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pnltFA::];J ll'l' REn{AP.QUBS SUR L,E DIAGNOSTIC PARTICIPATIF

Lc PRAAP est une ir:itiative en vuc d'établir une fondation rurale africaine qui a pour

mission lc renforccm erit des organisations locales et la promotion des méthodes de

rccherche participatir,,e Dour aidcr à la résolution des problèmes de la société rurale. Le

PRAAP est sous la tutelle d'Innovations et Réseaux pour le Développement (IRED) et il

es;t srlutenu par la l"ondation l?ord et lc Centre de Recherches pour le Développenrent

International (CRDI). t.e, PRAAP opère dans Ia sous-région comprenant le Mali, le Sénégal,

ler Garnbie, la Guir;ée-Bissau, ct la Républiquc dc Guinée.

Une des activités du,I)RAAP est Ia recherche d'outils et de rnéthodologies pouvant

se.n'i.. à re.ltforce.r le parte:rariat entre les chercheurs, les ONGs d'appui, et les organisations

de tiass. En essaryant de susciter et de soutenir ces partenariats, nous avons observé que les

t.--tc.urs opèrant en milc'': rural avaient des difficultés à mettre en valeur la connaissance que

l,;s pa,y$ans ont cls leurs propres problèmes. I-a principale lacune est I'absence d'une

rn ôthorJologie pf,lrr choisir des activités de recherche et d'action correspondant aux

probli)rrnr:s prior:';aircs des paysans, et cn particulier les problèmes qui vont au delà des

clolÉr:,:-:os ci. des besoins traditionnellement présentés aux autorités politiques, aux ONGs

et aux baillcurs. Ncus i i;ns pensé que la méthode de Diagnostic Participatif (Participatory

Rural .^ ' :'-:'!) r.u le 'rDP' serait d'unc grande utilité pour répondre à ces difficultés et

le parrtcn:riat entrc paysans, chercheurs, et organisations locales.

I-e DP est connu alrssi sous d'autres noms, notamment I'l'Evaluation Rapide" ou la

"lr4éthode Accf I ,irê,e de Recherche Participative (MARP)". Nous avons choisi de ne pas

utiliscr les mots "RapiCe" cu "Accéléré" dans la traduction du titre parce que I'expérience

nous a révé\ê que Ia recherche participativc et Ic DP ne sont ni rapides, ni accélérê,s. I-a

:apidité est rrne qualité recherchée dans la version non-participative du DP intitulée en

angi,lis le "Rapid Rural Appraisal".
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REMERCIBMENTS

. Nous avons réalisé ce guide afin de fournir aux francophones une documentation sur

.le Diagnostic Rapide et participatif. En essayant de rester fidèles à la littérature

,anglophone, nous avons souvent traduit et adapté une gamFg de supports pédagogiques

trouvés dans Ia documentation sur le "Participatory Rural Appraisal" et le "Rapid Rural

Appraisal", notamment des aides-mémoires de certains ouwages de Krisi:;ra Kutnar, de

Jennifer McCracken et du staff de I'IIED, Ralph Bates et Joachim Theis. Nous leur

somrnes grandement redevables ainsi qu'aux chercheurs qui ont expérimenté le DP. Certains

de leurs ouwages sont cités dans la bibliographie.

Nous voudrions aussi remercier Saran Kourouma qui. a travaillé avec une grande

efficacité pour la mise en page et la présentation de ce manuel et Thierry Barreto qui a

travaillé méticuleusement pour corriger de nombreux erreurs et anglicismes qui nous ont

échappé. Nos rernerciernents vont également à nos collègues et partenaires du Sénégal qui

. ont apporté des suggestions et critiques sur la méthode pendant des séminaires-tests de ce

guide. M. Bara Guèye a élaboré aussi quelques fascicules pour nous à un moment où notre

charge de travail était trop lourde. Ousmane Timéra Touré, Demba Baldé et Abdou Sarr

ont également apporté leur contribution, surtout sur le terrain. I.es commentaire's et

remarques faits par Ndiobo Mballo au cours d'une expérience sur }e terrain en Casamance

ont été pris en compte. Nous sommes ouverts aux remarques, critiques, contributicns ct

suggestions de tous nos collègues et partenaires afin d'arnéliorer cs manuel pour nos futures

éditions et pour améliorer notre manière d'utiliser le DP et d'initier nos collaborateurs à son

utilisation.

