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PREFACE ET REMARQUES SUR LE DTAGNOSTIC PARTICIPATTF

t-e pRAAp est une initiative en we d'établir une fondation rurale africaine qui a pour

mission le renforcement des organisations locales et la promotion des méthodes de

recherche participative pour aider à la résolution des problèrnes de la société rurale' I-e'

pR,fu,tp est sous la rutelle d'lnnovations et Réseaux pour le Développement (IRED) et il

est soutenu par la Fondation Ford et le centre de Recherches pour le Développement

International (cRDI). tæ pRAAp opère dans la sous-région comprenant le Mali, le Sénégal,

la Gambie, la Guinée-Bissau, et la République de Guinée'

Une des activités du pRAAp est la recherche d'outils et de méthodologies pouvant

servir à renforcer le partenariat entre les chercheurs, les ONGs d'appui, et les organisarions

de base. En essayant de susciter et de soutenir ces partenariats, nous avons observé que les

acteurs opèrant en mileu rural avaient des difficultés à mettre en valeur la connaissance que

les paysans ont de leurs propres problèmes. r-a principale lacune est I'absence d'une

méthodologie pour choisir des activités de recherche et d'action correspondant aux

problèmes prioritaires des paysans, et en particulier les problèmes qui vont au delà des

doléances et des besoins traditionnellement présentés aux autorités politiques, aux ONGs

et aux bailleurs. Nous avons pensé que la méthode de Diagnostic Participatif (Participatory

Rural Appraisal) ou le "Dp" serai[ d'une grande utilité pour répondre à ces difficultés et

pour renforcer le partenariat entre paysans, chercheurs, et organisations locales'

l-e, Dp est connu aussi sous d'autres noms, notamment "l'Evaluarion Rapide" ou la

,,Méthode Accé lé,rêe de Recherche Participative (MARP)". Nous avons choisi de ne pas

utiliser les mots "Rapide" ou "Accéléré" dans la traduction du titre parce que I'expérience

nous a révélé que la recherche participative et le DP ne sont ni rapides, ni accélérês' [^a

rapidité esr une qualité recherchée dans la version non-participative du DP intirulée en

anglais le "Rapid Rural Appraisal".
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IÆ Dp est pour nous une activité qystématique qui comporte à la fois un panier d'outils,

des principes, et une manière d'organiser le travail d'une équipe sur le terrain. IJ DP peut

être considéré comme une action à faire à plusieurs reprises dans un pnocessus de recherche

participative lequel peut prendre des semaines, des rnois, voire des années. Nous aimerions

donc signaler aux utilisateurs potentiels que Ie DP n'est pas un remède à I'absence de

participation réelle : le fait d'avoir exécuté un DP n'implique pas forcément que les paysans

participeront aux opérations de développement. "[-a participation" dans le sens civique et

démocratique du terme est quelque chose qui dépasse les possibilités d'un DP d'une semaine

ou deux, du reste agréablement passées dans un village. De ce fait, à I'instar d'autres

méthodes de recherche et d'action, le DP pourrait être utilisé abusivement par des personnes

dont le seul souci serait d'extraire des informations aux paysans, sarls pour autant s'engager

à travailler avec ces derniers à plus ou moinS long terme.

Ceci ne constitue pas une mise en garde contre le DP, rnais plutôt un effort pour

souligner I'importance des attirudes que le DP nécessite : curiosité, persistance, humour,

humilité, et surtout une conviction que les paysans ont autant de capacités, sinon plus, de

réflexion et de conrribution à leur propre développement que les experts, activistes et autres

spécialistes du développement rural. Cene dernière attirude est réellement enrichissante,

mais nous vous laisSons découwir cela sur le terrain.

-iii-



INTRODUCTION

I-es Objectifs

C-ette partie du manuel comporte des visuels, des astuces, et des aides-mémoires relatifs

au méthode de Diagnostic Participatif. Elle est destinée aux participants des ateliers de

formation en Diagnostic Participatif organisés par le PRJfu{P. Elle servira comme guide de

terrain pour les personnes initié au DP et comme source d'idées pour les utilisateurs zur le

terrain.

I-e Diagnostic Participatif est pour qui ?

Tous ceux qui cherchent à améliorer leur dialogue avec les paysans en Afrique pourront

utiliser le DP er en tirer satisfaction. Il peut être utilisé par les animateurs et responsables

des organisations de base, les chercheurs, Ies agents de développement et les cadres des

ONGs, et les bailleurs de fonds.

Malgré la grande accessibilité du DP par rapport aux aufres approches de recherche,

nous voudrions signaler que pour maîtriser réellement le DP, il n'y a rien qui puisse se

subsituer à la compétence analyique, à la répétition, à I'esprit de curiosité et à la capacité-

"d'écoute profonde" des paysans. Il faut pratiquer le DP à plusieurs reprises pour en

appréhender les divers contours, car un seul atelier d'initiation ne suffit pas pour explorer

toutes les possibilités d'utilisation du DP et d'adaptation à des besoins spécifiques.

COMMEI{T UTILISER LE MANUEL

I-a pagination de cette partie du manuel correspond à la séquence de séances proposée

dans un guide plus élaboré pour les formateurs. Par exemple, le page 5.2 cnnespond à la

deuxième page de la cinquièrne séance du guide cornplet.
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[æs séances 3 et 4 présentent le Dp, les séances 6-16 présentent des outils de collecte

de l,information ; les séances Li, 18, lg et ?3 rapportent à la planification et de

l,organisation d,un Dp, et les séances 20, zr,zz et24 permettent de voir comment analyser

les problèmes avec les paysans et développer des pistes. prioritaires de recherche et d'action'

chaque chapitre est de ce fait un aide-mémoire des proédés et des asfuces relatifs à un

instrume nt ou un principe du Dp. Nous encourageons les utilisateurs à être créatif dans leur

application du Dp et à ne pas penser qu'ils font des erreurs s'ils ne suivent pas tous les

procédés d,un outil donné. LÆ Dp esr souple et flenble et ne suit pas de protocole figés'

-v-
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RECAPITUI.ATIF DES CHAPITRES

Introduction et princiPes

3. Comment travailler sur le terrain sans questionnaire

4. Aperçu sur le DP

Analyse et maîtrise des outils de collecte de I'information

6. Typologie et planning des interviews
'7. [æs interviews aPProfondies
8. [-es bonnes questions
9. Evaluation journalière
10. C^atégorisation socio-économique des paysans

11. Analyse des données secondaires

12. Diagrammes de Venn et "Pierres et cailloux"
13. Calendriers saisonniers
14. [a connaissance du milieu : coupes transversales et cartes

15. Classement par ordre de préférence et de priorité
16. Anecdotes, biographies, proverbes, et citations révélatrices

Organisation et planification d'un DP

I7. Gestion en équipe
18. I: restitution
19. [a planification d'un DP : objectifs et outils
23. I-a planification d'un DP : les check-lists

Analyse des causes et consrfouences des problèmes et recherche de solutions

20. Arbres à problèmes
21. Analyse des oppornrnités de recherche et d'action

22. Simulation d'un atelier paysan

24. Evaluation du séminaire
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CONSEILSPOURLETRAVAILAUVILIÂGE

Au cours du séjour sur le terrain pendant

phénornènes :

un DP, il faut être conscient de plusieurs

a) le village est composé de paysans hétérogènes qui peuvent avoir euï-mêmes des intérêts

personnels asse z diffé,rents face à l'équipe de DP. Ils vont normalement "jouer" avæ

l,équipe ; ou ils penseront que l'équipe apporte de I'argent et des projets, ou bien ils

ne sauront pas dans quel réseau de connaissances les membres de l'équipe se situent'

ce qui les rendra méfiants. Alors, ils n'oseront pas dire certaines choses' ou bien ils

fourniront certains types d'informations et pas d'aurres- une stratégie typique des

notables est d,organiser les villageois de manière à présenter une liste de doléances se

rapportant aux infrasrructures, aux engrais et à l'équipement agricole' c'est une

srratégie qui rend un dialogue réel assez difficile. Il est donc primordial que T'équipe

comprenne cette stratégie et qu'elle ne confondre pas la liste des doléances avec ce

qu,elle dewait faire évenfuellement dans le village'

b) les équipes nouvellement initiées au DP sentent souvent une pression sur deux fronts

qui ne sont pas necessairement liés à un dialogue avec les paysans : la maîtrise des

outils de coilecte de f information et la tendance à dégager des solutions pour chaque

probrèrne ; certains insisteront démesurément sur la collecte d'informations

quantitalives-

c) si l,équipe ne fait pas attention, elle risque d'être monopolisées par les notables, les

guides ou les traducteurs.

d) les problèrnes logistiques peuvent distraire les gens

I
e) les équipes et les villageois sont souvent bloqués

t "assernblée communautaire" sous I'arbre à palabres.

de leurs objectifs PrinciPatrx'

lors des réunions furiles du tYPe

Irs paysans sont habirués à ce tYPe

I
I
t
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de réunion où les rrulgarisateurs "sensiblisent' les paysans pour qu'ils remboursent un

crédit ou urilisent la charrue de telle ou telle manière. Il en est de mêrne quand les

ONGs ou les politiciens promettent des infrastrucfures, un crédit ou des engrais. I-es

peuvent facilement penser que l'équipe est là pour la mêrne raison. Il faut donc

expliquer clairernent et répéter aussi souvent que cela est nécessaire les raisons des

rencontres et la façon dont elles vont se dérouler.

Comment faire face à ces phénomènes ?

a) Bien planifier le travail et préparer le(s) village(s) et la logistique à I'avance. Il faut

visiter le village au moins 1 fois, bien à I'avance, fixer la date d'arrivée de l'équipe,

preciser aux notables les objectifs et discuter avec ces derniers des conditions de

logement et de nourrirure. L'appui des notables à cet égard est nécessaire dans

beaucgup de villages pour amener les villageois (surtout les femmes) à participer.

b) Fixer des objectifs et des thèmes d'investigation simples, clairs et centrés. S'assurer que

tout le monde les comprend, et prendre au moins une journée de réflexion autour d'un

cadre analytique pour le problème ou le thème à étudier. Ne pas trop se focaliser sur

la production de diagrammes et carteq qui sont réalisés afin de faciliter le dialogue, et

non pou.r le remplacer.

c) Faire converger les interviews et les activités de terrain vers des problèmes précis, des

priorités, des causes et conséquences de æs problèmes, et des opportunités de

recherche et d'action. Faire cela aussitôt que possible dans le processus du DP.

d) Analyser systématiquement chaque jour l'information pendant les mises en commun. I

e) L'équipe doit essayer d'avoir un esprit d'auto-critique ses propres questions, analyses

et comporternent avec les paysans.
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Ne pas oublier I'importance d,une anaryse sérieuse des opportunités de recherche et

d,action et sur les aspects participatifs de cette analyse' c'est la meilleure façon de

corriger la tendance de certains acteurs à proposer des actions dans le village qui n'ont

rien à voir avec le point de we des paysans'

Limiter res réunions communautaires à la présentation protocolaire qui a lieu au début

de l,exercice (introductions, explications craires de l'objectif et de la méthode' etc')' si

possible, faire l,historique du village. Noter toutes les doléances, puis lever la séance

afin que les membres de l,équipe se dispersent à travers le village pour obsewer'

discuter informellernent ou contribuer à l'exécution d'une tâche d'un habitant du village'
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CALENDRIER TYPE DU TRAVAIL FAIT SUR LE TBRRAIN

INFORMATTON
ANALYSER

ACTTVITEJOUR DU SÉMINAIRE

historique du village

doléances générales

projets en cours

situarion politique
dans le village

observation des

installations
acrivités, taille de la
population, nombre
de concessions,
animaux, etc.

réunion communautaire,
normalement avec les

notables pour exPliquer de

nouveau les objecrifs,
présenter l'équiPe, et

expliquer la nature des

aciiuités qui vont se dérouler

installation de l'équiPe dans

ses locaux

l'équipe se réPartit en

groupes de deux Pour
chercher des informations
pour l'élaboration d'une carte

du village

Journée 4

arrivée dans les villages

sélectionnés vers 15:30

vers 17:00

vers 18:00

* se familiariser avec

le terroir, ses

problèmes et
opportunités
majeures

* discuter avec les

paysans des

problèmes

* analyse avec les

paysans des

problèmes du
terroir

coupe tranwersale avec les

informateurs-clés, interviews
spontanées dans Ie terroir

mise en commun

élaboration d'une carte réelle
du terroir et d'une carte

idéale du terroir, interuiews

avec des informateurs-clés et
le groupe

mise en cornmun

après-midi

vers 14:00

vers 17:00

-xi-



JOUR DU SÉMINAIRE ACTTYITE INFORMATION À
AT{ALYSER

Journée 6

matin

après-midi

vers 16:00

vers 18:00

classement par ordre de
prospérité, suivi par des
interviews individuelles
choix des personnes à

interviewer
discussions des activités et
des problèmes prioritaires
avec les personnes choisies
classement des problèmes

mise en commun

diagramme de venn et
"pierres et cailloux" avec 24
paysans (homrnes et fernmes)

rnise en cornmun

première analyse
des stratégies et
problème priori-
taires par cÂtégorie

connaissance des

instirutions dans le
village et de leurs
inter-relations

Journee 7

matm

après-rnidi

* première analyse des

opportunités de recherche et
d'action

atelier paysan : partie

mise en commun

* entre équipes

analyse participative
des problèmes
prioritaires et des

causes et consé-
quences avec I'arbre
à problèmes

Journee I
matin

fin de matinée, pendant
après le repas

et

après-midi

interviews de groupes-cibles,
informateurs-clés

(calendriers et diagrammes
divers)

autre analyse des

opportunités

mises en commun

atelier paysan : partie

mise en commun

precision des
problèmes et
questions soulevées
pendant I'atelier,
complément
d'information à
chercher

* préparation de

I'atelier

analyser et
hiérarchiser les

possibilités de
solution
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TNFORMATION
ANALYSERJOUR DU SÉMINATRE

* obtenir un
consensus sur les

activités

* recherche d'un
complément
d'information ou

d'une Précision

suite de I'atelier ou des

interviews de groupes+ibles

ou informateurs+lés

* préparation de la resdrufion

àt Édaction du raPPort de

terrain

Journée 9

mahn

après-midi

partager
I'information,
organiser la suite,

responsabiliser
chacun quant aux

actions de suivi

* restirutiol/réunion de

qfnthèse avec notables ou

interlocuteurs

* finalisation du raPPort de

terrain

* évaluation à I'intérieur de

['équiPe

* départ

Journée 10

après-rnidi

vers 16:00

-xlll-
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LtrS OBJECTIFS DU SEMII{AIRE

a) apprendre les principgs, I'organisatioil,

et les limitei de 
^ la méthode de

Diagnostic ParticiPatif

b) s,entraîner aux outils de collecte et

d'analyse de I'inforrnation

c) choisir avec l"l paysans d'un vill age des

activités de rechôtittt etlou action à faire

ensemble

l
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I
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Séance 3

COMMEI{T TRAVAILLER SUR LE
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vous aver,une semaine à passer dans un

viltage pour comprendre un problème

qui entre dans votre domaine'

Cependant, vous ne pouve'' pas utiliser

de questionnaire. comment allez-vous

faire pour collecter et analyser

, l,inforrnation dont vous avez besoin ?

Répondez

quelques

à .ltaide de mots-clés ou en

phrases.

Vtsuel
Page 33
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DEFINITION DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF

r-e, Dp ert une activité informeue, systématique- et progressive

d,apprentissage du mirieu rurar, exécutée dans un ou plusieurs villages

par une équipe -utlidisciplinaire composée de membres de la

communauté en question ainsi que de chercbeurs et de personnes-

ressources.I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I

L'activité est dite "Informelle" dans le sens

sans questionnaire l ltaccent est mis sur

interriews avec les paysans qui ont

conversation.

où elle est menée

les discussions'
Itallure dtune

le sens où l'équiPe suit un

structuré autour dtun thèmet

compréhension d'un Problènre

Elle est "SYstématique" dans

planning de travail flexible

autour de I'acquisition d'une

ou dtune activité Paysanne'

Eile est ,,progressiye,, dans re sens où chaque jour, l'équipe en

apprend un peu plus ef révise ses guides d'entretien et son

emploi du temPs en conséquence'

I,€ DP est aussi caractérisé Par :

sa structure
ses princiPes
ses outils et ses instruments'

Adapté de Tbeis

Visuel
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I-€ DP est utile pour

découvrir et analyser lcs problèmes priorinires d'une commu'

nauté ;

étudier ta faisabitité ou évaluer une innovation technique ;

suivre et évaluer un Proiet ;

dégager des pistes de recherchc priorilaires ;

apprendre.

L€ DP a aussi dtautres noms :

Méthode Accélérée de Rechcrchc Participstive (MARP)

Etude Participative du Milieu

- Diagnostic Rapide et Participslil

- Evaltntion Rapîde ou "fupid Rural Appraisat' (version non-

participative)

"Participatory Rural Appïaisa| (PM)

Plusieurs résultats sont possibles :

énblissement de ptnns d'actions et de recherches en vue de

résoudre un ou plttsieurs problèmes 
''

une décision prise quant aux prochains DP qu'il Jaudra exécuter

pour approfondir certaînes questions, idées ou hypothèses ;

une relation dc collaboration enlre l'équipe et Ia populalion est

instaurée.

Adapté de llED
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STRUCTURB

Mise en commun

D'UNE JOURNEE TYPE

D'UN DP

et planning des check'lists

Intervierrys

Matin

Matin

Mise en commun

Nouveaux check'lists

Mise en commun

Nouveaux check'lists

Interviews à nouveau

Mise en commun

Soir

Le sujet des interviews est de Plus plusen

lafocalisé du matin au soir, et

compréhension l'équip€,

de plus en Plus

complète.

,u

e

a

d

Visuel

Soir
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POUR FACILITER LES CAUSERIES A\IEC LES
PAYSANS, NOUS AVONS SOIj\/ENT RECOURS

A DT\IERS OUTILS DE TRAVAIL

Données Secpndaires

I
t
t
I
I
I
I
I
I
I
I
t
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I
I

Biographies

Adapté de Theis

ln terviews semi'structu rées

- Focus-gnouPsArbres à problèmes

Le porte-à'Porte Transect

Classement par prosPérité

'Jeux de rôles

Diagrammes

Cartes du terroir

Interviews communau tai res

Arbres de décision

Cartes du village

Classement Par Préférence

Ateliers paysans

Check-lists/Guides d'en tretien

Observation directe

Calendriers

Page 45Visucl
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APBRCU DES OUTILS UTILISES AU COURS D'UN DP

I-e DP olre un riche choix de technrqrrcs de collzcte d'information et d'analyse des

problèmcs, Tout DP doit apryt à une cedaine combinaison de ses techniqucs, sebn Ia
disponibililé des ressources et lcs résultats escomptés. Ces choir comprennent :

I'examen des données secondaires : faire son apprentissage à partir de la documentation

existante: rapporls olficiels, râpports de recensement, documents d'enquêtes, cârles, photographies-

Obseruation directe : s'intéresser aur( pratiques culturales, atu( p€rsonnes, aur( relations, atu(

problèrnes, etc.

Interuîews semt-dirigées : discussions informelles basées sur un guide d'entretien flexible des sujets

à traiter. [-es interlocuteurs peuvent être des villageois ou des p€rsonnes ayant des connaissances

spéciali-sées (par exemple le maître d'école, les leaders du village, l'agent dc santé). [æs interviews

p€uvent être dirigées par des individus ou en équipes. Des notes succinctes et informelles pendant fes

entretiens sont recommandées.

Inteniews de gloupes : soit de groupes homogènes (pour direrrniner les réactions des groupes ou

des spécialistes intéressés) ou organisés en atetier informels visant une catégorie de paysans.

DiagfamûWS :établir des diagrammest souvent sur le terrain même, pour faciliter la cornrnunication

et I'apprentissage. Par exemple : des cartes, des tran,sects, catendriers saisonniers, diagrammes de fiuç
dessins ou caricatures, mis sur papier ou dessinés à rnême le sol.

Classement par ordre: ta déterminatircn des préférencas pour la prisc de décision et du pourquoi

de ces choix peut se faire'par le moyen de je-tx de classcment par ordre. [æ classement par ordre de

préférence range les artictes par le biais de la comparaison par paire. [æ classement Par ord.re matriciel

dired établit la catégorisation par critère de décision. I-e classement par ordrc de prospérité est un

outil d'étude de la perception des'notions de richesse et @nslitue un moyen rapide de répartir la

population en couches

Jeur et jeux de rôle : participer à des jeux d'apprentissage, tels que des jeu traditionneh adaptés,

les atternatives, et le je u du "Pourquoi" (pour déterrniner les .causes profondes des problèm6). Des

pièces de théâtre informelles sont jouées par l'équipe de DP ou par les populations' locales ou même

par les deul dans le but de stimuler ta communication et I'apprentissage mutuel ainsi que la

discussion.

. Anecdotes, mini-biographies, et prlverbes révélateurc : pendant les interviews noter (et

mettre dans le rapporr) les anecdotes, prorerbes, cunius personnels, biographies, et les portraits des

familles dans des situations révèlatrices d'un aspect de la façon dont l'économie est organisée ou de

la manière dont les problèmes, opinions, ou options paysannes se présentent.

. Travail en ateliers : sessions de "brainstorrning", d'analyse et de présentation dans les champs ou

ailleurs, en alternant plénière et petits g,roupes.

Adapté de LIED

I
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Pourquoi utiliser Ic DP ?

pour éviter des enquêtes formelles et coûteuses ;

pour promouvoir ra participation .des 
cornmunautés locales dans

i, pro.essus de recherche et développement. ,:.

.rt

I
I
I
I
I
I
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I
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Où Ie DP est-il utilisé ?

- En milieu rural, surtout

- dans Plusieurs domaines

économie, etc.

dans les villages ;

: agriculture, santé, foresterie, nutrition'

euels sont les types de Dp possibles et quand l.es utÏliser ?

lorsqu'on étudie une zone pogr identifier les secteÙrs

prioiitaires, en \rue de planifier des projets ou une

iecherche (DP exPloratoire) ';

lorsqu'on effectue une reCherche sur un sujet, une

un jtoblème spécifique (DP thématique) ;

lorsqu'on veut associer les populations locales à la

à la planification ;

rorsqu,on procède au suivi ou à r'évaluation d'un1. activité. de

recherche ou de développement (DP de suivi et d'évaluation)

Adapté de I'IIED

Qui utilise lE DP ?

- Toute personne ouverte au domaine de la recherche et du

dévelopPement.

Visuel
Pagc 4.t
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QUEL EST L'ESPRTT DU DP ?

Ctest ,...

] être curieux, informct et enthousiaste, disposé à apprendre auprès dcs WYsans'

- en demandnnt touiours "le porrqroi" des choses et en allant au-dClà dcS

apparences ;
- en essayant tout ce qui est possible, quand quelque chase nc marchc w ;

] rcspccter Ia ailttnv, lcs connaissances, et Ic savoir'faire PgJsans

- en ParticiPant à leur quotidicn

- en vivant au village doru les mcmcs conditbns qu'eru ;

- en vo4s ænvaincant que vous êtcs là pur apprerdre avæ etry ;

] twvaillcr en équip Pluri4isciplinain
- en wtagernt lcs coruwissances et lcs comfr,tenæs ; 

-

- en mettant en commun vas informatiorts et vas analyses tous les joun ;

. ttavailler rapidcment et rcster |lexiblc potr
protrto dc nutes ks rencontres ou événetneils inaltenùts ;

- nc Ns se wdre duns l^e.s details wu essentick ;

- ttc W foirt des qucstionnaires ou dcs enquêtes forcées ;

. utiliser totts yos sens et sllcr voir lcs cfroscs :

' en touchant le sot' l'es plantes, les owils ;
- en travaillant avec t,,tpoyt^ afu dc æmpren^dre leur travail et lcun

problùnes,'

r se conæntrzr rw dæ informations qualitatives phttht (w s"ur lzs clùflfr"s d d6

stotistiqucs ;

t fain un'va+t-vîcnln entrc réflexion, disctæsîon, d obsenation ;

J êt T séricux et téatd ; tout membre dc l'équipc doit :

- travailler aftn de trouver des occasi'ons Pur couser avec lcs gens du

village ;
- être-lève-tôt, couche-tard et quelqu'un d'organisé ;

- vénfier les informarions auprès de diffirentes personnes ;

- ,oilouo prrid* des notes discrèteïrcnt Wur ne pas oublicr'

UI.i DP, C'EST ORGANISER SANS FORMALISER

Visuel
Page 4.9



LES PRINCIPES DU DP

I-e séjour au village i

I-e travail en équipe pluri-disciplinaire i

L'écoute profonde, I'apprentissage des paysans ;

Le respect et |tutilisation du savoir et du savoir-faire des paysans

et de leur culture ;

I-cs interviews avec les check-lists comme outils de base

I-e croisement et la vérification de I'information reçue ;

i

La recherche d'une complicité des paysans dans I'analyse des

problèmes et dans le processus du DP ;

La recherche d'une compréhension qualitative plutôt que
quantitative et chiffrée ;

La restitution de votre analyse aux paysans, sur-le-champ, avant de

quitter le village.

It

t
I
I
t
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I
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DECENNIE

1960 
'

1970 :

1980 
'

1990 
'

HISTORIQUE DE LA DIFFUSION DU DP

Echec du modèle classique de recherche agricole

intitulé ,lfransfert de technologies" qui commence

inquiéter les chercheurs en zone aride, donnant

ainsi des impulsions pour trouver des alternatives

Développement de I'approche "Recherche-

Systèmài" et "Recherche-Développement" dans les

centres de recherche agricole

sous I'animation de Robert chambers de

I'université de Sussex en Angleterre, les chercheurs

démarrent un séminaire annuel sur les méthodes

rapides de recherche qualitative. "Rapid Rural

Appraisal (RRA)" (1 972)

. Publication de R. Rhoades "L'art de menet des

enquêtes inforrrellesn

. Publication de P. Hildrebrand "Combiner les

disciplines au cours de I'enquête rapide : I'approche

Sondeo"

- IIED commence un bulletin informel "RRA Notes"

(1e82)

- séminaire lnternational sur le RRA à I'université
de Khan Koen, en Thai'lande (1985)

- Divers séminaires de diffusion en zone francophone

- Besoin de faire la distinction entre le "Participatory

Rural Appraisal" et le RRA, se fait sentir

I Vlsuel
Page 4.ll



ATTITUDES A EVITER PENDA}-IT UN DP

LE BACLEUR

LE MANGE-TOUT

L'AVEUGLE

LE BAVARD

LE SUPERflCIEL

LE SAIT.TOUT

qui a tendance à avancer trop rapidement
sans vérifier I'inforrnation aupnès de

différentes sources. Il ne prend pas le temps

d'analyser les interviewsr ni d'en faire la
restitution au village, nl de rédiger ensuite.

Il veut surtout rentrer chez lui.

qui a tendance à collecter troP
d'informations sans prendre le temps de les

analyser pour dégager des opportunités de

recherche et dtaction.

qui a tendance à laisser tomber la recherche

documentaire pour réinventer la roue'

qui est tout le temps en train d'expliquer
démesurérnent quelque chose aux paysans :

une variété, une mlnière d'utiliser . la
charrue, I'agro'foresterie, etc.

I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I

qui ne discute que

superficielles du Paysan.

des doléances

qui pense que toutes les questions de son

équipe sont bêtes parce qu'il connaît
d'avance la réPonse du Paysan à ces

questions.

I
t

Visuel
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DE PLUS

* Les techn iques du Dp sont comprémentaires aux autres

méthodologies de recherche et d'action ;

* tes techniques du Dp doivent être adaptées aux différents

contextes culturels;

* les approches participatives de recherche font naître des

espoiis au sein de la pôpulation : un suivi est donc nécessaire;

* le DP soulève des QUESTIONS, des IIIPOTIIESES, €t des

OPTIONS PRELIMINAIRES POUr IC déVCIOPPCTNCNt ' MAiS

ne donne pas de réponses définitives ;

r le premier DP dans une zone ou da.n, ïn village est toujours

plus difTicile que les suivants et les équipes sont "un peu

b.rduesn, *"ir elles s'en sortiront avec le 2ème et le 3ème,

etc...

Mapté 6. YIIFD

Visuel
Page 4.13



LES PHASES ET LES OUTILS D'UN DP TTTPE

T

I
I
I
I

Phase

Phase 2 : nserti

ication et PrêPararton. vistte potfr?"toirc du village, élaboration

lists, lecture des documents et cartes de

des check-
la zone

*
rt

*

réunion avec les notables i
historique de la z'one, du terroir'

cartes, maquettes, et calendriers
* coupes transversales et parcours

arrolr

et du village
des activités
du terroir ;

Pbase 3 :

Phase 4 z

Phase 5 :

Phase 6 z

Phase 7 z

éconqmigue
* intervie\rys des groupes'cibles i

i arbres des Problèmes ;

* classement Par Préférence ;
ri intervie\f,s individuelles et "porte'à-porten i

* classement socio-économique'

et des question.s'clés
t "brainstormingn ;
* 

"outy* 
de I'ii'formation (contenu, fréquencer etc') ;

*3ournéesderéflexion,atelierspaysans'misesen
colIrmun ;

* analyse des actions possibles et des hypothèses

tion c!
t réunions et ateliers'

I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I

h
* par dtautres

planification
DP de suivi, d'évaluation, ou de

a

I

)

Visuel
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DP

N'est Pas cher si les

équipes ne s'attribuent
pas des Per-diems froP

impott*fs et s'ils logent

au village.

Rapide, enne I -3

semaines, (Pour les

équipes rodées dans une

zone, 4 jours sont

suffisants dans un village)'

l-es chercheurs
directement i rnPliqués

vivent dans les villages'

Très ParticiParif, il est

orienté vers un dialogue

avec les PaYsans'

Quatitatif, il comPorte
peu de stafistiques'

Bon pour démarrer un

processus de collaborarion

â"* la communauté'

Dans sa version non-

particiPative (RRA

"t*tiqut), 
il recouPe les

érudes de milieu
cla*ssiques.

LB DP COMPARE

RECHERCHE
QUESTIONNAIRE

l-ongue, souvcnt Plusieurs
moii sont nécessaires

pour analYser toutes les
'données 

et sortir des

rapports-

Coûteuse du fait des frais

des numérateurs, des

saisies et des analYses

stafistiques.

l-es enquêteurs et les

numérateurs ont des

relarions avec les PaYsans'

à la différence du

chercheur-

Non ParticiParive, rigide;

on ne Peut Pas modifier
le questionnùe PoYr
avoir une conversanon

avec un paysan-

I-e rravail sur le tenain sc

fait rarernent en équiPe'

Bonne quand I'analYse

statistique est

indisPcnsable.

ETUDE DU MILIEU
CLASSIQUE

Peut coûter cher Pour
couwir toute une région

Nécessit e 3-6 semaines

Se situe souvent à 3

niveaux : la famille, le

village et la région

L'accent est mis sur les

chiffres ; elle comPorte

beaucouP Plus de

ouestionnaires et de

erilles formeltes que le

bP, mais elle est Plus
flexible que l'aPProche

questionnaire

Non ParticiPative, mais

plutôt descriPtive

'Qualitative et
quantitative

Similaire au DP si eUe est

particiPadve, qualiti tative'

Lt faite en équiPe ;

Fait raPidement en

équiPe, elle recouPe le

"fiupiA Rural APPraisaf"

(veÀion non-ParticiParive
du DP)

L/Et#'l dc Thdr

t
I

Vkuel
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LES II{TtrRVItrWS StrMI- STRI.]CTT]REES

une interview est un entretien dans lequel vous posez des questions à

une ou plus ieurs personnes à la fois avec pour but de comprendre

leurs projets, leurs points de vue, leurs opinions, comment ils font les

choses, etc.

"Semi-structurées" veut dire deux choses :

,,structyrées" parce que yos questions sont organ isées autour dtun

thème que vous avez choisi à I'avance et pour lequel vous avez préparé

un petit guide d'entretien des sujets et des questions'clés, sous une

forrne abrégée (pas un questionnaire !)

,'semi" dans le sens que ltinterviewé peut s'écarter du thème de la

discussion ou raconter des anecdotes, le guide d'entretien n'étant pas

suivi de façon rigide.

ASTUCES A RETENIR:

I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
t

Dans une interview semi'structurée,
un même pied d'égalité. Ils ont tous
sujet, de fa ire des digress ions et

qu estion s.

Dans un interrogatoire, I'interviewer essaie

pour lui seul.

I'inteniewer et I'intéressé sont sur
deux la possibilité de changer de

même de répondre ou non aux

de garder tout ce Pouvoir

Wucl I
I
I
I
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TYPOLOGIE DES INTERVTEWS (d'après Kumar)

AVÀI'{TAGES 1 utcoxvtnmNTs ?

POURQUOI ? COMbTENT ?

TYPE
D'TNTERVlE\ry . permcr d'éublir dc

bonncs relat'rors dc trarail

bs acrcurs s'cpriment Plus

librement

' L'information obtenue est

souvent Plus riche Parce

que focalisee autour de

thèmes quc la t€rsonne
maitrisc bren

' I'information n'cst Pa3

norée au fur ct à mcsrre

ct auanne direoion

précir n'cst donnéc à la

convcrsatioo

' Satu PréParation

sy'ciliquc

CONVERSATION
TNFORMELLE

' Prisc de contact

' information initialc Pour

planilier un travail ulténeur

et obtenir dcs informators

' On srrestime souvent

h degré de rnaitrlsc dcs

thèmcs Par la Pcrsonne

(trop grande confiancc

c€ ty?c dc sourcc)

' Avoir des informations

plus Poussées et Plus

precises sur un sujet que les

informateurs maitnscnt

particulièrement bten

| ' {lotl..,. de données

I auprès de Pcrsonnes

I ,on.n.ntnt à différtnu
t"
I grouçrs
I

| ' Conn"i,r. des. Poinu de

I we face à cenarns

I problèmes

r ln1gryi6us s€ml-

directrves

organisces aulour

de thèmes donnes

' Utrl'sati<-rn d'un

chcck'list

TNTER,VIEW
AVEC
INFORÀIATEUR5.
CLES

'LlindMdu o'c$ Pas

forcémcnt objectif
inrervieuée

' Utilisation d'un

guidc
indicatiÛcheck-lis
des rhèmes à

traiter

' Bien choisir lc

moment et le lieu

[\TER\IEWS
tltlDtvI.DUELLES

w l,v'æ""-

n'est P:ls bloquee cornmc

dans lc cas des inten'iews

u:cllectives, dorrc

l'information reflète mreu(

le pornt cle \uc de l'indnrdu

' Possibilites dc

cornParaison des

informations à Partir de

nlr rcieurs intervieutt

' Un problèmc est mieux

cerné quand il esr discuté

avec ctt.u\ qu'il touche

directement lc Plut"s

' [-a discusion en BtouPc'

p€rmet dc gérÉrer unc

information Plus ricbe

' Nétcssite bcaucouP dc

préparation

' U est difilcile de

dirigcr une dlscussion cn

focrs-grouP

[ ' I-c BrouPc Pcut Dc Pas

I etre ouixtil dans sa

I ftçon d'abordcr lc thème

I er ccrtains Petn/col a\oÛ

I p.* dc s'c-rPrirrcr'

' 6uide
d'entretierV
check-llst sur uJl

nornbrc de Poinu
tres lirnitéINTER\/IEW

AVEC TJN FOCUS'

GROUP

' Traiter 'r:n Problèmc

un grouPc homogèoc

direclement concgrné-

problèmc

Par

' [.es probli:ocs sont

abordés sous langlc dc

loulc tâ cornmunauté' (tais

c'e$ quoi, 'la cornmu-

, nauté ?.. 'La communauté'

I est rÈs hérérogèoc !)

' les notables moooçoU-

scnt la dlssss-ron

. Les iotervicwS rvec des

BtouPes larges sont

parriorlÊrcnoent difbciles

à gércr

' Plr.rsieurs Problèmcs
sont abordés en mëme

temp6 (dc manÊre Pas

totrjours aPProfondÈ) 
-

' Avoir les poins dc nrc

d'une communauté grJ des

problèmcs qui concerncnt

toute la communauté

' Avec check'llst/

guide d'entretien
INTER!'tEW
COMMUNAU.
TAIRE E-T

COLI.E,CTTVE

llsuct

Pryt 65



TT'POLOGIE DBS INTERVTEWS

AVANTAGES ? TNCONVINTENTS 1

TY?E D'INTER,VIE:1ry POURQUOI ? COMMENT 'I

INTTRVTEW A\IEC

INFORMATET,JR^S{LES

TNTERVTE1VS

TNDTVTDUELLES

IHTERWEW AVEC UN

FOCUS. GROUP

INTERVTE\Y
COM}TI.INAUTAIRE EÎ
COLLECTTVE

t'

I
I
t

I
I

I
I
l
I
I

I
t
l
I
t
I
I
I
I
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DES ASTUCES DANS L'UTTLISATTON

DESDTFFERENTESINTE,RVIEWS

I. Intemiews Communautoires

* Elles sont nécessaires avec les notables ou les responsables.de I'association au

démarrage de 
'exercice 

(présenration de r'équipl,'r", objectifs, explication sur le

déroulement des activités). il raut uien expriquàr aux notables et autres que

l,équipe désire circurer dans r, "iiiug, 
,, aârr.i., champsp:,ïr parler aux individus

et à des groupes-crbres. c'est l'occaiion d'avoir des inforrnationi sur I'historique du

village et de recueillir l,avis ar. noi.ules sur leurs projets favoris'

2. Interviaçs des GrouPes-Ciblas\

* Dans beaucoup de vi'ages sirués dans la zone francophone' il est souvent

quasiment obrigaro]r." de parrel^1; catégories déjà claisées par le village (femmes'

jeunes, vieux, notables, association, groupemr;il etc.). ces interviews constiruent

de bonnes opporrunités pour auoii àes inforrnuiion, generules pendant les 3

prerniers jours de 
'exerii." 

, .ai"ndriers diveri tu.1i!t*. i:""orniques' 
pluie'

fourrage), doléances et atten,.r, rtir,orique des irojets et initiatives locales'

strucrure du groupement' etc"'

* vers ra fin de l,exercice, ces interviews peuvent devenir plus ciblées et plus

thématiques et s,oriente. aauantlg" u.r, l'élaboration d'un arbre à problèmes ou

une discussion sur quelques proUièmes ou options concrètes'

3. Intemiews d'Informateurs-Clés

* Après 1-2 jours passés dans le village, il est essentiel d'organiser les interviews avec

des individus, de préférence dans leurs concessions ou dlns leurs champs' afin de

connaîtré leurs points de we et dlobtenir des inforrnations, comme c'est le cas dans

le classement Par ProsPérité'

Page 6.1I
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4. Conversations et Inteniews occasionnelles

* Il faut chercher ou même créer des opporrunités de "causer" avec les habitants du

village (au couru J", promenades et rencontres dans les champs, pendant les

tours de thé après le repas, ou bien le soir en circulant dans le village)'

* Même la curiosité et les connaissances des enfants peuvent être utilisées' Vous

Pouvez leur demander :

* * de chercher des échantillons de graines ou des feuilles de chaque type

d'arbres et arbustes du terroir,

*t de compter tous les animau du village ou tous les enfants,

* + ce qu'ils cornptent faire quand ils seront grands, etc'

Wsucl
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LES QUESTIONS-CLES
TNTERVTEW

DE I,A PIANTFICATION D'UNE

SNNAI.STRUCTUREE

l.

2.

Est-ce que vous avez tu des documents pertinents concernant le problème' le sujet'

la zone, le Projet, etc- ?

Avez_vous dégagé une riste des thèrnes-clés et des concepts les plus importants se

rapPortant au suiet en question ?

Dequoial|ez.vousdiscutermaintenantetpourquoi?

Avec qui (et pourquoi cette personne) ?

Quelestlemeilleurmomentetlelieulemieuxindiqué?

eui, dans r,équipe, sera responsable du protocore (présentations, permissions' etc')'

Dans quel ordre les autres membres de l'equipe dewont-ils intervenir ?

I - - ^t^^ AataitlÉas e iynthèse rapide sur l-2 pages? '

Quidevraprendredes.notesdétailléesetenfaireunes

Fait a'llx b c:Plbbomtioa & km GUWE

3.

4.

(

6.

:... 7.

.

-8.

Page 6-9
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LES GUIDES D'ENTRETIEN (CHBCK-LTSTS)

Après avoir choisi le thème d'une interview, il est souhaitable de

décomposer le thème et de faire une liste des sujets, points, idées, et des

questions-clés que vous voulez aborder ayec les personnes à interuiewer
(iornrne aide-rnémoire). Cette tiste est un guide d'entretien ou ncheck-list".

Quelques astuces dans leur élaboration et leur utilisation :

* élaborez-les en équipe, en faisant des brainstormings i

* inspirez-vous de votre lecture de la documentation existante sur la
zone et le sujet. Les meilleurs guides d'entretien sont inspirés par
une bonne connaissance du sujet à aborder ! ;

* reportez votre liste dans un cahier de terrain et quand vous aurez

terminé votre interview, vérifiez si vous en avez couvert tous les

points i

* élabor ez en équipe de nouveaux guides d'entretien chaque jour et

en fonction de ce que yous avez appris au cours de vos intervie\ts
précédentes.

' * ne perdez pas vos guides dtentretien, il est bon de les mettre..en ' 
Iannexe dans votre rapport de terrain.

I
Quelle.est la différence entre un guide dtentretien et un questionnaire ?

I

I
I
t
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
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EXEMPLE D'UN CHECK-LTST SUR
- L'qVALUATION A MI-CHEMIN

D'UN PROJET MARAICHER

Infrastructures : les puits, les clôtures et la terre

-problèmesdupointdewedesutilisateurs
- entretien (qui, quoi, comment)

-possibi|itédecotisationspourentretlens
- àisPonibilité des Parcelles
_ mode d,utilisation Jes parcelles (qui accède ? qui profJ", ?l

- sources des ,**rn.", (rources tôàles ? nouvelles variétés ?)

l-e, travail (confl its poss ibles de temps, opportun ités et contraintes)

- calendrier saisonnier de travail et des culrures

diagramnte de flux des oPérations

-problèmes:commentlesgenssetirentd'affaire
- autres activ'ités à la même période

cultures (opportun ités pour mieux faire)
- ce qui-aonne bien, ias bien' comment et pourquoi

- insectes
- qualité du sol

- sources de conseil et d'informations sur les cultures

(diagramme ChaPati)
- .orn*ent décider quoi Planter ?

et techniques

Utilisation des Produits
- auto-consommation
- écoulement
- transformafion
- prix saisonniers
- concurrents

Opinions
- effets Posirifs
- oPtions Pour

(opportunités, blocaE€s, etc')

des produits

etlou négatifs de I'activité

continuer sans aPPui extérieur

Page 6.llI
I
I
I

Vtsucl



* les trouver naturellement dans la

village au cours des Promenades

* en remarquant des Personnes qui

connaissanceparticu|ièreaucours

Adep(é dc Kumar

d'une liste des habitants

après le classement Par

brousse, aux chamPs, ou dans le

ou des transects ;

ont un intérêt ou une

des intervie\,Ys de groupe

COMMEI{T IDENTIFIER LES PERSONNES

POUR LES INTERVIEWS INDTVIDUBLLES ?

suivre les recommandations des notables

des personnes associées à votre effort ;

les sélectionner, par tirage au sort à partir

ou des membres de I'association, avant ou

prospérité, et leur rendre visite chez eux i

du villâBe, du Projet' ou

* à travers des "Chaînes dtinformation", ou en demandant à

quelqu'un après une inteniew : ( ( Pourriæ'-vous me donner le

nomdequelqu,unquiconnaîtbienceprobIèmelsujetlactivité?>>

I
I
I
I
I
I
I
I
T

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

* par le ,,choix au hasardn ; l'équipe décide d'interuiewer 1 famille

dans chaque quartier, ou 1 famille dans chaque direction, ou les

habitants d'une ruelle, ou bien quelqu'un toutes les 'trois

concessions, à gauche et puis à droiter etc.