Malgré la participation de toutes ces personnes, les erreurs et omissions qui restcnt dans

ce manuel relèvent de notre responsabilité.
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TNTRODUCTTON

ce rnanuel esr un guide pour les personnes déjà famitiarisées avec le Diagnostic

Particlpatif (DP), r:rais qui n'ont pas une expêrience de formateur dans la méthode et qui

' souhaiteraient animer un atelier d'initiation pour une douzaine de leurs collègues et

, partenaires. L'iniiia.tion contprend 3 jours et demi en salle et 6 jours et demi dans un village

,,, 6oi, 10 jours arr tctal). ce manuel couwe les jours de travail en salle. Pour le séjour au

.:.1 viilrrge, les aninriricur:; dc I'atelicr guideront les participants dans un DP réel de 4-6 jours'

,t-
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| ' ' I-a strtictr.ire, clc forntation

Lrrèves clc 1C 15 mintltes par

cl' expôricr.rces e-t de s imul ations.

et le tr;rvail au vi!l;igc durant

prnrgttont.

décrite dans ce guiclc est une alternance de présentations

les animatcurS, de discussions analytiques' d'échanges

Il est possible aussi de faire un va-et-vient entre I'atelier

I'ensemble des 10 jours, si le temps et la logistique. le

Les obj,.;uiiis i-le fct'tnation pour Ies participants sont :

a) l:r co:-rnaissii;lce dcs principes, de I'organisation et des limites du DP pour qu'ils

puissent ana!)'se,r et choisir avec les paysans d'un village des activités de recherche

e.i d'actic;r à faire crnse.mble ;

L,) lzl maît1ise cJc-.s outils cJe coltecte et d'analyse de I'information ;

Le.ç anirrle,.teltrs de l'atelier clevraient aussi avoir d'autres objectit's elr têtc pour faciliter

,,;: r-!e co:rsçiencc par le.s participants des bonnes attitudes pour nlener à bien un DP'
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I-e DP est pour nous une activité systématique qu,i comporte à la fois un paniei ii'outils,
des principes, et une manière d'organiser le travail d'une équipe sur le terrain. Le Dp peut

être considéré comme une action à faire à plusieurs reprises dans un processus de rccherche
participative lequel peut prendre des semaines, des mois, voire des années. Nous ajinerions
donc signaler aux utilisateurs potentiels que le DP n'est pas un remède à l,absencc de

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

participeront aux opérations de développement. "La participation" dans le sens civique et
démocratique du terrne 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 l'instar d,autres
méthodes de recherche et d'action, Ie DP pourrait être utilisé abusivement par des perslllrres
dont Ie seul souci serait d'extraire des informations aux paysans, sans p,our autant s'enll;r.ger
à travailler avec ces derniers à plus ou moins long terme.

Ceci ne constitue pas une mise en garde contre le DP, mais plutôt un effort i.;cur
souligner I'importance des attitudes que le DP nécessite : curiosité, persistancc, humour,
humilité, et surtout une conviction que lcs paysans ont autant de capacités, sinon plus, de
réflexion et de contribution à leur propre développement que les experts, activistes et autres
spécialistes du développement rural. Cette dernière attitude est réellement enrichissa;rte,
mais nous vous laissons découwir cela sur Ie terrain.
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Il csI iliil:t.ir'ftrirt arissi cprc le.s aninrateurs cltoisis saclrerrt écouter, parler devant les

autres, e t I-"lzuripi:lr:r des supports. Une contpétence importante requise des aninrateurs est

de savclir commùnt poser des questions pertinentes afin de susciter la discussion et la
r-éfle'xion critique parnri Jes participants. Un processus de questionnement permet aux

participants cle décou'rrir par eux-môrnes les principes et les limites du DP et les rend plus