Yuucl
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Une intertiew
Parlent

de groupe'cible : des femmes fiutrlees

de-I'esPacement des naissances

Page 6.13
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Séance 7

LE,S II\TERVIEWS
APPROFOI{DItrS



UNE BONNE INTERVTEW EST

UNE PTBCE EN 5 ACTES

Acte 1 :

L'APPROCHE

Acte 2 :

L'ECHAUFFEMENT ET I}L MISE EN TRAIN

Acte 3 :

LE DIALOGUE

Acte 4 :

LE DEPART

Acte 5 :

L4 SYNTHESE AT\IALWI QU E

(PASEN MITSUBISHI I)

I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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cinq problèrnes type des interviews

I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
t
T

I
I
I
t
I
I

Que faire quand :

Problème 1 : L'inform.aleur ne répond que par oul ou par

non ?

Problème 2 z L'informateur ne livre pes se's opinions ?

Problème

Problème

3 z L'informateur se tn'ontre hostil'e ?

Problème 5 : Its p(rysans "ne sont pss ditsponiblns"'Pou'

venir aux réunion' 'oi'oquéei 
par lc chef du

village ou Par l'équiqe ?

4..Dansuneinterviewdegrnupe,unnotablc
domine In discussion ?

nsd
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ASTUCES POUR BIEN CONDUIRE UN INTERVTEW

1o _ commencez par saluer l,interlocureur ou le g:oury-.?^^|,1^ltunière locale' vous

présenter (r,équip, .ir* objectifs), ,t denrand ez la permission d'entamer I'interview

. à.t alors de revenir Plus tard'

zo - Commencez l,interview par des questions d'ordre général'

3o - soyez discipliné et adoptezune affirude de neutralité: poset-Yot quesrions par ordre

logique, et laisse, .t.[ue rnemb" ;; l'équipe joutt ion rôle sans intemrption' ni

dé,saccord, ni correction brutale"'

4o - Autant que possibre, conférez à r'interview une allure de conversation ou de causerie'

Pour cela :

* soyez."relax" et informel, plaisante.z.un peu' prenez.du thé avec les gens ou

tout ce qur est normar dans ra localité p'our mettre tes gens à I'aise et soyez

. attentif'

:r les membres de l,équipe peuvent adopter.de temps en temps la technique

du résumé en utilisant des expressioni telres qu" r "Si.je yo:r ai bien suivi'

vous vourez dire que...,,.. cegr pr;;-p;;errre à I'int".uiewé de "souffler"' de

*i;;;;; ,.';Lnre". Ceîa t"na I'entretien moins rigide'

Evrtezde prendre des notes dès le démarrage de l'entretien- Dern andezla permission

. d,çn prendre au mornent où-la confian., I'installe, prenez vos notes dans un petit

+ Â^trrzrrrr^ri ,'rar qui, quOi). IIS

Gardez en mérnoire les sept aides (où, quand, comment, pourquol' pi

facilitent l'enchaînernent des questions'

Evitez de poser des questions fermées qui ont cornme réponse un mot ou une phrase

brève ao**L ,,Oui,, àu ,'Non" ou "43 ans" ou "4 vaches".

utilisez des mots et des phrases simples ; êvitez un sryle universitaire, utilisez les

unités de mesure et concepts locaux'

9o - Evitez de poser une question multiple'

10. - Essayez de poser quelques questions du genre : "Si vous éliez""' , "Qu'est-ce qui se

passerait si"'"

r1" - Evitez de poser des questions délicates dans une interview de communauté'

l'Lfld
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Binta Seydi, 'interviewée dans son

deuxième épouse du chef du village'

a 4 enfants (dont 2 I'assistent dans

NOTBS DB SYNTHESE A L'ISSUE
D'UNE INTERVIEW

NOM ET STATUT DE I.A PERSONNE, CTRCONSTANCES ET MOTIFS DE

L'TNTERVTEW :

jardin maraîcher du village de Médina. Elle est la
Elle vient de Bafata (à 10 kilomètres du village) et elle

i'arrosage du iardin).

Nous interviewons Seydi parce qu'elle

experte en la matière.

L'TNTERVIEW

fait du maraîchâgÊ, elle dewait en principe être

Elle a obtenu la parcelle du chef parce que'elle est son épouse, mais elle connaît des

femmes qui veulent faire du maraîchage mais qui n'ont pas de parc:ll*. L,e jardin est juste

à côté d,un puits traditionnel qui est en train de tarir du fait de la salinisation en cours dans

les parages. Elle fait la cutrure du piment et du gombo qu'elle vend aux autres femrnes et

au marché hebdomadaire. Cela ne rapporte pas b?aucoup parce que tout le rnonde en fait'
,,pour nous, les femmes, chaque foii que nout faisons quelque chose, toutes les autres

femmes le font aussi, donc, nous nous ruons à la tâche". E,lle ne fait pas d'autre culture car

elle a abandonné sa rizière qui a été envahie par le sel. "Je veux cultiver des pommes de

terre mais je ne sais pas .orn*"nt le faire et je n'ai pas de semences'' les pomm.es de terre

;;,q";.nt;. pour le gombo et le pirnent elle n'a aucun problème avec les inseôtes, mais il

y azans elle a fait deloignons et ia moitié de sa récolte a êtê gâchée par un ver' et.l'autre

moitié a été vendue aux autres femmes à un prix dérisoire. Elle cultiverait des oignons

malgré tout, s,il y avait une manière de les ttotk"r à sec un peu avant la première pluie

[awi"l-maiJ, pour qu'elle puisse. les vendre quand les prix sont élevés-

I M P LI CATI ON S/INTERRO GATIO N S

Y-a-t-il un manque de parcelle pour le maraîchage ?

Apparemment, personne ne fait de pommes de teires ici. Pourquoi les gens ne connaissent-

ils pas la pommè A* terre dans 
"" 

rrill.ge, alors que nous avons rnr des pommes de terre au

marché...? à creuser.
Y-a.t-ildesPaysansquionttrciuvéunesolutionàceproblèmedestockagedesoignons'l

TMPRESSIONS

Une dame honnête, mais il était très difficile de la mettre à I'aise parce ce qu'il n'y avait que

des hornmes dans l;équipe. Toutefois, I'histoire des oignons I'a beaucoup passionnée'

t
I
T

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t

I
I
t
I
t
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UNE PTECE D'INTERVIEW MAUVAISE

CONTEXTE :

Læs femmes d,un village onr été formées en alphabétisation grâce à une subvention

de I,ONG ,,AT pHABET'. U; an .prer, 1", ,rrponùù"t de I'ON-G veulent savoir quel

impact cette formation a eu sur les femmes'

[-es deux agents chargés de l,enquête se rendent chez une femrne dont le nom figure

sur ra risre des participant"r-a ra sessio,i a, formation. iriila période du repiquage du riz'

il est th du *.tin et îa dame s'apprête à aller à la rizière'

TNTERVTEW :

Agent 1 : Vous êtes bien Fatou N'diaYe ?

Femme : Oui c'est rnoi'

Agent 1 :

Fernme :

Agent 1 :

Femme :

Bonjour, nous sommes de 
'oNG 

.AL'FLABET'. Nous avons quelques

questions à vous poser concernant ra formation en alphabétisation que vous

avez suivie I'an Passé'

c,est que je n'ai pas le temps rnaintenant ! Je vais à la rizière' Nous 
r*jljj

rravailler dans la parcelle d'lne femme de mon î.::f. d'âge' Cest lt

et je suis déjJ 
"n 

retard. Ne pourriez-vous pas revenir ce soir ?

Agenr 1 : Ça va être difficile. Nous avons beaucoup de choses. à faire' Mais ce ne sera

paslong'nousnevousprendronspasbeaucoupdetemps.

[-a femme est manifesternent ennuyée par.:e contretemps rnais elle sait que cette

oNG aide beaucoup son vilage. Aussi, aàpor"it-elle sa daba et i'assoie-t-elle Pour écouter

les 2 agents-

c,était la prernière fois que vous suiviez une formation en alphabétisation ?

si non, quand et où avez-vous été formée;;;.ra première fois et quelle était

la durée-de la formation ?

C'était ma Première forrnation'

I
I
I

nsl.d
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Agent 2

Femme :

Agent 1

Eemme

Agent 2

Femme

Agent 2

Femme

Agent 2

Fen$mc

Agêtt 1

Femme

Agent 1

Etes.vous mariée ? Avez-vous des enfants ?

Oui.

Pour quelles raisons avez-vous suivi cette formation ?

Je vourais savoir lire, écrire et compter dans ma langue- Je suis allée à l'école

jusqu'à la 3e année mais mes parents "'

Justement, à propos de vos parents, pourquoi ne vous ont-ils pas laissée finir

vos études ?

c,est ce que j'étais en train de vous expliquer. Jei,uirl'ai1{e de ma.famille et

il a fallu que j,aide rnes parents dans tes cirarnps. Nous n'étions pas frès riches

vous savez !

Auriez-vous aimé poursuiwe vos érudes ?

oui bien sûr. Mais pourquoi regtetter maintenant ce qui s'est passé depuis si

longternps ?

vos frères et soeurs sont-ils allés à l'école ?

Certains, oui.

Qu'est+equecetteformationYousaaPPorté?

on nous a appris à lire, à écrire et à calculer.

Maintenant est-çe que votls Pouvez lire, écùe des textes"'?

vous avez tiré de votre formation ?

Qu'est+e quc

I
I
T

I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Fernme

L,agent 2 prend un air désapprobateur et lui demande brutalernent :

Asent 2 : Et c,est tout ? Vous dewiez pouvoir faire autre chose avec tout ce que vous

avez appris !

I-a femme est surprise pal c€tte question et paraît embarrassée'

Je sais lire et écrire mais je dois vous avouer que je ne le fais pas souvent'

Mais quand même, je me débrouille pour t"ttit un cahier où j'inscris mes

dépenses er mes gains. q.Àt"ar poti re petit commerce que je fais et cela

;; p"t-et de nJpat oublier ce que j'ai appris'

|/Lfld
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Eemme :

Agent 2 :

Femme :

ngen.t 1

Femme

Agent 2

c,esr-à-dire que... Je veux dire que... Je ne savais pas qul' 
-ultin 

vous

trouvez que ce n'est pæ bien ? triais qu'est-ce-que vous voulez que je fasse

d,autre ? Beaucoup de femmes dans ce viilag"-"i*"raient lire des choses sur

reurs droits, sur l,éducation et la santé des ànfants et sur beaucoup d'autres

sujets. MalheureusemenÇ nous ne trouv"t; ;;t-;" ti*" à lire et rnême quand

nous en avons le temps, nous ne pouvgnt p; lire cornTe nous f^f:Orions'
on nous a dii qu;' ,*iituit âr, ri*rs écrits dans norre langue mars nous ne

savons pas comment faire pour en avolr'

pourquoi n'avez-vous pas demandé à notre ONG de vous en fournir ?

Nous l,avons fait depuis près de 6 mois mais nous attendons toujours une

réponse ?

L,agent 1 se tourne vers l'agent 2 et lui dit à haute vou :

Asen r 1, ;;;::îïff ,?,'l#,'iii: :::*[:Ïff:'î1,:;ffi ':î;*ïîiï[ii ;i
les autres le faire. c'est quand rnêrne terrible ça !

Puiss,adressantdenouveauàlafemmeilajoute:

Je vous promets d'arranger ça- On va S'en occuper dès nofre retour et vous

avrez vos liwes.

Je vous remercie d,avance. cela nous rendrait un sTd service si vous pouviez

nous aider et nous faire parvenir quelques liwes intéressants'

la formation en alphabétisation à proprement parlé' vos

Je bons pédagogues, n'est-ce Pas ?
Pour en revenir à

formateurs étaient

Femme

Femme

L'agent 2 s'adressant à son collègue :

Agent 2 : L-a méthode rnixte qu,ils emproient est de loin ra meilleure, je I'ai toujours dit'

Pédagogues ? Qu'est+e que çâ veut dire ?

Mon coilègue voudrait savoir si les personnes qui vous ont formés étaient de

bons malrres ?

Ah ! Oui.

I
t
I
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Puis revenant à son interlocutrice, il ajoute :

Vous êtes d'accord avec moi, Madame ?

Euh..., si vous le dites, c'est que ce doit être wai. Moi vous savez, je n'ai

,aucune expérience dans ce domaine et je vous fail cgnfiance. (Faisant mine

de se levei lfrr ajoute :) Maintenant si vous avez fini, j'aimerais partir.

Encore quelques petites questions sT vous plaît ? Que pensent les autres

femmes de cette formation ?

e' il vaudrait mieux que vous le leur demandiez directement.

Pensez-vous que vous Pouvez former d'autres femmes ?

Oui.

Bien, nous vous remercions de votre collaboration. Bonne journée.

Tous les trois se lèvent et partent'

I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Agent 2:

Femme

Agent 1

Femme

Agent 2

Femme

Agent 1

:t
!

I
I
I
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Après une intervicw, il faut

fairi la rynthèse de t'information

V:iJ;' '
i}ç. ;r

Page 7.15

Vîsucl





I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I

Séance I

LES BOP{NES QUESTIOT{S
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LES MEILLEURES QUESTIONS
OU LES SEPT AIDES

Quoi ?

Qui ?

Comment

Si vous étiez.,., que feriez-vous ?

Pourquoi ?

Quand ?

où?

,l
a

Visuct
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AQUELLEQUESTIONAPPARTIENT
CHAQUE REPONSE ?

la. Non.

rb. Rien depuis querques années. pendant plusieurs années, j'ai utilisé I'engrais' mais

depuis 5 ans, ir est devenu .h*, et rare. rrretnr quand j'ai acheté de I'engrais' j'ai vu que

cela ne donnait plus parce ou. le sol est rnort. un* fois, j'ai essayé de laisser un Peul

panquer son troupeau dans mes champs pendant la saiion sèche, mais les Peuls ne

passent prus par ici parce o";u nry a prùs rien à manger : pas d'herbe, ni d'arbres' rien

du tout...

2a. En 1921

zb.It y a longtemps nos ancêtres sont venus du Fouta pour fonder des villages par ici'

Notre viilage n,était pas le pr-*i.r.c,étuit deux frères qui.hr.chaient un nouvel entlroit

pour curtiver et le p.**i.Jvillage était celui de Bofoto, p"t loin d'ici' En L92L' ils sont

venus s,instailer ici pour éviterïne épidémie..- t e grand-frère de mon paPa' Amadou

cissé était un marabout de grande renommée, et il avait interdit de planter I'arachide

comme res Toubabs l,ont ait] mais tout re monde a voulu le faire et ensuite"'

3a. Je ne sais Pâs, nous sommes des individualistes'

3b. Mais c,est ça I Rien ! crest impossibre, nous sornmes ici tout le ternps en train de

nous bagarrer. Nous n. po,r"o* pu, derc.ndre quelqu'un qui a rnal agi' I-a présidente

du groupement a pris t,".geoï aÀtine à l'achat d'ustensiles de cuisine pour nos fêtes'

cet argent venait de nos cotisations et de la vente de nos noix de palme, et cela depuis

3 ans. Depuis lors, elre r;e la présidente, personne n'ose la changer et plus personne

ne parti.ip. uu* u.ti"ité, du groupement' Nous ne faisons plus rien"'

I
I
I
I
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1a.

1b.
.

.

2a,

2b.

34.

3b.

QUESTION FNBLE OU AYEFTION FORTE ?

- (d'après les réponses de la page 8'4)

Avez-vous utilisé de I'engrais cette année ?

(question fermée)

Que faites-vous depuis que votre sol n'est plus aussi fertile ?

(question ouverte)

Quand votre village a-t'il' été fondé ?

(question fermée)

Comment a-t-il été fondé ?

(question ouverte)

J'ai entendu dire qu'il y a eu défournernent -de..fonds chez

yous..crest terrible ! Pourquoi ne changez'vous pas de lea-der? 
-

(question qui appelle un iugement et une solution)

comment réagiriez-vous à un probrème de détournemett de

fonds .dans votre groupement
(questionhypothétique,ouverte'discrète)

lrtsucl
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(Jne bonne intertiew engage I'intertiewé

Page 8-6
Visucl



I
T

I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
J

I
I
I
I
I
t

Séance

E,VA LUATION J OURT{ALIE RE



Horaires :

EVALUATION JOURNALIERE

Les horaires proposés ont-ils êté respectés

Si nonr Pour quelles raisons ?

I
I
I
I,l

a

t
I

euatité des présentations et discussions des outils :

le contenu
Itapproche des animateurs
la durée des Présentations
les jeux et exercices dtentraînement
les discussions et échanges entre participants

I
I
I
I
T

I
I
I
I
I
I
I

rF

ït

*
*

Suggestions :

écrire toutes vos suggestions concernant les

différents aspects qui viennent d'être passés en

re.nre et concernant des points spécifrques que

yous jugerez intéressants de signaler.

Organisation matérielle :

les participants sont-ils satisfaits des mesures

prisôs porri leur séjour (nourriture, hébergement,

autres dispositions) ?

ltsucl
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Séance 10

CATtrGORTSATIOI{ SO CIO -

ECONOMIQUE DE,S PAYSANS



nÉSULTATS D'UNB CATEGORISATION
soclo-ECONOMIQUE

A KOUNIARA, sÉxÉcar,

Nous avons trouvé les catégories suivantes :

LES MILLIONNAIRES :

* gros moyens, activités commerciales, sources de reventr extérieures
* grands troupeaux et grands vergers
* font des préts aux autres avec un taux d'intérêt élevé
* ont a.quit leur fortune par I'héritagefuol/courage

5152 famillcs sottt dans cette catégorie

2 d'entre ellcs sont membres de l'associatinn

LES AUTOSUFFISANTS :

* pas de problèmes pour nourrir leur farnille avec leur proprc production
* ne peuvent Pas aider.les autres
* ont des activités diversifiées

13 familles sur 52 daræ cette categorin

5 d'entre ellcs sont membres de l'association

LES GENS A PROBLEMES :

)^ ^L^â^^* travaillent beaucoup, mais n'ont waiment pas de chance
* sont polygames et ont une famille nombreuse
* ont subi une "fuite de bras" vers les villes, et ne reçoivent pas d'argent des migrants

* s'endettent tout le temps et n'arrivent pas à rembourser
* travaillent comrne main-d'oeuwe pour les MILLIONNAIRES

25 famillcs sur 52 apparticnnent à cette catégoric

8 d'entre ellcs sont mcmbres de l'association

LES MISÉRABLES :

+ les vieux, les paresseux, les gens qui n'ont pas de famille
* les irnrnigrés* ils n'ont ii"n comme biens et souffrent souvent de faim

g famillcs sur 52 sont de cette catégoric

aucune d,entre ellcs n'est membre de l'association

t
I
I
I
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LE CI-ASSEMENT SOCIO-ECONOMIQUE

Résumél:CommcntCollecterl,Informalion

OÉTTNITION :

Le classement par ordre de prospérité est un jeu analytique que I'on fait à I'aide de

fiches avec un paysan-clé pour .r-à, tei oirerentes catego'i"t o" paysans qui existent dans

une communauté ou un village'

UTILTSATION :

I-e jeu est intéressant quand :

* on veut comprendre cornment res paysans se classent et les raisons invoquées par

ces derniers.

* on veut rapidement idenrifier les paysans de chaque catégorie

interviews avec certains Ol.ntr, "ù unn de mieux comPrendre

conditions de vie, les oppo*nités et les stratégies des paysans

catégorie.

pour rnener des

les problèmes,
de chaque

QU'EST-CE QU'tr- FAUT AVOIR POUR LE FAIRS ?

+.unelistedeshabitantsetdeschefsdefamille

+ des fiches (15 cm x 10 cm) où r,on peut inscrire les noms des habitants/chefs de

ménage

* l'accès à quelques personnes qui connaissent bien leur village

COMMENT FAIRE UN CI.-ASSEMENT PAR PROSPÉNTTÉ :

1. Identifier un v'lage ou un Quartier dans un village pour faire le classemenl

z. Décider s,' esr plus intéressant de classer les carrés ou les chefs de farnille' si les

chefs de famiile sont relarivernent indépendants ô;.;; gullive et mange à part)' il

serait important de .lurr", tous les chefs oe tamiue en ajoutant tous les jeunes qui

travaillent pour leur ProPre compte'

Résumé
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3. Trouver quelqu'un qui Peut vous

village ou le quartier. Numéroter
en demandant au PaYSan s'il n'a

indépendamment de sa famille.

faire une liste de tous les chefs de famille dans le

la liste. Essayer de vérifier si la liste est complète

pas oublié une famille ou un jeune qui travaille

Décider (avec quelqu'un du village) des meilleurs rnots pour "prospérité" dans. la

langue loàale. Sèlectlonner un rnoi qui semble le plus utile pour vos besoins et bien

noter Ie mot et ses sYnonYmes.

préparer les fiches (voir photocopie ci-jointe). Faire un jeu de fiches par paysan-clé'

Assurez-vous que les fiches sont bien mélangées.

Identifier trois paysans-clés pour faire I'exercice. [-es meilleures personnes

informateurs ront'.iles qui connaissent bien le village et les familles, c'est-à-dire des

paysans ordinaires qui représentent (selon votre connaissance encore imparfaite)

qu"tqu"s catégories des paysans dans le village. Fixez des rendez-vous avec eux (à

chacun un rendez-vous difiérent) dans un endroit calrne et privé. Il faut prévoir 2

heures de temps avec chaque Personne'

Au rnoment du rendez-vous, expliquer dans la langue locale au paysan que vous avez

besoin de comprendre les différentes catégories de prospérité qui existent dans le

village afin de mieux comprendre les différents problèrnes; faites savoir que toute

infoimation qu'il vous donnera sera considérée comme confidentielle.

Expliquer ce que vous avez fait avec les fiches, que chaque fiche représente une

famUtà indépendante qui travaille et mange ensemble.

Demander au paysan de ranger les fiches, une à une, devant lui, dans des piles

correspondant uu O"gr ê de prospérité de la famille marquée sur- la carte- Il peut

mettre par exemple, îes ra*illes les plus nanties dans une pile à droite, et les plus

démunies dans uïe-pile à gauch., ei ranger le reste des fiches en conséquence. Il
peut faire plusieurr pit.r. Lui expliquer que s'il ne connaît pas une famille, de mettre

sa fiche de côté.

pour aider le paysan, vous pouvez commencer en lui demandant ce qui caractérise

les familles lei itur nanties. Avec sa réponse, dire au paysan de mettre toutes les

farniltes du genre dans une pile à I'extrême droite.

VARIATION : Si lc Wsan est analPlwbète' votts

pouvez Are à haute voix Ic nom

inscril sur clnque fichc, l\tne aPrès

I'autre.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Résumé
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10.

11.

t2.

r3.

euand ra personne a terminé, revoir chaque pile avec elle. commencer avec les plus

démunis, et risez res norns à haute voix et iemander si le paysan est sûr que cette

familre appartient à certe ,uiego.ir. si une pit" couwe ptui de 40vo des fiches'

demander si il n,y a pas de différen."r 
-fu.ii 

.tt familÎes-là et s'il est possible

d'éclater cette pile en deux voire plus'

Après cette vérification, indiqugr.lu pil".avec res fiches des familles les plus nanties'

Demander au paysan ce qui fait qu'elles sont nanties' Vous pouvez même lire

querques noms i" ru fichp iou, rappeler uu p.yrun les familles qui se trouvent dans

la pile. euelqurun de t,cquipe p;î inscrire les remarques d.u P?ytot sur la fiche

même ou sur un broc-note auec-des sections pour chaque catégorie identifiée'

puis, enregistrer |information sur les fiches que vou s avez déjà préparées' (voir

exernple).

Remercier re paysan et. trouver un endroit pour- s'assurer que vous avez bien

enregist ré, le-,O'ur'., continuer'avec le prochain rendez-vous'

Après trois interviews, analyser l'information (voir deuxième résumé)'

I
t

14.
I
I
I
I
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I
I
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I
I
t
I
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LE CLASSEMENT SOCTO-ECONOMIQUE

Résumé 2 : commcnt Analyser I'lnformation couectée

COLLECTEZ L'TNFORMATION :

1. Faites le classement avec trois paysans et remplissez bien les frches d'enregistrement

(voir Premier résumé)

CALCULET' LES SCORES :

z. pour chaque pile conçue par un paysan, calcul ezle score. [r score est donné par la

formule suivante :

(# DE l-A PLE X 100) Drwsï PAR LE NOMBRE DE PILES

par exemple, irnaginez qu,un paysan ait constirué 5 piles. Toutes tes familles dans ia

pile #1 (les plus nun6ti; ont'le mème score: 1 x 100 / 5 = 20'

3. Notez les scores pour chaque catégorie dans la marge de la fiche d'e:rregistrement'

CALCULEZ LES SCORES MOYENS :

I
I
I
I
t
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I

4. Faites "la rnise en cornmun" de toutes ces inforrnations collectées

paysans. Remplissez la fiche de calcul pour I'ensemble des paysans'

Dans la fiche de calcul :

auprès de troii
(Voir exc:nPle).

La lère colonne est réservée aux nurnéros assignés aux f.^milles au début de

I'exercice.

[,es colonnes 2,3 et4 (et 5 dans I'exemple ci-joint) servent à enregistrer le score que

chaque paysan a donnè pou, cette famiile, sèlon la formule de l'êtape 2.

[-a dernière colonne sert à noter le score moyen de chaque famille'

Page 10-8
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'1.

8.

9.

6.

I
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É,ragLIR vos carÉ,coRIES FINALES :

5. Sur la fiche des catégories finales (voir exemple), préparez trois colonnes:

* Une colonne portant les numéros croissants et qui représentent la position

des plus nantis (#1) aux plus démunis'

* I-a deuxième colonne sert à inscrire le

calculé. Rappelez-vous qu'à la position
score moyen que vous avez déjà

#1 se trouvera le scote le plus Petit'

* ï_atroisième coronne est réservée au numéro de la famille que vous avez

établi en début d'exercice'

Érudiez la liste. y a-t-il de petits sauts entre les scores rnoyens ? ,ly exemple' il se

peur qu,1 y ait querques familres avec des scores très simiiaires (15, 17' 18' 19' 20)

alors qu,ir n,y a pas de familre avec des scores entre 21 et 30. cela indique donc que

toutes ces familles-là appartiennent a la categoriedes "plus nanties"' Essayez de faire

3_6 catégories de la sorte, en essayant a"e voir comment regrouper les scores

naturcllement.

Notez vos catégories et res caractéristiques de chaque catégorie tirée des analyses

données par res paysans dans votre car,i"r.- (tæs lr-us nantiés sont toujours dans la

catégorie #1). rnscriue zrenuméro de la àtciorie finate sur chacune de vos petites

fiches de jeu original). Rangez les fiches voui-mêmes dans des piles correspondant

à chaque catégorie et puis îrr"rau sort 2-3 fiches de chaque piLr- Vous avrez ainsi

votre echantillon des paysans représentatif de chaque catégorie'

Alez interviewer ces paysans de rnanière individuelle.E*tetde convoquer tous ceux

de la môme catégorie, irs peuvent s,en offenser et de prus, cela est incompanble avec

Ë p.incipe de lionfidentialité de llnformation.

Félicitations. Vous aYez tout fait !

I
I
I
t
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Exemple de l,utilisation des fiches cartonnees
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Formulaire d'enregistrement rempli : Informnnt

Source : GRANDIN (voir bibliographie)
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Formulaire d,enregistrement rempli .' Informant 2

Source : GRANDIN (voir bibliographie)
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Formulaire d'enregistrement rempli : Infornutnt 3

Source : GRANDIN (voir bibliographie)
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Formulaire d,enregistrement renryIi : Infonrutnt 4

Source : GRANDIN (voir bibliographie)
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Score Mansai par Informant (1-4) et Score Moyen

Source : GRANDIN (voir bibliographie)
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Résultats finatn de GRAô'IDIN

Source : GRANDIN (voir bibliographie)
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ANALysE DEs DoNxÉns sEcoNDArREs

nÉnn[IoN :

[_es données secondaires sont des données obtenues et compilées p'e:::.T:"nt

par d,autres personnes et qui sont pertinentes par rapport au domaine ou au sujet de

l,érude et disponibles so's iotm" publiée ou manuscrite'

BUT :

L-es données secondaires constituent des informations de fond pour le DP et I'on

: peur gagner beaucoup de temps si ron connaît les données qui existent déjà ce qui vous

' ê't it"ta de les collecter à nouveau'

uÉTHODES:

I_.es données serondaires doivent être passées en revue avant la visite sur le terrain

et résumées sous forme de :

* diagrammes et de tableaux ;
* brefs ParagraPhes ou de résumés ;

* copiei a" cartes et de photographies'

Faire une liste des docurnents disponibles avec leurs références comPlètes' Etablir

des ristes de poinrs-crés à 
"*pràr", 

o,r â ;t;fi"t s.ur le terrain et une liste des sujets à

approfondir'quand votls commen ætezvofre travail sur le terrain'

T\TES D'INFORMATIONS SOWENT DISPONIBLES :

* chiffres sur la population et sa distribution ;

+ a.s.ription dei itlnéraires techniques de production ;

* listes àes plantes et utilisations possibles ;

* descripfion des anciens projets àe la zone et des problèmes renconEés ;

* relevés Pluviométriques ;
* descriPtion des tYPes de sols et
+ liste des acrivités économiques

PRECAUTIONS :

des problèmes qu'ils Posent ;

des hommes, des fernmes et des enfants'

* Ne pas s,attarder sur I'examen des données secondaires alors que ce temps

pou.rait ôtre consacré sur le terrain plus profitablement ;

+ Garder un esprit critique sur la qualité de I'information ;

I
I

ltisuel
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" source des données"

Tiré de^comprendre une économic rurale^ (tPD' Douala' 1990)
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Séance 12

DIAGRATVIMES
"PIEF,RES ET

DE VENI{ ET
CAILLOUX''
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LES DIAGRAIVIMES :

DIAGRAI\{ME DE VENN ET

DTAGRAMME ''PIERRES ET CAILLOUX''

DEFINITION :

ce sont des diagrammes qui sont dessinés à rnême le sol ou sur papier par les

paysans, ou faits à r,ai-de de pienes et de cailroux pour illustrer les relations entre

p"ito*es et institutions.

pour une équipe de Dp intéressée par un thème particulier' ces diagrammes

pr.n,rrî,i-* de visuâriier et d'anaryser uuæ rJ+aysan: les relations qui existent entre les

personnr, "ii"s 
instirutions q"i i'næ.uennent dàns la prise de decision concernant ce

thème. :

OBJECTIFS :

'Aveccetoutil,lesmernbresdel'équipepourront:

l o - collecter des informations sur tes personnes et instirutions concernées par la prise

de décision dans un domaine détèrrniné ainsi que sur leurs activités

' 
20 - comprendre comment les villageois les Pefçoivent et à quel niveaq ils les situent

1:pa,iupportàcetteprisededecision

3't - 
: 

matérialiser et visualiser les relations qui existent

personnes Par un diagramme

4" - analyser ces relarions.

entre les' institutions et les

PROCEDE :

Pour les diagrammes de venn type 1 (sans cailloru) :

l. -J 
Avec l,aide de quelques paysans bien informés, identifiez les principales personnes

et instirutions intervenant dans ru irit" ae oecision concernant le thème de la

recherche et discuter de leur rôle'

2.,.. [_e nom de chaque personne et de chaque insrirurion est inscrit dans un cercle

(celui+i est plus ou moins grand seloï I'importance de la personne ou de

linstitution) et est placé de telle sorte que :

Résumé
Paç 123



t les cvrcJcs séparés indiquent qu'il n'existe aucune relation

. l.es cvrclcs a.Qiacents indiquent que la relation existe rnais à un

niveau très réduit

r lcs cercIcs qui se clwauchcnr indiquen! que la relation est plus

ou moins forte seton I'importarrce du chevauchemenl

Lediagramme peut être.fait à même le sol et I'cxercice sera Plus participgtif si les

noms ou les 5"yroUotrs ïeprésentant les personnes ou instirutions eoncernées sont inicrits

sur des feuilles de papiei qur les paysans peuuery. dé-qllcer à volonté. Si c'est utile, vous

p&";, ;u,5i .oupér à"r .èt.les en papiei de taille différente avec des ciseawL

&

T
j
t
1

l
t
t
s

|j

t
l'
I
t
t

3. Tout au long de I'cxercice, posez des

pofiées sur le schéma.

qqestions pour préciser les inforrnations

pour les diagrarnmes du deuxième type, "Cailloux et pieResn, préparez une

collection de àifro,i et pierres de tailles diiférentes ou dessinez des cercles plus ou

moins grands à rnême le sol.

Ici, le village est représenté par une piene de taille moyenne (ou cercle) autour

duQuel gravitent d'autres pierres et. caillôux de tailles variables représentant des

p"rio*es, des groupes ou d'rr.insfinrtions. Ces pienes et cailloux (ou cercles) s'ont" soit

adjacents au centre (le i,illage), soit reliés au centrc par des lignes (voir les visuels)'

Ir taille de la piene, du caillou, ou du corcle représente I'importance que le

village Lltor à I'insùHtion ou à la personne concernêe, selon le point de.we du

payJan. L: distance entre le village et lapierre, le caillou ou le cercle est proportionnelle

soit à l,accessibilité, soit à la fré{uence âes relations entre le village et I'instirution ou la

personne représentée (d'après le paysan qui fait I'exercice).

I

Résumé
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Diagramme
Les institutions et

de Venn.'
Icurs interactions

-l

I
Wllage de Risso, Sénégal, I99I

ps

Lirnites du village

Association des Jeunes de Risso

C-onseil Rural
Partie Socialiste
Centre d'ExPansion Rural

Associario" Sporlive et Culrurelle (l'équipe de footbal)

Association des Parents d'élèves

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I

Iégende :

CR
PS

CER
ASC
APE

flnnatoul

SQrN

PR gfrl r.ro 6)

PA,r fàu
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Diagramme"PierresetCailloux"
réaliié par des. chercheurs de DEPA

en Guinée-Iiissau sur lcs sources

d'innovation silr lc riz
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Diagramme "Pierres et cailloux" réalisé

pit les femmes à Médina'Manding'
Région de OYo, Guinée'Bissau sur

les provenances des variétés de fiz
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Dïagramme "Pi.erres et Cailloux" :

I*s partenairei de Ia Fédération Tessito en Guinée-Bissau

lesS r7o

ICAP
DEPA
FONGS
PRJfuAI,
SIX.S

ONG l-ocale
Institut de recherche
Fédération Sénégalaise des Orgârnisations Paysannes

Programme régional de recherche-appui
ONG internationale de financement
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LES CATENDRIERS SAISONNIERS

DEFINITION :

I*s carendricn saisonnibrs sont des diagrammes qui permettent de Évëler les

contraintes et res opportunités saisonnières en représtntànt les changements qui

interviennent pour différentes variabtrr, rïù par moii, pendant une année ou un cycle

aè .urrure (1 i e t8 mois)'

: pour chaque mois de l,année, ils indiquent les. quantités et le comportement des

variables les plus diverses : pluies, tmpêrururrr, cultures, élevage (naissances' ventes'

maladies, alimentation, transîumance), demande de main-d'oeuwe (hornmes' femmes'

. ehflrnts), acrivités non agricores, commercialisation, qu-tité ei type d'aliments

"onro**ér, 
maiaOies, prix,ïigration, revenus, crédit' dépenses' etc'

c-es carendriers ,ont représentés par les- paysans sous forme de diagramme ou

autre.schéma sur le sol ou sui iapier. I-es variablés en question (pluie, revenu" etc') sont

norrnalement visualisées;;;'les objet,.t les matériaux ttouiés sur place dans les

villages.

existe plusieurs tyPes :

diagrammesBar pou, ,o.nrrrr la pluviométrie, la demande en main-d'oeuwe,

les ievenub,' la consommation"'

calcndriers des activitâs.agricorcs où apparaissent la séquence des travau( faits

pour chacune d* speculâtions agricoiËt :l1"pdt:t-ry le paysan' De tels

calendriers sont éta'Utis aussi pour les activités non-agricoles'

ç diagrammes de ærdc. qui représente les. pourcentages relatifs à chaque élérnent

dans un ensembre (voir exempre du carendrier oJoisponibilité fourragère)'

t diagramines des rendorrces pour voir l'évolution des prix ou d'autres variables sur

une ou Plusieurs année'

+ etc...

n

Résumé
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OBJECTIFS :

C-es outils Permettent :

1. D,analyser avec les paysans.l'fformation recueillie et de visualiser au sol le

compoitement de chaque variable'

z. De srimuler le dialogue et la discussion entre les villageois et l'équipe de DP'

Attention ! I*s calcndricrc et bs .diagrummes nc sont w des frns en soi - cc sont dà

outik qui lacilirentles discuss iotu avec lcs paysans, n n'est pas utile de les faiw

si ïnjormstion qui en déæulc n'est pas pcftincnte.

PROCEDES

I-a réalisation de calendriers saisonniers est un exercice facile et flenble' Il y a

plusieurs rnanières de les faire :

a)' 
ili:,,*,iîi"*["i'iJi'"iJJ-J:-'î:î'J;'::î: #"ï:JÏ:ï:: iii:

ous aurez collectées dans divers documents concernant la zone érudiée'

Il faut toutefois vérifier ces informations une fois arrivé au village.

1" -

ou bien

b) - Lorq des discussions avec les paysans, proposez-leur de confectionner des

calendriers, si l'information uintl obtenïe peut clarifier le sujet pendarrt la

discussion. Ramasr., * objet quelconque (cailroua bo'ts de bois,

graines, feuilles, etc.) et erpliquez clairement ce qu-e vous cherchez à faire'

l-, p.vr*, u.ont faiie tes âiagrammes et les calendriers eux-inêmes- Voici

quelques recommandations :

Informez4es clairement des objectifs de I'exercicel, identifiez la corr:'ponllï
entre le calenâri* grégorien de 12 mois et celui des paysans' enfin indiquez-la zur

le sol ou à l,aide de bouts de papier. on goùrr_1 relever les cérémonies

importantes et les périodes auxqueliei elles ont iieu. Mais utilisez'de préférence

le talendrier et les noms locaux'

I
I
I

I Lt informations recherchées pewent

variablc ou bien dans un seuJ tableau

être représentées srr des calendriers différents pour chaque

Rérumé
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3"-

40-

pour démaner, vous pouvez poser d.:r. questions telles que : "Quelle est la

période o,: uou, avezi, prus d! trar,'ail dans les champs ?" si pat exemple' Yous

^vezramasse 
des caiilorlr, res pays-, p"uuent en plaier plusiàurs lur une ligne

rnatérialisant ainsi la pcrioie :,î q"-"rîion (uoir p't oto cilointe)' Ensuite' vous

dernand ez rapériode p"no"ni ùquà'" rl y r peu ou pas de travail et le Paysan y

pracera 1 ca'rou ou aucun. r, norbr" o"'*iiro,u (ou-la taille d":l-outs de bois)

indique t,imporiance de ra p?tioo" rerative à ra variable en questron'

Udtisez vorre imagination pour yisyaljsel ce1 .{1ji1É' 
Tï:-Tatériau est

acceptabre (feutres] .r"ie, ufuts de bois plus ou.moins longs .Pour 
indiquer les

quantités a, ftuirs,'cailotu, grainesr terr.e'rn tur plus ou moiis importants suivant

les quantités ou res n'ont.io des variauùs a représenter)' Encouragez-les à

donner libre cours à reur i..gi"1ri9n pou, faire les ,rptéstntations' IIs n'en

seront que plus intéressés et Ës informations seront plus nombreuses et plus

fiables.

soyez patient et attentif aux discussions qui se déroulent pendant la réalisation

. des diagrammes. Relevez autant d,inform.tion, que possible dans vorre cahier et

.Àilprciez-les par quelques questions'

Rerevez sur papier les dessins faits sur le sol ou au tableau avec la plus grande

précision.

t
t
I
I
I
:l

I
I

5"-

6"-

I
I
I
I
I
I
t
I
I

A^STUCES :

Démarr ez avecres périodes extrêmes poul donner des repères (le mois avec le

plus de pluier,l f,rure de i. j"; êe h plus làborieuse, etc')

. c-o rextezdes choses qui sont utiles pou., fabriquer des calendriers au cours de

votre séjour et les garde*n * de besoi" tgt.i"es, feuilles, bouts de bois' etc')

Résumé
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Calildricî saisonnier æmplct d\nc Associatbn

de pysans à Woilo (Ethiopie) ' (fuiété de
- 
ta Cmix Rou4r- EthioPicnnc, l9E8)
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Calen^drter fouftager et mode de conduile

des Animaux à ^Rrsso (SénéSal)
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calendrier Fourrager pour les bovins

(du type "fromages" ou "petits ronds")
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mise à t'herbe, pailles de teff, tigcs de sorgho

résidus de céréales, restes de foin, pârurage

dans les zones marécageuses

foin, tiges de sorgho et pânrrage dans les

zones non irriguées

IJ. Coones er I. Mc Craclæn : Participatory Rapîd Appraisal in Wollo

peasant ,4ssociation planning lor Narural Resource Management Ethiopian

Red Cro.ss SocærY IIMCC ' DPP, 1989
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Calendrier des activités des femmes
de Risso (SénéSal)
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Calcndrier des Activitês des femmes à Kebe ,4nsou
(Matar GrÈte d alr'RR { à lkbc ,4n'srrn' (H, 1990)
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Calcndrter Fourruger
(Brito de Silva, Sémhain sur lc DP, PRA'4PIDEPAITESSffiO Contufu[ 1992)
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calendrier saisonnier indiErant les ræenus et lcs déperces

(Copie d'un dnssin foii sur le sol par dcs paysans)
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futttæ: RRA

o Revenu du travail hors erploitation

o Revenu de l'agriculture

g Migrarion

I Dépenses agricoles

A Autres dépenses

Notes, n"13, Augttst 1991
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.Diagramme en bâ.tons-de Ia consommation dc dffirents
produits pendant l'année, lait par 5 femmcs

Bafata, Guinée-Bissau, Avril 1992
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I,esCalendrierssaisonnierset
les Profils historiques

Excrcices dhpplicalion (Source ': adapté dc Jwhim Th*'is)

1o - Dessiner les diagrammes en bâtons correspondants aux données suivantes :

FAMILLES

AB Dc

Adulte homrne
Adulte femme

2
3
3
3

1

2
3
0

0
I
5

1

1

I
7
2Enfants

Emigré

Production agricole

Mil
Sésame
Sorgho
Melon

15

18
4

3

2
2
1

0

6
7
2
1

25

l5
5

5

77
4

0
2

15

7
0
0
0

12

4

0
0
1

8

32
l4
2
1

28

I
I
I
I
I
I
t
I
I
T

I
I
I
t
I
I
I
t

Possession de bétail

Chèwes
Moutons
C'hevaux
Anes
Poules

Agriculrure
Production animale
Emploi salarié (Privé)

Mandats des émigrés
Comrnerce
Emploi Par le Gouvernement

?5vo
40Vo

20Vo

5Vo

?5To

35%

l5To

l5Vo
5Vo

80Vo

65Vo

?5Vo

L0Vo?0vo
L5Vo

Artisanat

s 300

Yisucl

6 s00 1 750 3 400
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Z" - Faites des calendriers saisonniers aveÆ les donnécs suivantes :
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Mai

F'

.t

Moyenne pluviométrique mensuelle
(en mm)

Production agricole

bj

Juin Juillet Août SePt. Oct.