autonoincs dans I'utilisation du DP qu'ils en feront quand I'animateur ne sera plus là. Donc,

les animate.urs del'raient se voir comme des facilitateurs d'un processus de découverte et de

rnaîtrise des oiitils et non pas comme des experts. En effet, il est bon pour les animateurs

de comllrcnCre que I'e;<périence des participants à I'atelier est une source d'innovations

impci'tailtte pour ie DP. MetLez alors cette expéricnce en valeur, encouragez I'".sprit

d'innovation ct d'cxnérinrentaticn, et cré,ez une atmosplrère de bonne humeur.

COM]VTENT UTILISER LE h,IANUEL

lrdôn:e si Ie DP ne peut pas être utilisé comrne une recette de cuisine, cet atelier

:l'initiation t)st o:'tanisé comme une re.cette en 24 séances. Si vous avez une expérience dans

I'airilnatiol d'atr ,,:rs et de DP, r'. 'JS pourrezrêorganiser les séances selon votre convenance

et ini;rr-ltviser beauccup plus.

L,e': séi'tllccs iltivent un orcire que nous avons trouvé utile, avec des compromis pour

j - ':+r certaines sessions plus simples vers Ia fin d'une journée, les séances au contenu

plus,l ,cile étent réservées pour les matinées. Les séances 1-5 présentent le DP et ses

pri:rcipcs cn tirant parti des expériences des participants; les séances 6-t6 présentent des

outils de coilecte tie l'information ; les séances 1,7, 18, 19 et 23 amènent les participants à

com?rencire ccmrncnt planitier et organiser un DP, et les séances 20, Z'!,,22 et 24 leur

perntettent de vrrir c'3t'ûment analyser les problèmes avec les paysans et développer despistes

prioritaircs dc re.clterche e t d'action. Ces dcrnière.s séances constitueront pour les

participants une préparatiolr au séjour dans le village et les encourageront à développer leur

proprc réflcxion analytiquc sur le thème d'investigation. Après les séances en salle, un DP

clc 4-6jours clarts tin villagc est obligatoire pour praiicluer la rnéthode en situation réelle.
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c)

sont : .

encourager les participants à considérer ra capacité des paysans a

connaissance que ces derniers peuvent apporter au développement

des conflits potentiels qui pourraient exister entre les paysans et les

innover ct la

et lei sources

ttencadreurstt;

d) renforcer la capacité des participants à contribuer à I'amélioration du DP dans leur

ffavail et à innover dans le développement des outils de travail participatif afin

d,éviter qu,ils retournent chez eux pour fairc la même chose qu'ils ont toujours fait

sous un nouveau nom "DP"'

I,es destinataires de la formation ?

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

utiliser le Dp et en tirer satisfaction. Il peut être utilisé par les animateurs et respollsables

des organisations de base, les chercheurs, les agents de développement et les cacrcs des

ONGs, et les bailleurs de fonds'

. Malgr ê ragrande accessibilité du Dp par rapport aux autres approches de reciicrche'

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

subsituer à ra compétence analytique, à ra rêpêtrtion, à I'esprit de curiosité et à la cailacité

,,d,écoute profonde,, des paysans. Il faut pratiquer le DP à plusieurs repriscs pour en

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

toutes les possibilités d,utilisation du Dp et d'adaptation à des besoins spécifiqucs'

Qui devrait animer un atelier de formation sur le DP ?

L'idéal est d,av oir 2 co-animateurs qui connaissent déjà le DP (une connaisanc4 à

vérifier par les organisateurs de l'atelier). ces animateurs devraient avoir une bonnc

expérience du Dp car ils doivent maîtriser les outils, I'approche, les aspects organisationnc'ls'

et aussi les différents piègcs et difficultés quc l'équipc du DP potrrrait rencontror dans ses

relations avec les paysans dans les villages pendant la période d'initiation'



t
I
I

I

talr!eau-noir ou sur Padex et en suivre le contenu, avec très peu d'improvisation. Après l;l

cli.scussion ,ip la simllation indiquée dans les procédés, l'animateur distribue la majorité des

résuirr"ds et ,,isr-rcls cn we de leur utilisation, par les participants, comme des aide-mémoire.