36 103 142 74 28

Mit/sorgho : Juin-Juillet

Arachide : Mi-Juillet - fin Juillet

Niébé : Mi-Juillet - fin Juillet

Maraîch age ; L^a production est continue

Demande de main-d'oeuwe

- Août (sarclage)

- Juillet (sarclage)

- Octobre (récolte)
- Juin (Plantation)
- Septembre (récolte)
- Novembre (récolte)

Saignée des gornmiers : Novembre - Mars

Migration de la main-d'oeuwe : Novembre - Awil

Maladies :

- Saison des pluies : Malaria, diarrhée
- Mars/Awil : uéningite, conjonctivite

Sources d'eau : eau de Pluie :

puits creusés manuellement :

Forages :

Sarclo/binage

Juillet - fin Août

Fin Juillet - fin SePt.

Fin Juillet - fin SePt.

entre décernbre et Awil

Lécolte

Octobre

Fin Oct.- mi-Déc.

Fin Oct. - Janvier

Juillet - Octobre
Septembre - Janvier
toute I'année

l4sucl
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Séance 14
:

LA COI{T{NSSAT{CE DU MILIEU:
- - COUPE,S TRAI{S\TERSALES





t
I
I
I

T-A COUPE TRANSVERSALE

DEFTNMION :

I-a coupe transversale est un puissant outil de découverte du milieu qui æsocie

observation et interview semi-strurùter afin de géné,rer de nombreuses informa-

tions sur une gamme très rarge de *rr,, rlaimi.Ties à obtenir au*ement' Elle est

réalisée par un groupe formé d.:. 
"iii;g;ois 

et de quelq-ues m:mbres de l'équipe

lors d,une marche à iruu"r, le villaje ;,;ir terroir. L'iniottation est rendue sous

forme d,une coupe transversare d.:i"6ace.érudié souvent associée à un tableau

résumant les informations recueillies. Elle peut être ainsi utilisée pour la

conception, la planification, re suivi et r'êvaluation de projets visant le

développement et la gestion des ressources narurelles (foresterie, agroforesterie"')

OBJECTIFS :

1. ," réalisation d,une coupe transversale permet de recueillir une masse considé-

rable de renseignernents sur les .rp..r, suiuants, pris isolément ou ensemble :

* les caractéristiques sociales du village et d.e la zone : usages et coururnes' les

infrastrucrures, les ethnies et leurs iiteractions' les castes et leurs interactions'

la scolarisation, les aspects sanitaires, les activités ;

les caractéristiques physiques : topographie, hydrogr?fhi.:' types de sols et

probrèmes (érosion,'dùinâge...),'ueg;rution iocale, urilisation des plantes"' ;

+ les modes de gestion et de conseruation des sols' de l'eau"' ;

r l,utilisation des terres pour I'agriculrure, l'élevage, la foresterie, I'habitat"' ;

* les cultures : variétés locales et améliorées, pratiques culrurales modernes et

traditionneiles, occupation des terres de culùr"r, productivité, rendement, les

pratiques de ,e.ott", de stockage et de conservatiôn des produits' la

commercialisation"' ;

r les problèmes acfuels et les opporrunités dans les différents domaines d'intérêt

du villageois et selon Ies lietrx'

2. Elle favorise l,interaction entre les mernbres de l'équipe.et les paysans et permet

d,établir de rneilleurs rapports avec eux et de renfor.àt I'aspect participatif et la

qualité du DP-

I
T

t
T

I
t
I
I
I
I

Résumé
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LES DTFFERENTS TYPES DE COUPES TRANS\æRSALES :

on distingue deu grandes catégories de coupes transversales :

r les Coupcs n,atrs,,enales du vilhge qui complètent très bien les cartes du village

en apporirnt des informations dé1ailiées sui I'organisation et la vie à I'intérieur

du vlragr, l.r problèmes et les solutions possibles. Elles sont réalisées en se

promenant avec un groupe de villageois à travers le village'

t lcs Coupes tmnsvercahs dcs ressounccs renseignent.-:ut . tous les aspects

concernant les ressources naturelles, leur gestion. leur utilisation, les problèrnes

et les opportunités qui s'y rattachent'

[-es coupes rranwersales représentent gê,né,ralernent les siruations présentes que

l,on observe durant la promenade.'gtt.s peuvent aussi être historiques. Dans ce cas' une

série de coupes transversales est dessinée pour représenter l'évolurion d'un espace

particulier à àes dates marquantes de I'histoire de la zone'

PROCEDE :

pour réaliser cet exercice, l'équipe de DP pourra se diviser en plusieurs groupes

selon l,étendue de l'espace .oniioete, 
'atin 

de conduire des couPes transversales dans

différentes directions. Les coupes peuvent être dessinées par les membres de l'équipe

mais aussi, et de préférence, par les villageois.

Pour réaliser une coupe transversale :

l o - En premier lieu, déterminez le type de coupe tranwersale à réaliser en fonction

du thèrne de la recherche. Organisez l'équipe en conséquence (formez des

- groupes si besoin est, assi gne?dJs tâches à èt'tàque groupe)' Planifiez êgalement

la manière dont les inforirations recueillies pai chaque 8roupe seront mises en

commun et utilisées. Etablissez un check-list zur les points qui seront discutés lors

de la couPe transversale.

20 - Identifiez un groupe de villageois ayant de.s 
-gccupations 

et des expériences

diverses mais connaissant bienle te.rôir et se's limités. I-eur nombre peul varier

de 3 à 6 en considérant que la taille idéale du groupe (y compris les membres de

l'équiPe) est de 5 à 10 Personnes'

3o - Exposez clairement I'objectif de I'exercice aux villageois. et demandez-leur de

choisir le moment le plui opportun Pour effectuer I'exercice'

3

f
T

T

I
t
I
l
T

I
I
I
I
I
T

I
I
I
I

Résumé
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40 Indiquez-leur le type d,informations que vous recherch ez et expliquez-leur la

méthodorogie qui sera ,,npioyJr. Détèrminez avec eu la ou les direction(s) à

suiwe pour anoir re prus de diversités possibles (la carte du village ou du terroir

pouttuit être d'une grande utilité)'

Effecruez ra coupe tranwersare en prenant votre temps : c'est une Promenade que

vous faites. Observez' soyez curieru, posez des questions sur tout ce que vous

voyez. (n,oubriez pas uotrl 
-.r,*t-iiro. 

Interrogez res personnes 
- 
que vous

renconrrez sur voffe crremin-(n.ùir."tt du vilag: 
:",1^.:), 

encoura}ez les paysans

à discuter entre eur(. Notez ràrlnrormations et esquissez la coupe du paysage sur

votre cahier.

une fois de retour au village, chaque groupe_synthétise les inforrnations recueillies

dans une grilie établie en Ton.tion du rypè de renseignements recherché (voir les

exemples de coupes rransversales en anne;t c.r gritæ sont étabties en fonction

des renseignements sur le thème de la recherche'

si vous faites ra coupe transveisale d'un e zone en pente, èssaye z de partir du bæ

de celle-ci vers le haut.

50-

60-

REMARQUES :

1 
o - Quand re terroir est vaste, il est possibre. de faire une rnoitié de la coupe

rransversare re prerni., joui-et. r'auire moitié le jour suivant' Il est également

possible d,utilisér un ,noy.n de locornotion (chanette, par exemple) pour couwir

oe grana"t Jittances'

2

30 Nenotezpaslesinformationsdirectementdansla
Reportrr-i$ dans votre cahier puis résumez-les et

grille pendant la Promenade'
l^ng"i-tes dans la grille'

Résumé
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GrtllÊ de Ia coupe transversalc de Risso
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p1u4Ap, Assæiation des paysans de Rkso, wrticiwnts au séminaire (1991)

I-a Gestîon de tenoir au vilrnge de Rrsso i un sémirwire sw Ia méthode de

Diagnostic Rapide et Participûif - Dalcar'
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[.Jne équipe de
la coupe

DP prend une Pause Pendant
transversale du terroir
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Coupes transversalcs histortques montrant lcs tendances

de l,utilisation des terres dans un village de Java Est
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Exemplc de coupe transversalc historique
portant sur lcs anima ux, les arbres,

l'eau et lcs Productions agricolcs
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Coupe Transversah d'un tenoir en Inde
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1-

.2'

3-

4-

,5 :

D,importantes questions à Poser
pe;dant tn coupe transYer.sale

Quels sont les Wpes de sol dans chaque

végétation de la zone ?

Qu'est-ce que les gens font ici ? qui ?

saison ?

Comrnent la z6ne étalt-elle dans le passé

jeunesse ? du temps de vos grands:'par€nts ?

Quets sont les Problèmes ici ?

Quelles actions pensez'Yous que I'on puisse

ù pour gagner de I'argent ?

* pour améliorer les ressources ?

Pour 'mieux faire les choses ?

zr)ne ? quelle est la

pourquoi ? Pendant quelle

: du temPs de votre

dans cette zone:mener

lrkwl
Pagc 14.11
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lh
LES CARTES PARTICIPATIVES
DU VILI.AGE ET DU TERROIR

TNTRODUCTION :

I-es cartes sont des représentations schématiques qui penxenent de visualiser un

espace et son occupation. Elles sont utiles et peuvent êfre réalisées dans toutes les phases

d'un projet de développement : planification, mise en oeuwe, suivi et évaluation.

Etles peuvent être exécutées de manière plus ou moins participative selon les

objectifs visés par leur élaboration, le degré de détail recherché, le temps dont on
dispose, I'implication des villageois dans leur réalisation. Dans un DP, les cartes réalisées

par les paysans sont les plus recherchées.

LES TYPES DE

Deux grandes catégories de cartes sont réalisées lors d'un exercice de DP :

1. Ies cartes du villages où sont indiquées tes habitations, les infrastnrctures, etc. ;

2- les cartes des ressources et du terroir où apparaissent les resources du villa ge :

terres disponibles et leur utilisation agricole, forestière..., tlrpes de sols et leur
'r' productivité, disponibilité en eaq système d'irrigation et de drainage, autres

essources...

Dans certains caq une rnême carte peut regrouper certaines informations
conc€rnant le village et les ressources. C-e sont gén&alement des cartbs faites Pour
indiquer les problèmes et les changements souhaitables ou ceur( réalisés dans un village
et son environnement

TJTILITE DES CARTES PARTICTPATT\IES :

I-es paysans ont une grande connaissance et une très bonne comPréhension de

leur village et de leur terroir. Qu'ils soient atphabétisés ou non, ils sont à rnême de les

représenter avec beaucoup de précision et la réalisation de cartes par les villageois est

I'occasion de recueillir une grande quantité d'informations concernant :

1. la manière dont pensent ces villageois, leurs priorités, ce qui, dans le vitlage et son

environnement est significatif et ce qui I'est moins à leurs yeu4 ce qu'ils sont prêts
à faire ou à ne pas faire, à changer ou à ne pas changer et pourquoi... ;

2. la localisation des habitations, des infrastrucfures et des ressources du village,

lF

il"

l,

I

fr

l'
|t

It.

CARTES :

j
I
I
I

I
T

I
I
I
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{

.T

ji.

ta population du village: les familles, les ethnies, les castes, les signes dd'richesse'

res rnigrations et reurs .",rrr.', t* rnaladies et autres aspects sanitaires' la

scolarisation... i if

les aspects relatifs à la propriété foncière et au bétail, les traditions concernant

l,utilisation des terres, tes rotations de culrures, les problèmes phytosarlitaires"';

des informations sur les tendances des aspects sociau, sanitaires, économiq.u": :l
humains si l,on réalise des séries de cartes sur le mêrne thème. on petit ainsi se

faire une idée de l,évolution du village et àe son environnement et sur ôé que les

paysans sounaiieraient qglii àerienn-e. o;;;"t e.e.rrmenr réaliser unê'série de

cartes sur des thèmes différenrs et obtenii ainsiune vision assez détàillée du

vilage et de son environnement concernant res æpects les plus divers:ât'
.l.l r-

Enfin, ces cartes sonr très uriles pour la planification et le suivi ptniéjpatifs de

programmes de déveloPPement'

10 - Dê,cidez du rype de carte que vous souhaitez avoir

terroir, carte des ressources' etc'

: carte du villa$e;'carte du

I
I
I
I
I
I
I
I
t
:l
I
I
I
I
l
I
I
I

3.

4.

5.

SUPPORTS ET MATERIAUX POUR REALISER LES CARTES PARTICIPATTVES:
..:

[-es cartes peuvent être réalisees sur du papier ou à même le sol' 
,,'-,,

pour res cartes sur papier, ir est nécessaire de fournir de grandes feuilles, des

crayons de papier, des go**.i, des crayons ou des feurres de rjiverses couleuryi on peut

égarement roî-ii ar, lapiers Éolorés, â"s ciseaux et de la colle pour réaliser ces cartes'

cependanr, J'habileté qulil faut pour manier ces différents suppgs et matéridi fait que

.ce sonr souvent res jeunes (er surtou, .-r*-àuiion, allés a t'elôte) qui lt::1ti,:1.',^?t::
ont ravantage d,être permanentes et les .ut"urt feront de leur mieux Pour P. -o-uvor en

être fiers (on pourra écrire leurs noms et la date en bas du dessin)' Mais elles iont rnoins

participatives que les cartes dessinées à même le sol' 
lf,i

I-es cartes sur le sol sont tracées avec les doigts ou avec des boutt It b$ et sont

faites avectoutes sortes de matériaux : leuilles des lrbres, bâtonnets, graines; terres dc

couleurs différentes, tissus, morceaux de cartons, cailloux, etc' Elles sont peu 
ftqjteuses'

faciles à réaliser et anrayantes pour a", p"*onnes de tous âges'. Elles peuve9,1.1T: oèt

grandes et donc très visibles, ei on peut les modifier aisétotnt à tout momeiit pendant

i.,r, réalisation. Ï
t,a.'.'

pRocEDE pouR I_A REALISATI'N DES cARTEs PARTICI'ATT'Et T 
,,..

Résumé
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2 - Identifiez un groupe (3 à 10, homrnes et femmes) ayant une bonne connaissance
de la zone et qui sont prêts à collaborer à la réalisation de la ou des carte(s). Ce
groupe dewa être différent de celui avec lequcl la coupe tranwersale aura été ou
sera réalisée, et ce pour plusieurs raisons :

les cartes et la coup€ tranwersale peuvent être réalisées au même
moment.

avoir des inforrnateurs différents est un moyen de vérifie I'informa-
tion.

a)-

b)-

lh,

f
j
fr

r

I'
3"-

4"-

5o_

60_

7"-

Expliquez av groupe I'objectif de I'exercice et proposez-lui de choisir le lieu le
mieux approprié pour faire la carte, ainsi que le support et les matériaux qui lui
seront utiles (souvent vous pouvez faire une mini-carte/maquene vous-rnême pour
expliquer I'idée).

Encouragez-les à faire r la carte telle qu'ils la conçoivent, naturellement et
simplement. C-e n'est pas une oeuwe d'art que vous recherchez !

Pendant Ia réalisarion de la carte, soyez discret, n'essayez pas d'imposer votre
façon de voir ou de faire. Soyez patient, observe4 écoutez, posez des questions
si nécessaire, notez leur façon de procèder, les premières choses représentées,
celles qui n'ont pas été reportées sur la carte. Apportez votre aide si on vous le
demande mais n'oubliez pas que c'est LEUR CARTE. Si vous craignez rnalgré tout
de les influencer, vous pouvez les laisser seuls et vous occuper d'autre chose
pendant qu'ils travaillent.

A la fin de I'exercice, une discussion générale peut être eng4gée sur le (ou les)
dessin(s). Vous avrez peut-être préparé un check-list en conséquence.

Un membre de l'équipe ou un villageois dewa êrre désigné pour reproduire la
carte aussi fidèlement que possible sur papier.

J

I
:

I
i

]
r

t
r

I
I

I

-

I
I
I

REMARQUES:

1. [-es cartes doivent permettre de voir I'esssentiel des informarions nécessaires pour
I'investigation en cours Si vous Ie jugez opporrun, vous pourrez leur demander
de faire plusieurs cartes sur le même thème ou sur des thèmes spécifiques. I-es
cartes dewont cependant comporter des repères localisables tout de suite par une
personne n'ayant pas participé à leur élaboration.

2. Les renseignements obtenus peuvent être facilement vérifiés en se promenant I
dans le village et à travcrs les champs.

3. I--ta réalisation des cartes est une activité amusante et les villageois doivent le
percevoir comme tel. Encouragez-les à donnez libre cours à leur créativité et à
leur imagination. C-ertaines réalisations vous étonneront !

I
t
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Carte participative du teloir de Rlsso, Sénégal
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I-a Fabrication des Maquettes (Sénégal et Guiné-Bissau)
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Carte du village indiqwnt lcs sources

crédits pris par 22 famillcs dans un
et montants des

village en In"de
T
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V

CÉdit accordé par dtautrts villageois

ou par des counaissances

CÉdit accordé Par des commerçants

Crédit accordé Par la banque

Sowce : RM Notes n"13, 1991

10 familles Pour uo montant total de 14 20O F.

13 familles Pour uu montant

12 familles Pour un montant

total de ?5 000 F.

totel de 36 600 F.
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Exemples de cartes participalives du village et du teffoir

[.ors d,un exercice de Dp, des villageois Kenyans ont dessiné detx cartes de leur

village :

. la première carte montre le village tel qu'il est et fait resortir certains des

Problèmes qu'on Y rencontre'

r I a seconde est une illusrrarion de ce même village tel que les villageois

souhaiteraient le voir devenir'

ffi:;

l
-

IF

It

li
IL

lr
ll
ï

It
lf
li

ô

A- Problèmes

1 - Animaux mourrants
2 - Manque d'eau
3 - Dépendance Par raPPort

à l'aide

Source :

B. Solutions

1 - Augrnentation du nombre

d'arbres et de la Production
2 - Eau en Plus grande quantité

. 3 - Facilité d'accès au,t soins

-.';l: t{
.ta,

{Êr,4t

\.1{

f-.rl^\

l.\.\

/x
/.

It
I

KEI{YON, I. ; nARNOCK, B. (1984) : wlun a community defines rls

sittntion. Yillage res4urces manragment Pbn' Internal Report' National

Environment sîcretaiat. Naîrobi, Ktryo (Augttst), In communtty forestrT :

participatory assessment, monito7rrg oia evaluation ; FAO' 1989 ; page 74'
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L'Ancien Wllage de Risso' Sénêgal
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I* viltage dc Risso, Sénégal après Intissement
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LeWuagedeBafata@o,Guinée.Bissau'l
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IF
I* terroir Passé, fait Par

lcs "vieux" de Bafata @o, Guinée'Bissau
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Lc terroir actuel de Bafata @o, Guinée'Bissau

fail Par les ieunes du village
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Séance 15

CLASSEMEI{T PAR ORDRE DE

PREFEREI{CE, ET DE PRTORITE
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LECI,A,SSEMENTPARORDREDE
PREFERENCEoUDEPRIORITE

nÉ,nnrnoN :

c,est un procédé qui permet de détenniner rapidement les préférences et les raisons

du choix d,un individu ou d,un groupe de personnes. Il y a trois tyPes de classement:

par paires, par marrice directe, r, f.i ;;irr hiérarchiqle. Ils sont complémentaires

par i'information qu'ils apportent'

OBJECTIFS :

,, Identifier les priorités ou préférences des individus (par exemple dans le cas où des

choix doivent êne effecrués parmi plusieurs rypes d'ùnovations à introduire dans un

village) ;

. Susciter une discussion avec les paysans sur. IrpT 
manière de raisonner quand ils sont

confrontés à certains choix et à certaines decisions ;

. Faciliter une comparaison des priorités des individus et rnettre en évidence les

disparités dans 16 p.i.rptions 
"t 

jm préférences des différents intewenants en rnilieu

rural : agriculteurg rnrtgàrisateurs' chercheurs et planificateurs'

QUAT.{D UTILISER CET OUTIL ?

. Il peut-êrre utilisé dans les différentes phases d'un projet :

rr pour idenrifier les problèmes et sélectionner les acrivités de développement ;

rr pour suiwe les changements de préfê,rence afin de réajuster les plans pour

iu'ils soient ,n a.coid avec les bêsoins des villageois ;

r. pour évaluer les causes d'adoption ou de rejet des technologies innoduites ;

I
I
I
I
I
I
I
I
t
t
I
I
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Ir
coMMENT PnocÉDER Au cIÂSSEMENT ?

Classement par Paire

l. Définiss ez et clarifiez 4-6 élémenrs à classer (des activités, des variétés de semences

ou des arbres, oes cnoix entre options, etc.) : sont'its comparables ? représentent-ils

des choix réels pour les paysans Z 
'Ctraque 

élément eit-il distinct des autres ?

pourquoi voudriez-vou, .onnâitre les préférences des paysals ? Préparez tout cela

à partir des discussions que vous avez ru 
"u 

préalable â"ec les paysans' Inscivezle

nom de chaque chose à tlasser sur des fiches séparées;

z. préparez vos formulaires où les réponses seront enregistrées (voir les exernples ci-

joints) ;

3. choisissez les informateurs et expliquez-leur le but de I'exercice (on peut avoir un

groupe de 4 à I Personnes) ;

4. présent ez ? éléments au paysan (oralement ou bien à I'aide des fiches cartonnées)'

Demandez-lui de choisir l'élément prioritaire ou l'élémen t préfêté'. Demandez

pourquoi il a fait ce choix et notez les raisons avancées. si nécessaire' essayez de

creuser à fond sa manière de raisonner quand il est confronté à ce choix ;

5. Répét ez l'operation jusqu'à ce que le

combinaisons d'éléments possibles ;

6. C^alculez les scores et établissez la hiérarchie des préférences. on peut procéder à

.une contre-vérification des réponses en fïn de session en posant au paysan une

question du rype: .si vous devrezfaire un seul choix, quel serait votre préférence ?"

Ce genre de question peut être nécessaire aussi pour départager des éléments qui ont

obtenu le même rang au classement'

7. procéde z de la même façon avec les autres informateurs et synthétisez les résultats

obtenus dans des tableaux. [æs résultats peuvent maintenant être analysés et discutés

avec les participants et des recommandàtions peuvent être formulées'

paysan ait exprirné son choix sur chacune des

l;
I
I
t
t
t
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LES LIMITES DU CI.fuSSEMENT:

I Il peut devenir complexe si l'on veut cornparer beaucouP d'éléments (pltts dc 6)'

I Læs résultats obtenus par le classement sont subjectifs, dgnc les conclusions ne

peuvent pæ être ."ài"iqæ a d,aurres zones. À,i,ii, rei résultats étant subjectifs'

beaucoup de soin aoit êrre apporté à leur uîrir.tion ainsi qu'au choix des

informateurs'

,r I-e classement n,identifie pas obligatoirernent les solutions techniques correctes' mais

res résurtats révèlent pourquoi les informateurs ron,.t qu'ils fônt' et pourquoi ils

préfèrent certaines choses à d'autres'

I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
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1.

CLASSEMENT HIERACHIQUE SIMPLE

vous pouvez aussi demander simplement auï paysans de ranger les fiches ou objets

représentant les options à classei que vou, uulr'préparés. Ils les rangent par ordre

de préférence simple, comme une riste, soit indlviduellement soit en groupe' I-a

visuarisation aes options est importante (voir photos ci-jointes).

CIASSEMENT PAR IUATRICE DE CRITERES

Avec le classement par paires, dégagez une liste des critères d'analyse comparattve

des paysans pour faire un choix d'éléments'

Avec cette liste, il faut symboliser chaque critère (ex: des pièces de rnonnaie, une

feuille pour ,rirer.nter les bénéfrces, un tas de graines pour le rendement une

cuilrère pour te coût, etc.) et placer ce .sy*boE 
au sol ou sur papier grand format

dans une des rangées de la prâ*iare colônne. Tracez autant de colonnes qu'il n'y a

d,éléments à comparer. Metiez dans chaque colonne à la première rangée u-n symbole

ou un échantillon d,un des élémenrs à comparer (ex: mais pour la colonne\ rnil pour

la colonne 3, etc.). vous obtenez ainsi ui. p.iirc nratrice cornposée de plusieurs

cases.

Cherchez des cailloux ou des graines ou des allurnettes en nornbre suffîsant' Ils

serviront à classer, pour ct,aque?ritère, les différents éléments ou objets' Demandez

au groupe de paysans de placer dans chaque case et pour chaque ra'gée donnée :

- 1 caillou, si pour le critère donné, l'élément ou I'objet est petit ou n'est pas bon;

. 2 cailloux, si l'élément est normal ou acceptable ;

- 3 cailloux, si l'élérnent est grand ou très bon.

pour chaque objet à comparer, une 
. 
discussion entre les paysans permettra de

déterminer requj o* oujeis rapporte le prus, requel a le meilleur coût" etc-

Bien noter les explications qu'ils donnent pour chaque cas'

I
I

t
t
I

I
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I
I
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1.

2.

3.

4.
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5. I-es éléments à comparer dans ces matrices participatives pourraient être

+ des variétés,* des Projets de déveloPPement,
t des besoins en recherche'

Utilisez votre imagination pour développer d'autres variantes !
6.

Résumé
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E,XEMPLE DE CIASSEMENT PAR PNRES :

LES VARIETES DE RIZ

Nous avons trouvé 4 variétés de riz dans un village : "Chinois", "Manén, 'Koyon et
,,Sona Mané,,. Nous avons dcrnandé à une paysanne de faire un cholr entre toutes les paires

possibtes de variétés et de nous expliquer les raisons de son choir

Nos questions étaient du genre : "Entre "Chinois" et "Mané", lgquel choisirez-vous ?"

et ,,pourquoi". Nous avons résumé ses réponses dans Ie petit tableau ci-dessous :

Chinois Mané Koyo Sona Mané

Chinois (C) >. M K C

Mané (M _>_ M M

Koyo (K)
.<- K

Sona Mané (S) .->- \<

fr

li
ti

I
I
I'

f,

I
li
li
l;

I
I
I
I
I
l'

I
I
I

[æs raisons étaient les suivantes :

"Mané" préféré à "Chinois" :

"Koyon préféré à "Chinoisn :

"Chinois" préféÉ à "Sona Mané' :

"Sona Mané" préféÉ à "KoYon :

pour la rapidité de croissance et la résistance au\
insectes

pour la facilité de decorticage
:

pour le rcndement et la résistancc au sel

pour le goût

Nous avons donc retenu pour le classement par matrice, les critères de chois et de

raisonnement suivants :

* goût* rapidité de croissance
+ résistance aux insectes
+ rendement* résistance au sel
* décorticage.

Visucl
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Fiche d'entraînement :

CLASSEMENT PAR PAIRES

pour faire des courses, que préfériez-vous utiliser : la bicyclette' le car rapide' une

vieille Mobylette souvent en panne' ou le ta;ci ?

Vos raisons ?

Page 15.9
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EXEMPLE DE CI,ASSEMENT
HIÉRARCHIQUE SIMPLE

Une femme âgée, expliquant qu'en raison de son âge elle

ne peut plus se déptacer souvent hors de la maison, a

indiqué r.r préférences en matière d'activités de petit

commerce.

Ce sont :

Ia broderie de pagnes (pas cher si c'est fait à la maison);

l'élevage de poulets (peu de suivi nécessaire) ;

la culture d; pommes de terre (bons prix pratiqués ces

jours-ci) ;

la culture de bissap (mais tout le monde le fait et les

prix ne sont Pas bons) ;

la collecte et la vente de fruits sauvages (trop de

déplacement).

Une jeune femme qui ntavait pas ce problèrne de

déptacement a fait un classement à partir des activités qui

rapportent le PIus dtargent.

Cela donne :

fr

rf
T

I

1.
7a.

3.

4,

,
5.

I
t
I
I
j
I

1.
2.
3.
4.
F5.

Transformation et vente dtarachide
Transformation et vente de mil
collecte et ventes de fmits sauvages

Culture et vente de bissap
Broderie des Pagnes.

t
I

Vis.l
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IVIATRICB DIRECTE
EXEMPLEDECIASSEMBNTPAR

Fait Par une paysanne à Salikéna' Guinée'Bissau

Suiet : Variétés de riz utilisées

' Elle a dit
rendement et

que s'il fallait
Ia résistance à

choiiir une vari'été,

la salinisation sont
elle choisirait
Ies critères les

" Chinois" Parce
plus imPortants.

ChinoisKousukutuVariété

Rapidité de croissance

Rendernent

Résistance à la
salinisation

Résistance aux insectes et aux

maladies Pendant le stockage

Page l5.ll
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TRAVAUX PRATIQUES

Faire lc classement par matrice fus mo1ens dc transport

crilères suivanls :

COUT

RAPIDITE

FLEXIBILITE

INDEPENDANCE

IMPACT ÉCOI-,OGIQUE

ETC.

en ulilisent bs

fr

li
l:

I

Visucl
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photo représentartt les efforts d'une équipe de DP pour

visrrariser rcs probrèmes et res options en utilisant

des Jfcltes cartonnées et du scotch

a3oj,i,

Page 15.13I
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Une femme en

sur In nature
train de faire un classement mntriciel

comparative des problèmes soulcvés

par lcs paysans

li

IIr

I
I
li
li

I
I
I
l.

I
I
I
I
I
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Une femme en train de classer
par ordre d'importance

Ics problèmes de sott village

selon son iugement

lr{angues :

Le bois :

E tc.. .

représentent difficultés d'écoulement des

rcprésente l'érosion

fruits

.---iè. -'-
ilr-'
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Un groupe indique les avantages (à l'aide de

et inconvénients relatifs (avec des bouts

de plusieurs actions menées dans Ic

noix de palme)
de bois)

villnge

li
lr

ll

ti
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I
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I
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Séance 16

AI{ECDOTE,S, BIO GRAPHIES,
PROVERBE,S ET CITATIOI{ S

RE\MLATRICES

I
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LES BIOGRAPHIES, AIVECDOTES,

ETUDES DE CAS, PROWRBES,
ET CITATIO\'I S REWI-'ATNCE S

souvent, en faisant un Dp dans un vill ilEo, nous rencontrons des personnes

au vécu intéressant, nous participons à une interview ou entendons une 
.

remarque ou un proverbe qui est particulièrement révélateur du milieu, du

point de vue des paysans ou d'une situation économique'

collectez soigneusement toutes ces anecdotes, études de cas, biographies, et

citations dans votre c-ahier, et analysez leur contênu en équipe. utilisez ces

informations dans votre rapport de terrain'

Comment faire ?

Ecoutez les paysans. Notez ce qu'ils disent'

I'autorisation de les interviewer Sur ce qu'ils ont

d'ahord, écoutez.

Deman dez à certains

fait dans leur vie- Mais

Page 162
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UNE ANECDOTE

Ecrit le 4ième jour dans un village'

Quand nous somrnes arrivés au village, les hommes étaient to's occupés Par une

histoire de vol d,une vache. une vache avait été' volée récemment et tout le monde

soupçonnait un jeune de rethnie voisine (ceux qui se spécialisent dans le vol de bétail)' ."

jeune avait rendu visite à une famille dans le village il y a quelques jours de cela' mais' hélas'

' 
n,y a pas de preuve... une des femmes de ra familre qui a perdu la vache s'était rendu un

matin à sa rizière où elle avait trouvé une carte d'identité qu'elle a donnée à son mari' ce

dernier a constaté que c,était celle du jeune homrne soupçonné' Pour tout le village' c'était

la preuve qui manquait. Læs notables ont mis reurs plus bea'x boubous et sont allés voir le

sous-préfet pour accuser le jeune. Ils sont'revenus déçus, Parce que le sous-préfet n'a pas

rendu le verdict qu,its attendaient. Ir a plutôt suggéré que la femme était peut-être complice

dans I'affaire, etc"'

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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UNE ÉTUNP DE CAS SUR UNE PARCELLE DB IVIANIOC
t
t
t
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l.

l,
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Elle est localisée à Dedgui, à côté du champ de mil ;la parcelle s'étend sur un

hectlre environ et a été mise en culture au cours du dernier hivernage. Après tes

premières pluies, Cheikh et les mcrnbres de sa famille ont fait des tracés avec la

houe occidentalc ; ils ont planté lcs bclutures d'cnviron l0 cm qu'ils avaienr

préalablernent coupées. Cette opération peut être différée jusqu'après la culrurc

de I'arachide et du mil ;par contre, il y a un grand intérêt à faire autant de labours

que possible pour améliorer lc rendcmcnt de cette plante. On fait le dernier labour

à I'aide de I'hilaire et on s'cn scrt pour éclaircir la parccllc, cc qui constituc un

excellent moyen de luttc contre lcs rongcurs.

I-a variété de manioc préférée cst la variété "SOYA" car elle cuit bien et son

rendement augmente avec le tcmps:par contre, la variété rouge durcit si on la

laisse deux saisons. Après la cul[ure, on coupe les tiges pour aller les cultiver '

ailleurs ; déterrage après deux labours. Certains agriculteurs combinent les deux

variétés dans leurs parcelles.

[æs bana bana viennent négocier et "acheter' le champ de rnanioc.

Yîsrlrll
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DES CITATIONS REVEI-ATRICES
DES VILI.AGES DU SÉNÉGAL
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,,T, es fatigué, tu laisses .tes gos.ses cultiver, tu portes un joli boubou et

tu vas a ùackné, &s goss es ulilisent les nwchines et ils enlèrent toutes

Ies petites pousses d'arbres.

,,/1s (lcs borom barké) peuvent utiliser leurs longs bras pour refiner de

retourner la terre".

. .uJe n,aime pas tellèinent cette histoire'là .(la loi sur le foncier des

arbres ou iénégal). si lBw est propriétaire des arbres, donc c'est à

l'Ent de planter".

"Tottt lc monde parlc d'enseigncr au1 enfants tomment utiliser

correctement la terre et les arbres, maîs ce ne sont Pas lcs enfants qui

coupent lcs arbres". "

"Crest bien d'arroser des arbres, mais c'est mieur d'arroser lcs

humains" (réaction concernant Ia privalisalion de l'eau dans lis
villiges par l'Etot)

"C'est ça ta faillite du Séncgat : l'arachide et l'engrais"'

j/îsucl Pag€ 165
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DES PROVERBES ET DICTONS MANDINGUES

euelque chose bouge, ce qui la fait bouger est encore plus fort.

Un sac vide ne se tient Pas debout'

L'ombre du rônier ne sert pas au rônier lui'même'

La tortue airne danser mais elle n'a pas de' reins'

Ltâne ne met jarnais bas devant les personnes'

Le guetteur ne sait pas que sa tête fait partie de son corps'

r
I
I

7'

I
T

I
i
T

f
i
i
i
t
I
t
T

i
I
I

La panthère qui traîne le gibier ne sait pas qu'elle

Si quelqutun insiste pour échanger son âne contre

qu.iqu. chose ne va pas avec le sien'

aura mal aussi.

un autre, ctest que

N.B. : I-a signifuadon d,un proverbe dépend du coilerte dans lcqucl le paysan lc sitttc.

erclîcs'situations oni conduit lei parsons à mentionrer ces proverbes ?

Yilzd
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PHoToD'UNEINNovATIoNPAYSANNE:

LE cÀS D,UNE FEMME QUT PI-ANTE DU PTMENT SOUS UN ARBRE.

LES FEUILLEs RETIENNENT L,I{ururnrrÉ ET L'OMBRAGE PROTEGE Du

soLEIL, DoNc LE 
'IMENT 

D.N*E Tour' L'AlixÉ', sAlls ARR'SAGE

YLsucl
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Séance 17

GE,STIOI{ EI\{ EQUIPE



3.

4.

COMME,NT ORGANISER LES ''MISES EN COMMUN'' ?

[,es nrises en comrnun sont des séances de travail en équipe. Ces séances doivent se

tenir chaque jour, au moins chaque soir. Certains groupes essaient de faire une mise en

commun àpres chaque interview et cela facilite la tâche Pour le soir. En tout cas, il faut

nornmer un animateir pout ces séances. Si l'équipe a un tableau portatif qu'ellc peut utiliser

le soir, c'est encore mieur, mais ce n'est pas absolument nécessaire.

Il y a plusieurs protocoles possibles. En voici quelques-uns.

LES MTSES EN COMMUN APRES CHAQUE INTERVIEW :

l. Tous les thèmes de votre check-list ont-ils été couverts ?

Z. Toutes les réponses étaient-elles fiables ? Faut-il confirmer ou vérifier certaines

informations ? I-esquelles ?

euels sont les points les plus importanls ou les plus intéressants de I'interview ?

c-omment s'est comportée l'équipe ? Toutes les questions ont-elles été ouvertes et

bien posées/formulées ?

5. Certaines de vos questions ont-elles provoqué une réponse intéressante de la part de

I'informateur ? I-esquelles et pourquoi ?

LES }VTISES EN COMMUN LE SOTR OU LE MATIN AVANT DE COMMENCER :

plus des questions 1-5 ci-dessus,

Chaque membre de l'équipe peut s'exprimer pendant 5 minutes au plusf?ut dire ce

qu'il a trouvé d'important à analyser. Constiruer des paires Pour élaborer des

synthèses de chaque interview.

Réviser les check-lists existants et décider s'il faut en faire de nouveaux-

Planifier Ie travail du lendemain.

Travailler sur vos cartes, coupes transversaTes et autres diagrammes pour s'assurer

qu'ils sont lisibles et correctement faits.

lr
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En

1.

2.

3.

4.

Yisucl
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I-A GESTION DE L'ÉQUIPE

LE ROLE Du CHEF O'ÉQUIPE :

. travailler comme les autres membres de l'équipe

* s'usirr", qu" l'équipe suit son :*P.!l^du 
temps

' passer la parole pendant les interuews
. présenrer l,éq"id;;;;; objectifs aux personnes interviewées

' assurer le Protocole entre I équipe et les,notlbles

. rappeler aux .urrrJ 
'es 

obje.rirr"t aussi res rappeler à I'ordre

. tËfii,i:i* 
aurres de jouer te rôte de chef d'équipe

* prendre des notes

LES MEMBRES DE t,'ÉQUtPE :

*contribuentauxdiscussionsetarjxmisesencommun
t n,insistent pas trop sur leurs propres lignes d'enquête 

sales et interv'
* ne s,écartent pas rrop des autr", f"1a.ît les .orp* Eansversales et interviews

* ne .t;;;;;*'d' clans au sein de l'équiPe

* respectent res .onnuirr^n.", et les ,.rperirnces des autres participants et des

,, i?tHiTi;Ïfi* quand il y a encore du rravail à faire

r n,insistent pas ,rofai"ir" uniquÀ"n, les choses qui touchent teur propre

"spécialité" ou domaine de compétence
.. * discutent de leurs critiques ,, ,ugglîriùnt à I'amiable aver le chef d'équipe

* ** j::rï 3',:ï:l",ii1Jï:" coucher rard pour pour avoir prus de temps de

ravail* prennent des notes

LES OPTIONS :

* nommez un responsable logistique pg-ur tous les aspects liés auJ( repas' aux

courses des véhicures, aux achats a àmectuer, au suirri de l'équipemenÇ etc' ;

* nommer 1-2 personnes chaque jour pour reprendre les différentes cartes et

diagrammes afin qu,à ra fin d";;i;"i ru, r"'rcn"in, tous les diagrÉunmes soient

faits et puissent être prêts pour les restirutions et le rapport ;

* nommer chaque jour une personne différente pour rappeler au chef d'équipe et

aux aurres membr* i,"rnptài au ;;;ù (res horui*r de iepas, les heures de paue'

la durée des activités' etc')

pendant les mises

I
.l
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il
il
I
I
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Une bonne eqriPe fait des

la s-r'nthèses de toutes
dcs idees de

mises en cotnmun chaque jour et

ses informations Pour degager

recherche el d'action
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Séance

LA RESTITIJTIOI{
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LA RESTITI-NION

l. QU'EST-CE QU'IJNE RESTITUTION ?

[a restitution est un moment d'échange et de partage de I'information au cours duquel

l'équipe du Dp présente à la population du village ou aux responsables qui ont parainné

le Dp, les problèmes du village recensés par l'équipe et les possibilités de recherche et

d'action pour trouver des solutions à ces problèmes. Dans une approche participative, la

population est partie prenante au processus. L: restitution peut aussi se faire aussi au

cours des "ateliers Paysans".

Dans les Dp effectués par le PRAAP, nous cherchons à ce que le DP soit suffrsamment

participatif, que la restitution dans le village soit plutôt une discussion en atelier sur les

possiUitités d;action et de recherche et qu'une deuxième restitution soit laite devant les

responsables de la fédération paysanne qui a parainné I'exercice.

2. POITRQUOI RESTITUER ?

* C'est un moyen de valider les résultats de la recherche par les populations et d'obtenir
des critiques et des correcÛons.