Il c..st utilc c!'uiili.scr lc rablcau noir ou lc tatrleau portatif pour élaborer vous-mêmes des

supports Visuels et notamment pour :

1) noter lcs idées pertincntes des participants pendant les discussions ;

?.) se référer aux objcctifs ou à l'inforrnation nécessaires durant les simulations;

3) assigncr dcs tâche.s aux participants pendant les exercices.

[,ES IiXlîilC:CiiS tiÏ' LIIS JtrUX D'BNTRAI]{Eh'1ENÏ'

Pour la phipart des séances de présentation d'un outil ou d'un aspect de DP, nous

a\,ops prcl-rosé des exercices d'entraînement, des sketches ou des travaru< de groupe' Il

e,ppartcnait.rux anirnateurs dc planifier ces activités en fonction des compétences des

participani" ct de l'ernplci :lu ternps en salle. Vous serez confrontés à une contrainte de

tenrps si vo;:l; c|ercl-l cz àfaire non seulernent tous les exercices, mais en plus à anirner les

écherng+s e;,tie les participr.nts.

D ans notre expérience, il est légèrement préférable de favoriser des exercices

d'cntrarîner.ent cn salle et de profiter des séjours dans les villages pour les échanges entre

par-iicipr rls.

Nous cncouragcons les animateurs à dévcloppcr lcurs propres cxercices, jeux ot astuces

I ptur faciliier. la formation et à nouç écrire pour suggérer de meilleurs procédés.

I
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Clracune des séances est présentée avec une fichc aninnteur qui donnc des indications pour

mener à bien Ia séance, et des résumés et des visue/s pour guider la présentation visuelle

Iesquels seront distribués aux participants comme aidc-mémoire à la fin de la séance. I-es

fiches animateurs ont Ies rubriques suivantcs :

Ëxercice/Outil :

Objectif :

Les titres correspondent à ccux figurant sur le calendrier.

Chaque séance a son ou ses objectif(s) pour guider l'animateur clans

I'organisation de Ia présentation. ,

1

Le temps nécessaire à chaque session est indiqué, mais la durée dépend

du temps accordé aux discussions autour des présentations et des

simulations.

I
I
I
I
I
I
I
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Durée :

Matériaux :

. Procffé :

I-es différents supports et matériaux utiles pour la séance sont indiqués.

C-ette section donne des directives aux animateurs sur la façon d'org.rniser

la présentation, la discussion, eVou la simulation contenue dans ciiaque

séance. Nous avons fait des suggestions de questions pour provoquer Ia

réflexion et donné des indications sur le rneilleur moment pour utiliser.

tel résumé ou tel visuel.

LES RESUMES ET VISUELS ;

A chaque séance sont annexés des résumés et visuels. Les résumés synthétiseni en

quelques pages les informations essentielles.sur I'outil ou la question discutée, alors que les

visuels tiennent sur une seule page. Les visuels présentent des directives pour ies

participants ou des informations sur un point, d'une façon très brève. L'animateur peut les

visionner sur transparent avec un rétroprojecteur ou bien en reporter les éléments-clés sur
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tiir,r{$i:'; I,S \UX A}-{IMATEURS POUR LE TRAVAIL AU VII,I.AGE

I ,r"rï;rî: 
du s{iour sur re rcrrain, res animateurs doivent être conscients de prusieurs

a) Ie villi:r;e est conlposé de paysans hétérogènes qui peuvent avoir eux-mêmes des intérêts

porsonnels assez diftérents face à l'équipe de DP. Ils vont normalement "jouer" avec

I'titlui;:c;ou ils penscront que I'équipc apporte de I'argent et des projets, ou bien ils

ne Si:urcrrt pas dans quel réseau de connaissances les rnembres de l'équipe se situent,

ce qui les renCra nréfiants. Alors, ils n'oseront pas dire certaines choses, ou bien ils
fournironi c.erilins lypcs d'informations et pas d'autres. Une stratégie typique des

notables est d'organiser les villageois pour présenter une liste de doléances ie
ruppOrta"itt au); infrastructures, aux engrais et à I'équipement agricole. C'est une

straté'gie c;ui rend un dialogue réel ass ez difficile. I1 est donc primordial d'amener Ies

paiticipallts à comprendre cette stratégie et à ne pas confondre la liste des doléances

avec c.e. qtro l'équipe devrait faire éventuellement dans Ie village.