'r C'est un monlent supplémennire de génération de nouvelles informations à travers les

discussions, très utiles dans I'approfondissement de I'analyse

3. A QIn RESTITUER ?

En fonction du thème de l'étude et des résultats obtenus, identifier différents groupes au

niveau du village auprès de qui seront restitués ces résultats. Par exemple :

* les femmes ;
* les chefs de carré ;* tout Ie village ;

't( les quartiers ;* des groupes ethniques ;

" des responsables de I'association ;
* le(s) groupement(s).
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4. QUE RESTITUER ?

pour chaque groupe, identif-rer res aspecls impopts des résulus à restituer' certains

aspects p"uurni-intéirsrrr les paysans, nol*rrn',rnt les éléments d'analyse de "l-f* à

probrèmes,, res priorités d,action ét o. recherche, ou o'.utr", informations' Par exemple' si le

inere de l'étu;r'pon, sur la gestion des ressources naturelles :

!r une restitution au niveau du vitiage ryut ryî sur I'imPoflryce, les causes' les

cons{uences ., *irtions possiurJr- àu pôurème de la dégradation des ressources

naturelles ;

,r un thème specifique sur les corvees du bois de chauffe peut intéresser les femmes ;

* ra restitution peut couvrir les prochaines étaps ire la recherche ou des acdons

Proposées'

i1

5. COMMENT RESTITUER ?

,* Il est plus utile de faire plusieurs sessions de restituûon, à la manière d'un 'séminaire

paywr". pour chaque session, ,ro,iïi-un nurneprincipal autour duquel sera_organisé

la restitution ; nor*.t"ment ." tneme porte sur I'anaryie des problèmes particuliers et

les possibilités de rechçrche et d'action'

:* Visualisez autant que possible à l'aide de maquettes, de photos' de cartes villageoises'

de diagrammes et de dessins simples'

* SimPlifi ez le'message

,r Ne surch argez pas les maquettes, cartes, et diagrammes'

'* Présentez les maquettes suivant un ordre logique'

* suscitez une réaction sur res différentes maquettes et les diagrammes'

* préparezbeaucoup de ques.tion, poy, t:ii:.tt:la discussion avec les paywts'

(Pourquoi, Comnient, POur qui, àt les questions du type "Si"" alors"'")

,r Discutez toujours des suites à réserver à la restitution'

I
T

I
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LES RESTITUTIONS PEIIVET{T PROVOQUER DLS DISCUSSIONS

PASSIONNA}ITES ET BEAUCOUP DE QUESTIONS

CoMPLEXESPEI'IVEI.JTETRESOULEVEES
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DES PAYSANS PEUVENT RESTITUER A D'AUTRES LES

RESULTATS ET LES TNFORMATIONS OBTEI'{IJS'

ICI LES PAYSAT'{S ONT FAIT DES CARTES AU SOL

QuEL'EQUIPEAREPRODUITESSURPAPIER
ET A,MVOTEES EN FRANCAIS.
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Séance 19

LA PLAI{IFICATIOI{ D'IJI{ DP :

OBJECTIFS ET OUTILS
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* Définir les critères de

(taille du village, zone

3.

il
il
L

I
l
I
l
I
I
T

'l

COMMENT PI-AT{IFIER UN DP ?

choisir les thèmes, Ies types et les obiectiTs du DP ainsi que

Ie s ite .'

choix du site

écologique, zone de Projet, etc')

2. préparer les aspects logistiques et matériek de Ia visite (1-2

jours) .'

* Négocier les dates et aspects logistiques avec le village ou I'association

(logement, repas, transport, matériel pédagogique, traduction, etc')

Constituer l'équipe pluridisciplinaire .'

* background professionnel, spécialité et domaines de compétence

.onn?irr.n.r, de la zone et personnes extérieures
* aptirudes en rnatière de communication et d'analyse
* choisir un chef d'équiPe

4. Faire des séances de travail entre les membres de l'équipe

pour plantfrer les intertiews et tes informations à collecter et

à onàtytti (cette étape peut prendre 7'2 iours) 
"

r pour chaque objectif, faire une liste des rypes d'informations à rechercher et

ensuite développer les check-lists ;

* s'assurer que chaque membre de l'équipe a une copie des check-lists ;

* faire un plan souple pour le terrain (qui peut être modifié sur le terrain) incluant:

* * le nombre de jours nécessaires
** les rypes d'activités à mener chaque jour
+* res rypes d,outils et re nombr./rvp" d interviews à faire (3-4 interviews de

I -2 heures chacune sont acceptables)'
*+ l'organisation de l'équipe (chef d'équipe, chef d," protocole responsable'

logistique, animateur'des mises en commun, etc.).

* élaborez vos check-lists ;

Résumé
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7.

6,

8.

Etudier les données secondaires .'

*identifierlessourcesettypesdedonnéessecondaires
(cartes, rrtrueïpluviomeiriques' monographie' mémoire' thèse) ;

texploiteretsynthétisercesdonnéessecondaires.

votre séjour sur I3 terrain (4-7 iours) :

collecte et traitement analytique des information ;

discussion avec les habitants àes principaux problèmes, de leurs causes et

::iïlffli,l; res habitants des possiblirés, g"":lï,:T: : ::tion 
;

synthèse des informations et analyses sur Ubleau et diagrammes'

La rédaction du rapport de terrain (2 iours ftulximum):

*
rl

+

*

Lerapportpeutcontenirleschapitressuivants:

l. [,a description du probrème érudié et son contexte, ayec tableaux et diagramrnes

2,L,analysedes."u,.,etconséquencesduproblème
3.L,analyserlesopportunitésderechercheetd'action
4. [a liste des personnes/groupes interviewés

5. t-e piogo*ùt de travail sur le terrain

QUELQUES CONSETLS :

I*a durée d,un Dp rype est difficile à déterrniner. Ia phase de préparation (choix du

site, thème et de l,équipe) peut, dans certains cas, prendre à, tt*ps' c'est le cas lorsqu'il

faut par exernple prospecter le site et 
"nruit" 

iieïtifier une équipe' Par contre' il peut

arriver que le iite ioit tonnu à r'avance er que r'équipe soit déjà disponible'

paralrèlemenL Ie temps que prend la rewe des données secondaires est très variable

d,un thème à un autre et â un, ,on, à une autre. Pour certains thèmes, il existe une

littérarure abondante dont ta collecte et l'exploitation prennent du temps' Pour d'autres' Ia

littérarure disponible est assez pauwe'

(faît avcc l'aPPui de Bara Gufie)

I-es activités suivantes seront menées :

Résumé
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EXEMPLE DE PIAÏ{IFICATION D'UN DP DE TYPE

NON-PARTICIPATIF REALISE AU SOUDAI'T
(Sowre: J, Tlæis, voir bibliographie )

THEME:

OBJECTIF:

L'impact de la distribulion des denrées alimentaires sur ta migration des

ouwiers du coton.

D'importantes rumeurs circulaienl selon lesquelles, le programme alimenlaire

empêchait les villageois d'émigrer pour travailler dans le grand projet agricole

de bezira. Ces rumeurs, étaient:elles fondees ?

T

I
I
l
I
I
I
I

PREPARATTON :

' consultation des sources secondaires à' t discussiort des idées et hypothèses avec

' préparation d'une liste de quesrions et

coMPosmoN DE L'EQUIPE :
* 1 économiste
' 1 sociologue* 2 professionnels du Ministère
' 2 tnterview'ers/traducteurs

DUREE : 6 jours

' t journée de préparation
I 2 jours dans la zone d'émigration

' 2 jours au projet Gezira
t 2 jours pour la râJaction du rapport

I'université ;

l'équipe du DP ;

de check-lists ;

METHODES SOURCES
D'INFORMATION

LTEU

ConsuJtation des sources sccondaires

zur ta migration des PaYsans vers lc

site Gezira

rapporu et publications rujversité, archives,

siège du projct Gezira

lnterviews semi-strucrurées avec des

informateun<les et des agnnrlteurs

(individuellement et en gtouPes

cibles)

l2 otrr.rien à Gezira

9 paysaru dans la zdne d'émigration

4 paysans et agens dc

développcment à Gezira

2 administrateurs du projet Gezira

I maitrc-assistante d'université

dans les champs et à la catnPagne

nrr le tenain, zone d'émigration

(2 villages)

sur le terrain à Gezira

Bureau du projet Gezira

université

Obscrvation. directe des conditions de

vie et de travail des paysarts émigrés

ct aussi dcs conditions dc vie des

paysans dars .la zone d'émigration

- champs de coton, camPcmeDt.s dcs

ourriers. domicjlcs, etc...

Ytsuel
Page 195



THEME :

OBJECTIF :

DUREE :

PIAI"IIFICATION D'UN DP REALISE EN ETHTOPIE

(Source : Parti^cipatory RM in llollo, Ethiopie, voir bibliograPhic)

Gestion des ressources narurelles, des parcours et des forêts en

Développer un plan d'activités pour rnieux gêrer le parcours et la

village,-sous le panainage d'une association paysanne'

5 jours

particulier.

forêt dans un

*

$'

J
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OUTIL DE TRAVNL INFORMATION OBTENUE SOURCES

* profil de t'association paysanne 
I

* profil des attirudes sur le 
I

ieboisement Privé et le . I

reboisenrent communautalre et

attitudes sur l'établissement
d'une mise en défens du

parcours

personnes et catégories
choisies par I'association
paysanne

* Ies vieur notables' Pour
I'historique de I'utilisation
de I'espace

I

| * les femmes, pour ses

I attirudes et Perceptions des

I problèm es

Inten'ierv de groupes-
cibles

* les intervieu's de grouPes

et des excursions dans la

brousse

C-artes et couPes

transversales

* utilisation de I'esPace,

localisation des Problèrnes

* les interviews de grouPe
Classement Par
préférence

* préfêrence Pour les races et

Upes'd'animaux, Préférence
pour l*s atblts "t Atbustes 

,

Analyse des oPPortunités
d'action

* mise au Point de toutes les

options et de leurs imPlications

* l'équipe, (les idées, et
problèmes découverts
pendant les interviews)

Interviews des individus * discussion Préliminaire des

idées d'action et de leur
réalisme dans le milieu

* inforrnateurs-clés de

I'association PaYsanne et

autres Personnes

analyse collective des

opporrunités d'action et de suivi

relatives à la gesrion du

parcours et de la forêt

les représentants de

différenrc grouPes déjà
interviewés Plus quelques
personnes choisies Par
I'association

Atelier paysan

ltisucl
Page 19.6
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Séance 20

ARBRES A PROBLEMES
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L'ARBRE A PROBLEMES

CONCEPT ET PRINCIPES :

r. L,arbre à probrèmes est un dessin ou une carte qui représente des liens entre des

probrèm.i. t- dessin d,un arbre est utirisé pour ,rprér.nter res riens entre les

causes et les conséquences. vous pouu", égalèment fàire un diagrarnme de flux ou

simplement une carte avec des flèches'

2. ces liens entre les problèrnes sont normalement de deux types : les conséquences

et les causes.

3. . L-e probrème qui fait l,objet d.e la discussion est représenté par le tronc, et les

' conséquehces peuvent figurer les branches'

4. A raide d,un visuel, montrez que les causes sont découvertes en parcourant le

système racinaire c'rrrlur -rgn1.répond 
à ra question "Pourquoi le problème qui

vient d,êrre posé e*lsie-t-it ?.. ch;[uf_ur.nrh, ,rt également une réponse à la

question 
.Quels sont les effets du pioblèrne identifié?"'

5. une fOis la présentation de l'arbre terminée, faites un "brainstorming'qui Permet

de dégager des ..ti*, de sorution à tous les niveaux. Læs actions de solutions

peu"ent être ,rprer"nie* p* 0", flitt (logique q'i..nt convient pas à tout le

ronj"j ou ttpter.ntr, .utii les "conséquences finales"'

6. Erudier les exempres ci-jointi pour vous assurer que vous avez bien compris ces

PrinciPes.

SON EI-ABORATION AVEC LE PAYSAN :

1. Avec un groupe de paysans, sélectionnez un probrème à analyser qui soit bien

formulé. si c,est un probrème central qui a beaucoup d" causes' ce problème peut

être représenté par un tronc. L'arbie peut se fâire sur papier, au sol ou au

tableau.

2. pour le problème choisi, discutez de toutes les conséquences et pour chacune

d,elres, dessiner une branche pàu, la représenter après avoir la question : "et

que'e en sera alors ra conséqu"n., ?', (nà dessinez pas d'avance les branches ou

racines...).

I
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3. De la môme façon, identifiez les causes primaires de votre problème : elles

constitueront les'racines principales de votre système. Abordez ensuite les causes

secondaires avec ta queriion-.ie suivante : "pourquoi a-t-on ce problème ?". [Æs

,éponrrs obtenues seront représentées par des ramifications des racines

principales. procédez de la sorte autant de fois qu'il y aura de niveaux de

problèmes possibles.

4. La discussion est normalement très animée. Il faut waiment aller au fond des

choses pour discerner les causes et les conséquences secondaires et tertiaires'

5. Quand l,arbre est terminé, choisissez, à titre de contrôle, un Paysan alphabétisé

pour en faire une description cornmentée aux autres paysans'

actions de solutions possibles qui soient à la portée

problèmes identifiés. [æs questions suivantes vous

dans tc village qui ont déià essalté de résordre ce

Comment résoudre lc Problème ?

rcue clwqw groupe propose qalcment quclquc chose).

Les paysans ont déjà des idées sur la question. C'est à vots de les leur demander !

7. De temps en temps les gens aiment à représenter les solutions par les fnrits de

I'arbre.

t
3

r
I
T

6. Engagez une discussion sur les

des paysans Pour les différents
y aideront :

Y-a't'il des gens ici ou

problème ? Comment ?

I
I

VARIANTES :

1. plusieurs variantes à la représentation de I'arbre sont poss.ibles : diagramrnesiTple'

carte routière, etc. Faites preuve d'innovation dans I'utilisation de cet outil. Vous

pouvez aussi représenter i'arbre à problèrnes en suivant I'exemple ci-joint sur la
,,mortalité infantile élevée" qui ùtilise - une carte routière où chaque arrêt

corresPond à un Problème-

I
I
l
I
I
I
I
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DIFFICULTES A SIGNALER :

l. Læ plus difficile est de choisir un probtème assez precis et de bien le formuler en

we de son analyse. peut-être sera-t-til nécessaiie au préalable de discuter de

l,ensembte des problèmes et de dernander aux paysani de les ranger par ordre

d,importance, cela afin d'éviter que de vagues oôtéances ne fassent I'objet d'une

analyse.

QUAND L'UTILISER ?

1. Autant de fois que vous aurez à analyser des

rnéthode présente l'avantage de vous conduire

des Problèmes avec le PaYsan'

problèmes au cours d'un DP' L-a

iapidement à I'essenriel : I'analyse

I
l
,1

l
I
l
I
I
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PLUS LA FORMULATION D'UN PROBLEME EST PRECISE

PLUS FACILEMENT DES SOLUTIONS SERONT TROU\TEES !
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tta

3.

ProblèrEe vaeue. imprécis

l. Manque d'aryent

Formulation plus forte

l. Manque de ressources en hivernage,
manque de cultures de rente

Manque de médicaments dans les

dispensaires.

Mauvais taux de remboursement du
credit agricole

4. Manque de fumier, manque de

terres pour les jachères.

(,

6.?

Maladies

Manque de matériel agricole

4. Sol n'est pas bon

5.- Salinisation

6. Pas de pluie

2.

3.

Résumé Pegc 20.6
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Arbre à Problàmes ;

Comment comnrcncer ?

c
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Exemple d'Arbre à Problèmes :

Mortalité infantile élevée
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ExemPb d'Arbre à Problàmes 
"

Divagatioi des Animaux (arbre fail 1!'
Ics paysans en Casamance, SénégaQ
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Arbre à Problèmes fail Par
des PaYsans sénêgalais sur

,,|fl nwuvaise gestion des organisations
paYsannes dans le village"

*

$

J

I
I

!'-

I
I
r

I
$

f
i

i'

I
t
I

I
t

,fr"r1U d
' \ r7â.(

\

\ \ \\

^M &*du éL;uc.-r/û
4

lrisucl
Page 20.10



{t

il
il
il

Lt

il
il
!
rf

il
t

Arbre à Problèmes sur In baisse

du nombre des animaux

à Balata'Oio, Guinée'Bissau
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Séance 21

AÏ.{ALYSE DES OPPORTUI{ITES
DE RECHERCHE ET D'ACTIOI\
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CoMMENT CHOISIR PARMI TOUTES LES

INNOVATIONSPOSSIBLES?

Analyse technique qualitative

Au cours du Dp, r,équipe et les paysans vont avoir beaucoup d'idées sur la manière

de résoudre leurs problèmes. &rtains vôntiuùetrr de.relancer le ieboisement' les femmes

demanderont un mourin, r,association prir#. de I'idée de lancer un programme de

formation en gestion et de constnrction d'lne case de santé, et l'équipe de DP peut proposer

de réaliser des expérimrn,uiions en agro-foresterie, ou .r,t,ins arnênagements Pour lutter

contre l'érosion.

Il faut préparer une tiste de toutes ces idées er les analyser I !ona' 
combien chaque

-idée 
peut-elle'.oûr., ? eui ,rt .o*petlni pour-faire le tiavail ? L-es projets' vont'ils

résoudre tous les problèmes idenrifiés àu .outJ du DP ? Qui, dans le village' va réellement

en bénéficier ?

lette liste élaborée, il faudra aussi procéder à une analyse "technique' qui donne
Avec <

rapidement une base de comparaison entre piusieurs actions tt itcherches' plutôt qu'une

érude de faisabilité exh.uriiu!. c" qui est imporranr, c'est d'élaborer des critères (coût'

équité, durabilité, etc.) d,anaryse avec les p"fÂ dans ie village, dans la mesure du possible'

..MMENT oRGANISER LE TRAVAII. D'AT.IALYSE TECHNTQUE ?

r ldentifier les problèmes et les o.pportunités de solution, de-recherche' ou d'action au

:

cours.'des intèrviews dans te viftàge,gl-vous r.r.runt âe "l'arbre à problèmes"' des

inrerviews des groupes+ibles et de différentes catégories sociales (femmes' vieux'

paysans prospèrer, Ëi..), ou bien 
"n 

orgunisant un îaterier paysan" dans le but de

trouver âes iàees de recherche et d'action.

* Rernplir une fiche d,information (modèle ci-joint) pour chaque idée ou innovation'

Dans la rnesure du possible, disclte z avec t.s pâytans des présomptions que crée

chaque suggestion, ,n s,exprimant ainsi : 'si on r"it d nous pensons que B Ya se

Passern'

QUELLES SONT LES METLLEURES TDEES DE RECHERCHE OU D'ACTION ?

:ellesdoiventêtrefortementfocalisées'
un problème précis des paysans qu'ils peuvent

-l

I
I

* elles ne doivent pas être générales
* les meilleures idées réPondent à

PomPrendre :

I
I
t

Résumé
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+r lTntroduction de nouvelhs techniqws culluralcs

rr llntroduction d\ne nouvelle variété de culture ou d'une nouvellc espècc d'animal

domestiqru

. ** lc commenceme.nt dfun nouveau projer de développement

rt I'eryansîon dfun Prujet cn aoura

tt Ia réoricnlation du travail d\tne in^çtitution

+* tout autre tYPe d'intenention

. I-es meilleures idées sont le résultat de discussions et d'échanges réels entre l'équipe

et les paysans et font I'objet d'un souhait'de la majorité des personnes concernées-

. les meilleures idées n'impliquent pas forcérnent une action de développement

. certains exigeront des essais sur le terrain, des essais de rnrlgarisation, un travail

d'enquàt. oi des expérimentations en laboratoire

' on doit expliquer l'ensemble des activités impliquées par chaque idée

. une fois les meilleures idées déterminées, l'équipe remplit un formulaire du type ci-

icontre.

. . I-a prochaine étape est de fixer des critères -techniques Pour analyser

co*fu*iu"rrnt rË aimérentes possibilités de recherche et d'action

* I-e cholr des critères n'est pas facile. Nous avons proposé quelques critères dans le

tableau ci-joint. Discute, ai"c des paysans des critères posibles dlanalyse technique

tels que :

*t l'amplcur des Profrts Pottr la communauté

*t Ic degré de participation de la communaulé

+t la stabilité de llnnovation (est-ce quc I'innovatîon donnera des résultats slablcs

au frl des ans, même pendant Ia sécheresse ?)

r+ I,équilé dans Ia distribution des bénefrces au sein des dffirentes couches

socialcs

G
f

f'
I
I
I

I
I
I
t,

I
I
t
I
I
I
I
I
I
t
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Formulaire d'information sur les idées

de solution aux Problèmes

IDEE/INNOVATION

I
,f

I
il
il
il
il
il
I
il
il

N'

QUOI ?:
(desctiption de

I'inooration)

POtnQuot
(justiflcation
I'innoration)

?r
de

OU?:

QUAND ?:

QUI Exécute ?

cn bénéf-rcie ?

COMMENT ? :

(actions

requises)

.,1

'l
rl
it
rl

I
l

I'l

Résumé
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t*

3t

tt

te cpût d'exécution de l\nnovation

Ic laps de temps rcquLs avant que ta communauté rc bénéficic de l'innoYatbn

Ia fakabilité technigue de lÏnnovation

la capacité des înstitutions localcs à gércr lps activités-

r
I
i
I

t"

I

I
I
I
f
r

I
i
I
t
I
I
I
I
I

Mais d'autres critères sont possibles et il est important de discuter de ces critères

techniques avec les habitants du village, surtout si les propositions sont des actions

vitlageoises plutôt que des activités de recherche.

pour chaque idée retenue après ces discussions, organisez une discussion d'évaluation

à l,aide aâ la grille d'évaluàdon ci-jointe. Il faut discuter avec des paysans hab.ilités

à représenter les autres membres du village. Ils peuvent être, selon le cas et le niveau

d'auto-organisation dans le village, des notables, des femmes d'un groupement, des

responsubl.s de I'association paysanne ou de la coopérarive, etc. Assurez-vous que

vos interlocuteurs dans le villâge sont reconnus comme des responsables sérieux par

Ies autres. Si personne n'est dlsponible, il faut avoir recours aux réunions avec les

notables, aux iéunions "communàutaires", et aux réunions/discussions avec des focu-
groupes (groupes ciblés).

pour utiliser le tableau/grille d'analyse technique des innovations, on utilise une

échelle qualitative de valàurs : "élevé" (+++), nmoyen" (++), "faible" (+), ou "long

(+), royrn (++), court (+++)'. De cette manière, l'évaluation reste orientée vers

la visualisation, de sorte que les participants sont en mesure, d'un seul coup d'oeil,

de faire des comparaisons. Pendant le déroulement du processus, les évaluations sont

continuellement révisées. Une fois l'évaluation terminée pour toutes les innovations

proposées, elles doivent être classées par ordre de priorité Pour la recherche et le

développement.

Après l'évaluation de I'innovation, on peut entreprendre des érudes de'taisabilité pour

examiner plus en détail les interventions les plus prometteuses.