Lr) Ie.s participai:ts à I'atelier vont se sentir obligés cle remplir deux objectifs qui ne sont pas

t:ii.ct-.ssairc;uetrt 1lÉs à t:n cJialogue avec les paysans : la maîtrise des outils de çollecte de

r:)
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l'inforn,etic:r et la te.rtdance à dégager des solutions pour chaque problème;certains

in.;istero;rt dc trop sitr la collecte d'informations quantitatives.

si ie,s particir-;enl-i r:e font pas attention, ils risquent d'être monopolisés par les notables,

le.: guidcs ou les tradtlctcurs.

d) lcs prcbis:ne's logistiques peuvent distraire les gens de leurs objectifs principaux.

e) lcs éc1uip,:s ct lcs villageois sont souvcnt bloqués lors des réunions futiles du type

"cclnffitlll.,tttitirc" solls I'arbrc à palabrc. Lcs pay$ans sont habitués à cc type de réunions

où les vl,lgarisateurs "scnsiblisent" les paysans pour qu'ils renrboursent un crédit ou

.-x-
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lntrocluction et principes

1. Ouverture du séminaire
2. Présentation des particiPants
3. Comment travailler sur le terrain sans questionnaire
4. Aperçu sur le DP
5. Film sur le DP

Analyse et maîtrise des otrtils de collecte de I'inforrnation

6. Typologie et planning cles interviews
7. Les interviews approfcrrdies
8. Les bonnes questions
9. Evaluation journalière
10. Catégorisation socio-économique des paysans

11. Analyse des donnécs secondaires
1,2. Diagrammes de Venn et "Pierres et cailloux"
13. Calendriers saisonniers
14. La 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

17. Gestion en équipe
18. I-a restitution
19. La planification d'un
?'3. I-a planification d'un

-'

RBCAPITUI,ATIF DES SEANCES EN SAI',LE

DP : objectifs et outils
DP : les check-lists

Analyse des causes ct consôquences des problèrnes et recherche de solrrtions

20. Arbres à problèrnes
21. Analyse des opportunités de recherclte et d'action
22. Simulation d'un atelicr paysan
.24. Evaluation du sérninairc

-lx-
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Anarl;,ier sysiéntirtiqucment chaque jour I'inforntation pendant les mises en commun.

Encourager lcs pellricipants ?) avoir un esprit cl'auto-critique sur leurs questions et sur

Icirrs zinai;,rscs, niais nc pas out'rlier que lcs errcurs sont normales et inévitables. Insistez

sur I'impo:'ta:rce tl'urre annlyse sérieuse des opportunités de recherche et d'action et

sur les rspects particigtatif.s de ccttc analyse. C'cst la mcilleure façon de corriger la

tendance de certains participants à proposer des actions dans le village qui n'ont rien

à voir avcc Ie ptlint de vue des paysans.

g) Lirnitcr les rÉunicns c.ornnrunautaires à la présentation protocolaire qui a lieu au détnrt

cje !'c.xercicc (introductions, explications claires de I'objectif et de la méthode; etc.). $i

possible, faiie. I'hi.storique du village. Noter toutes les doléances, puis lever la séance

afin clire les nlemi;res de l'équipe se dispersent à travers le village pour observer,

disr:utû,r iriforinellernent ou contribuer à l'exécution d'une tâche d'un habitant du village.