A Noter : I-æ prioritës qui sc dëgagent de cc procæstts ne sonl ps nécækcmanl Ia mâmæ priorîtâ Pui b

Fysans. Souvcn!, il laut compléter l'analysc Fr un cû.scmcnt pr ordrc dc prélércncc litil pr
dilférenls group5 dans lc vilbge. L'analysc tcctniquc dcvrait simplenwl alimcnta b dkcttsion avcc

la gens du village, mois c'cd à eux de dëcdcr quoi fairc.

Sowce : voir Tfuis et Mc Craclæn dans la bibliographic

Résumé
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FORMUTAIRB D'BNREGI STREMENT
D'UNE INNOVATION

QUOI : Réparation du moulin
fernmes

à mil du groupement des

POURQUOI : Ëmo"linT mil est tornbé en panne depuis 2 ans et

le groupement n'a p.its les fonds pour le-réparer. I-es

ferimei du village doivent transporter leurs graines

jusqu'au prochain marché qui se sirue à une heure de

Cirtân." lttansport par âne) ou alors elles dewont

moudre le mil manuellement

OU: Salikéna, Guinée-Bissau

QUAND : I m rnédiatenl ent

QUI EXECUTE : 1. Le rnoulin à

village

2. ONG-SELF
fonds, et SELF
ans.

mil des groupements des femmes du

I
I
I
t
I
t
t
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t

: le groupenlent fournit 20Vo des

fournit 80Vp à titre de prêt sur deux

QUI EN BENEFICTE : ' To"t" t" 
"omrnunauté, 

principalement les fernmes

COMMENT: ment Pour le rendre Plus
efficace

- L'ONG effecruera l'érude de faisabilité pour

déterminer les coûts de réparation du rnoulin à mil

- confier la réparation à un ingénieur sous contrat

- L,e, staff de SELF formera le personnel du

groupement qui est essentiellement féminin, dans le

domaine dè Ia cornptabilité et des finances

- L'ingénieur formera 5 fernmes au fonctionnement
du moulin à rnil et pour I'entretien de routine

l'tsucl
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I
I FORMUI-AIRB D'ENREGI STREMENT

D'UNE INNOVATION

I
t

QUOI : Recherche sur les itinéraires techniques pour mleux

gérer les mauvaises herbes dans la culFure du riz de

montagne.

t
t
t

POURQUOI : Læs paysannes se plaignent qu'avec la salinisation

elles'stnt obligées d; cultiver plus de iz de

montagne, *ais" dans le plateau il y a trop de

mauvaises herbes et elles dernandent des herbicides

qui coûtenr cher. L'agronome de l'équipe sait qu'il y

u a* techniques de .ùlrut*t qui pourraient améliorer

la siruation, mais il faudrait les expérimenter au

préalable.

t
OU: Salikéna

t
QUAND : Immédiatement

t
I QUI EXECUTE : Volontaires de

collaboration avec

recherche

l'association
les chercheurs

villageoise en
de la station de

I
QUT EN BENEFICTE : Toutes les paysannes, si les résultats Sont concluants

t
I
I
I

COMMENT: ONG-SELF va payer les honoraires des chercheurs

qui animeront dei sessions d'analyse des espèces

disponibles. L'association va faire un inventaire de

tout., les espèces connues des paysans dans leur zone

et va étabiir une pépinière. I--es volontaires de

I'association vont t"it"t des espèces comme brise-

vents dans leurs chanrps, et les chercheurs

organiseront des séances de discussion autour de la

.ràirrun., et de l'entretien des espèces et vont

fournir des variétés exotiques à tester également.

I
COÛT ESTTMATIF :

Wsuel

1.000.000 F.CFA

Page 2L.9
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FORMULATRB D'BNREGI STRBMENT

D'UNE INNOVATION

t
I
I

QUOI :
nlp-naUetisation des an i m ateu rs/anim a trices de

I'association PaYsanne I
POURQUOI : très peu d'uni aUtl des activités

de l,association savent lire et éôrire, ce qui limite leur

..p*ie à gérer davantage leurs activités et leurs I
tréunions.

SalikénaOU:

æ l. salton des Pluies I
QUAND :

QUI EXECUTE : ONG-SELF
I'Association Villageoise

ffin Nphabétisation et t
rs cle I'Association Iqu EI''l BENEFICIE :

Villageoise

COMMENT:
3 semaines chacune

seront animées par deu enseignants du primaire de I
I
I
I
I
I

Mérina Dakhar pour app'enàte aux personnes la

lecfure, l'écrirure et lei calculs ; 2 personnes de

l'association vont devenir au cours de la formation

;;; apnuuctiseurs (choisies en foncrion de leur

compéience et de leur Patience)'

. l,oNG SELF fournit le matériel didactique, réalise.

une session de formation des formateurs et le suivi

â", ufpftabétiseurs, ceci avant la tenue des 2 sessions'

- l'association demandera à chaque membre qui sera

formé une cotisation de 1.000 francs, trouvera un

endroitpourlaformationetorganiseradesrepaset
iu gurA*ii" d", enfants des participants a'xZ sessions'

CO ESTTMATTF : 1.500.000 F.CFA ,il t
t
t

14suel

Page 21.10 I
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FO RMULNRE D'ENREGI STREMENT
D'UNE INNOVATION

QUOI :
Projet de crédit-embouche pour les femmes

POURQUOI : L'embouche rapporte beaucoup mais de

femmes n'ont pas assez d'argent pour

bétail. I-e, projèt vise à accroître les

femmes

nombreuses
acheter du

revenus des

Mérina DakharOU:

QUAND : Après la saison des Pluies

QUI EKECUTE : ONG SELF, Association Vil I ageoise

I
t
I
I
I
I
t
I
I
t
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I

QUI EN BENEFTCTE : 15 femmes

COMMENT:
.ONG.SELFfourniraàl'associationunfondrotatif
p; ...ora"r aux 5 femmes des prêts en nature

io*porés de 2 moutons femelles et un mâle

- Remboursement après la première.année : 2

moutons femmes et un mâle, ôu après deux ans : 2

fernelles et 2 mâles

- l-,ebétail remboursé sera donné à d'autres femmes

dans le village

COTJT ESTTIT{ATIF : 450.000 F.CFA

l1suet
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l.

ILes noix de palme sont utilisées ici pour analyser dffirentes
actions. I-,a montre représente In "rapidité de l'exécution"- Les

critères négatifs sont mesurés avec les bouts de bois et lcs

critères positifs avec lcs noix de palme.

a:Ùr

I
I
I

llsuel
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Séance 22

SIMI.]LATIOT{ D'UI{
ATELIER PAYSAI{



LES ATELIERS PAYSANS

DEFINTTION :

U n a.telier paysan est une réunion de travail et de réflcxion d'une durée

de I 12 2 jours, lcs activités prévues au cours de celui-ci étant bien

structurées. Dans un aterier paysan, ce sont lcs paysans qui discutent et

analysent. I*s membres de t;équipe de -!p sont des fa-cilitateurs. Les

parricipants font un "va-et-vient'i entre plénières et séances de travail en

groupe.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 10-50 Paysans

OBJECTIFS

[æsobjectifsd'untelatelierpeuventêtre:

1l'identificationdesproblèmesprioritaires
t l'analyse des 

"uur*, 
et conséqu"n"*t des problèmes prioritaires

t la recherche des solutions aux problèmes prioritaires
+ la sélection des activités prioritaires de recherche et d'action

* Ia restitution de l,information collectée et analysée au cours d'un DP'

STRUCTURE D'UN ATELIER PAYSAI.I :

Après présentation des objectifs de l'atelier et des informations sur son

organisation, l,équipe oe np organise les paysans en commissions (petits groupes) pour

répondre à des questions telles que :

r Dans le domaine considéré (préalablement), quels sont les problèmes les plus

imPortants ?

I Quelles sont les causes et conséquences de ce problème ?

r Quelles sont les différences entre les pratiques agricotes de vos pères et les

vôtres ?

t Quelles sont les possibilités de solution à ce(s) problème(s) ?

r parmi ces possibilités d'action et de recherche, que voulez-vous faire en

priorité ?

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I

Résumé
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Séance 23

LA PLAI\IFICATIOI\ D'UI{ DP :

LES CHECK.LISTS
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I
t
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
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t
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I
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I'Atelier des 4 questions :

l.Quepourrions.nousfairepouraméliorernotrevieavecnospn0pres
moyens ?

2. Quels critères devraient guider notre choix ?

3. Que choisir Parmi les oPtions ?

4. Qu'est-ce qui nous empôche de faire ce que nous avons choisi ?

Læs commissions peuvent être constituées par :

* catégorie sociale (femntes, jeunes, vieux et notables, rnariés' etc')'

* âge
* voisinage
* ou tout autre critère jugé adéquat'

I_es paysans discutent en commission et un nrenibre de l'équipe travaille avec eux

pour noter reurs remarques et leurs conclusions. si les commissions établissent des

listes des problèmes, elrcs seront discutées en plénière, regroupées puis triées pour

en we d'en tirer une liste unique'

s,il s,agit de probrèmes, les paysans se _nrettent 
une nouvelle fois en commission

pour crasser tous les proutfmes qui figurent sur la liste commune par ordre

d,importance. Ensuite, en prénière, ir faudra ordonner une fois de plus cette liste'

(par exemple, si ra commission #r a mis un probrème cl'érosion comme problème

numéro z, et la commission #z a mis l'érosion comme problème 2, la note finale

attribuée est 1"5.).

7. [-a prochaine etapepeut ôtre consacrée à la construction d'arbres à problèmes (en

cornmissions), ou peut s'intéresser aux solutions possibles des problèmes ainsi

idenrifiés et hiérarchisés, ou encore être réservèe pour répondre à d'autres

questicns.

3.

4.

LOGTSTIQUE :

1. l-es animateurs doivent circuler

ou servir de raPPortcurs en cas

dans les comnrissions pour faciliter la discussion

de besoin.

Résumé
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2.

3.

4.

Chaque commission dewait avoir un responsable pour noter et présenter le débat

et les résulats en plénière. Si les rapporteurs savent lire, il est souvent urile de

distribuer une grillb pour organiser lâ présentation des résultats. Par exemple, une

grille peut uuoi, trols rubri[ues: points soulevés durant le débat, réponse aux

questio nsr recomrnendations.

pour chaque questior/thème à débattre, une commission a besoin d'environ 1

heure de discussion.

Faire circuler du thé pour faciliter le débat.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
t
I

DIFFICULTES :

1. Si les participants cornmencent à

2. Comment réPartir les PaYsans en

votre choix ?

se bagarrer dans I'atelier, que faites-vous ?

commissions et quelles sont les implications de

Rés u nré
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STMULATION D'UN ATELIER PAYSAI'{

STTUATION :

une petite fédération paysanne en cuinée-Bissau a demandé I'appui de I'oNG 'self' pour

les aider à diagnostiquer 3 choses :

.|emanquedeparticipationdeshommesàlafédération

' les p'oblè*"s de salinisation des rizières

. la recherche de l'autonomie Pour les groupements membres de la fédération

' tout autre problème identifié sur le terrain

'ELF 
a constitué une équipe pour faire un Dp à 

'ALIKENA, 
un des villages membres de la

fédération. Irs sont à mi-chernin'"u.c reur Dp et ils ont mené des interviews avec le grouPement et

ies responsabtes de ra fédération, une coupe trans'ersare, une carte du terroir' et des intervier's avec

7 paysans différents du viltage. Ils ont fait un profir du vilrage er un arbre à problèmes' Ils ont trouvé

à travers leurs différentes interviews que re principar probre*" est "le manque de ressources en

hivernage" et irs ont fait 
'arbre 

à probrèmes avec des palsans' i'equipt a discuré avec eur( et avec 2

animareurs de la fédération er irs ont dégagé ensembi" 
-un. 

liste àe 10 possibilités de recherche et

d'action' 
. L^^..^^.r^ 'ts ont

L'équipe est mar à r,aise p^(f que res notabres ont dominé beaucoup d'intervie*s et t

des probrèmes pour discute-r. auec les femmes afin de réariser rarbre à problèmes' De plus' les

notabres sont convaincus qu,ils peuvent persuader roNG de financer un barrage hyper-moderne et

sont visib!ement mécontents quand les femmer lig ilt"t lt",t-:n':.lut i 
o::î:ï et à analvser d'autres

probrèmes que ra sarinisation en tant que tel. L',équipe est inquiète aussi p^ræ qu'elle ne. p€ut pas

s,engager à appuyer des pro,ers dans un vilrage uniquemen, p.rr" que ce dernier est parrainé par la

fédération demandeur en activités de recherche-"oiàns utiles à la majorité de ses vitlages-membres'

PROFIL DU \iILTÂGE :

Læ vilrage est Mandingue et il y a à peu-près 400 personnes .répartiet lit 
40 concessions' Ils

sont à coté d,une bonne route en tarérite, .t r" marché le plus proche n'est pas intéressant' En effet'

ra zone n,a pas de grande potentialité commerciare à cause de r'éroign"*"nt des grands centres de

consommation. Même l,acajou n,est pas un arbre important à cause àe l'éloignement du marché' r-^

pluviométrie se situe à 1100 miilimètres par an et la végération (arbres l 
*lP:it) ttt en bon état :

tout re monde a un puit dans sa concession. [æs femmes font du 'ir 1*ontagne et bas-fonds)' le petit

érevage et s,occupent des enfants. Eiles ont récemment commencé a iaire des jardins maraîchers avec

l,appui de ta fédération des groupements (k-afos). Læs jardins. ne marchent Pas très fort' lrs femmes

disent que c,est parce qu,ir n,y a pas suffis^*r.n, de p,rits et parce qu'il n'y a pas de conseil

technique (elres n,avaient irm"is fait de maraîchage auparavant). L, ho*-es font des c'ltures de

ptateau.r (mil, sorgho, divers légumes et un p:.t d 
"'^chice;' 

et tout récemment ils ont commencé à

tester te manioc qui vient d,un-autre viilage. Ils ne font pa-s grand chose pendant la saison seche et

bcaucoup de jeunes ont érnigré à Daka r. r-ccrassemenr par ordre dc prospérité a révélê 3 cotrches"

avec une grandc préaominance des paysans "rnovens" tlui connaissent souvent la faim pendant

'hivernage. 
Les commerçants crandestins coupenr reur brousse nrris personne n'agit contre cètte

pratique.

I
I

Résumé
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LES 10 IDEES DE RE,CHERCHB ET D'ACTION
POUR I.A FEDERATION

Test des techniques de traitement biologique et phyto-sanitaire des produits maraîchers ;

Test des variétéi améliorées de riz, mil, sorgho, manioc.;

Test des techniqurt culrurales contre les mauvaises herbes dans le plateau ;

Test des techniqu"s de transformation et de conservation des produits maraîchers ;

Réparation et ,Ë.onrt ,rction du barrage anti-sel fait par les villageois ;

Achat de charrettes pour le group.*rit afin de leur Perrnettre de gagner de I'argent ;

Construction de puiti supplémentaires dans les jardins ;

Projet de crédit pour I'ernbouche ovine ;

Formation des animateurs en alphabétisation et dans la gestion de leur fédération ;

Etablissement d'une caisse d'épargne et de crédit'

LES ROLES

1. L,équipe du Dp (3 rnembres bien-intentionnés de I'oNG parrni lesquels 1 Européen) et 1-2

personnes de ta ieaération des groupements (une fernme et un homme)'

T

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

2.

3.

Les fen'rrnes du groupement villageois

ouvertes ar,ix activités d'amélioration du
(4-5 personnes pas très bien organisées) qui sont

rnaraîchage.

4.

5.

2_3 notables comme le chef du village (très vieux et pas en bonne santé), un vieu-x Paysan

aisé, et le professeur d'arabe (seul lË piofesseur d'aràbe parle créole). Ils ont tous I'esprit

occupé par le barrage, ,unoui en présence d'un Européen qui < < doit avoir de I'argent

quelque Part

1 paysan, chef de famille qui est bien informé sur les culrures de plateau et les innovations

sur le manioc.

1 jeune qui a déjà émigré à Dakar et qui prend souvent le devant dans la discussion'

OBJECTIF

L,équipe de Dp a 2 heures pour arriver à un consensus avec les villageois sur les pistes

prioritaires de recherche et d'action, et il faut qu'elle.fasse.un atelier Paysan durant lequel il faudra

utiliser le classement par ordre de préféren"", l'"nulyse des po-ssibilités de recherche et d'action'

Elle n,est pas tout a iait sûre que sa liste des soluiiont poisibles aux problèmes est complète'

L'oNG sait qu,un barrage n'est pas recomrnandé, mais ils ne Peuvent pas l'écarter carrément' Ils

sont d,accord sur l,idée, ils ,ort.nt de la maison où ils ont loge et terminent leur dernier jour de

travail avant de retourner au bureau de la fédération'

REGLES DE JEU

1. Pas de propositions < <absurdes> > ou de posifions de "guerre"

Les consultations entre acteurs sont permises

3 minutes pour discuter de la "srratégie"' fJn

observateur et "gendarme" du jeu'

2.
et ceux-ci peuvent demander des pauses de

animateur peut jouer le rÔle d'un villageois

Résumé
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COMMtrI'{T IDEI{TIFIER LE S

PROBLtrMtrS PruOruTAIRES
DES PAYSAI{S

Discutez-en ouvertement au cours des I

ït rencontres informelles, interviews et observations ;

>tc intervielvs de groupes restreints des paysans du

même tYPe ;
)n ateliers paysans ;

* réalisations de coupes transYersales avec les

paysans ;* séances d'élaboration participative des cartes du

terroir, du village, et des calendriers des activités

agricoles et non-agricoles'

Evite z dedemander aux paysans leurs problèmes dans

les réunions comrnunautaires regroupant tout le

village. Stils ne vous connaissent pas, ils YouS

présenteront toutes sortes de dolèances et de proiets

à,r* le chef du village tient à coeur. tl faut qu'ils vous

connaissent un peu, avant que vous ne posiez ce type

de questions.

,,
Z.

3.

t
I
I
I

Faites un classement Par
voir les paysans de chaque

leurs problèmes.

ordre de ProsPérité et allez
catégorie Pour comprend re

I l|rsucl
Page 22.7



C OMMEI{T AT.{ALYS ER LE S

CAUStrS DtrS PROBLtrMES AU
CO{JRS D'UI{ ATELIER PAYSAN ?

1. Par groupes de discussion ou en

commissions

2. A I'aide de lrarbre ou du diagramme
à problèmes

3. En discutant avec des paysans

novateurs, qui ont une bonne
perception du problème en question.

t_

I
t
I
I
I
I
I
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COMMEI{T TROTJVER DES

SOLUTIOI\S ?

Provoquez des séances

groupes entre Paysans

de "brainstorming" en Petits
et cirercheurs

1.

?, Recherchez des paysans experts/novateurs qui ont

trouvé eux-mêmes des sorutions aux problèmes en

question.

3. Trouvez des données secondaires sur

liwes etc., €t mettez-vous en relation

sur le Problème.

Organisez
solutions.

unatelierpaysanpourdiscuterdes

la question, des

aYec des exPerts

4.

l.es solutiorÆ
N orE' I;i: "!: #,' X !,,"i,),Tur,u fJ',iïi::' uo e s s ay er, de s

;i;rt de rechercheld,'action, des hypothèses et des

opportunûés. Attaquez obie;:ctivemàit les causes de

,ut problèmes. Uiis choiiissez vos problèmes ovec

soin, car certains d'entre ettx sont si Compliqués

qu'il faudrait 20 ans et des milliards de ftancs CfA

pou, Ies résoudre !

Wsuel

Page 22.9



Dans ttn atelier psysan, il faut expliquer clnirem-ent

avant d,entamer les travaux en comntissions' Les

ensttiteenplénièrepourl,exposédesrésultats.

WÏ.
È,;sT

Ics obiecftfs en Plénière'
groupes .se retrouYeront

I
I
I
I
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T,,A PLAI{IFICATION DES CHECKLISTS

1. Quelles informations nous faut-il ? Pourquoi ?

comment regrouper les informations par

catégorie/sujet ?

eueiles sont les personnes en mesure de nous fournir

cette information ?

Quels suiets/questions sont à aborder avec chaque

persono*igroupe à interviewer ?

Qui nous présentera à la personne/au groupe 9t nous

arrang.tri un render'"o.rl ? qui dewait prendre des

notes pendant ltinterview ?

2,

3.

4.

,
5.

Vîsucl
Pege 233
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l.

2.

EVALUATION FII{ALE

AVONS.NOUS ATTETNT NOS OBJECTIFS ?

Objectif (a) "Initiation à l'approche DP et maîtrise des outils"

Autres objectifs

EVALUATION SEMINAIRE (PHASE D'EXPOSE DES OUTILS) :

* Utilité ?* Points forts ?

'| Points faibles ?
* Suggestions ?

ORGANISATION MATERTELLE ET LOGTSTIQUE SUR LE TERRAIN

OUTTLS

Votre
Maîtrise

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I

3.

4.

Aspect
Pedagogigue

a)
b)
c)

d)
e)

0
s)
h)
i)
i)
k)

r)
m)

Techniques des Interviews
Check-lists
Mises en cornmun et gestion

en équipe
Carte Village/Terroir
Coupe Tranwersale
Calendriers
Diagrammes de Venn
Classernent par ordre de

Classement par ordre de

Atelier Paysan
Analyse des opportunités
recherche et d'action
Restirution
Autres outils

prospérité
préférence, mafrice

de

5. A}IIMATION :

+ Commentaires* Suggestions d'amélioration
* Intérêt des visuels et des présentations

VOTRE COMPREHENSTON DU "DPN ET DE SON ORGANISATTON

QUALITE ET LTMMES DE L'TNFORMATION COLLECTEE

AUTRES COMMENTAIRES / DTVERS

6.

7.

8.

Yincl Page 242 I
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