Nr:imalen, 'flt, cct atslicr Ê t ccnçu pour deu-x anirnateurs avec un groupe de L0 à 72

p.rr'i;cipants ati mii-xiniurn. Dans ce cas, il faut choisir deux villages et éclater le groupe en

.-lcu;r ilour faile I'excrcice tle terrain. Les équipes logeront séparément dans chaque village

ârrorl Jcur aniiitatuur. Encouragcz lcs membrcs de ces écluipes à travailler par groupes de

Ceux pour avoir plus d'opportunités de faire participer les paysans.

I
I
I
I
I
I
t
t
I
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utilisent la charrue de telle ou telk; manière. II en est de même quand les ONGs ou

les politiciens promettent des infrastructures, un crédit ou des engrais. Les paysans

pensent que l'équipe est là pour la même raison. Il faut donc expliquer cldirclnent et

répéter aussi souvent quc cela est nécessaire les raisons des rencontres et Ia façon dont

elles vont se dérouler.

Comment faire face à ces phénomènes ?

a) Bien planifier Ie travail et préparer le(s) viliage(s) et la logistique à I'avanco, II faur

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

préciser aux notables les objectifs, et discuter avec ces derniers des conclitions de

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

beaucoup de villàges pour amener les villageois (surtout les femmes) à participer.

b) Fixer des objectifs et 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't,n

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

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

non pour Ie remplacer.

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

priorités, des causes et conséquences de ces problèmes, et des opport-unités cle

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

d) Ne pas jouer Ie rôle de chef d'équipe ou dc chercheur principal : être un guicle, un

facilitateur ct ulr conscillcr, laisscr lcs participants fairc lcurs intcrvicws cux-rnônrcs ct
apporter des cornmentaires constructifs de façon diplomatique en leur rappelant les

procédures corrcctcs pour I'utilisation dcs outirs.
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+. Papiet' P;rd..:r (r,rr 1laIier cartc grancl tbrmat) : uti!e, nrais pas indispensable, pour

constnri;',: des sulrj)orts visuels, illustrer les discussions, donner des instructions, etc.

* h{:rr.riusîrrs à pri:.te i'eutre:Prévoyez d'en acheter 1à2 douzaines de couleurs différentes

pour lc.s utiliscr cn serllc et sur le terrain, et pour préparer des visuels sur padex- Dans

plr..rsiclui's villag,,:s, nous r)ous r;ommcs aperçus qu'il y a toujours quelques habitants prêts à

Cres:iinef tor-rtcs scrrte.$ de carte.s ct diagrantmes ; les résultats sont fort utiles.

$ 'I'?:,lijr::rii ilt:ri.:iii : polrr i::u!jportcr Ies î*uilles padex ct les visuels.

+ (lllis.çrrirs, r:l:lrt...rs, [-r!r;cs-lrotes, stylos, cray(]t]s, puniiises, scotch, agraleuses

s I'rtbicir..i no!l' et r:i'::.ies dc plusicurs couleurs : indispensables si vous n'avez pas un

ciicvalet ot-t un pacic..r:.

s Pliciocapicuse, palr!i'r et transparents : nécessaires pour préparer l'atelier. Faites des

phc'tccir,pics ci:s r'éslr:,:é: et visuels 5;our tous les participants.

* Vitj"{,.,. 'félévi:ic:.. : I)Lr,.tr mc:rtrcr un filnr sur le DP. Si vous n'en avez Pâs, sauter la

séa:tce 5 ,ie I'atcllcr.

:lt 5téir.,:r;ir,i?ct..i : fac'.iltarif, mliis utile pour visualiser de.s résumés, diagramnles et des

q.'jsuc!: ;"ir trarri. r:lrent'S.
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LA PRBPARATTON LOGISTIQUE

Un atelier sur le .DP nécessite quelques semaines de planification et rrn budget
d'environ 100-000 à 250.000 F.CF'A en zone francophone si les per-diems et ::s frais de
mission et voyages des participants ne sont pas pris en compte et si vous n,avez,pæ besoin
d'acheter des petits équipernents de camping et de faire des sé.minaires. Donc, votre budget
dépendra aussi de l'équipernent dont vous disposez déjà, de votre stock d'équipement de
camping et de la possibilité de disposer d'une photocopieuse, d'un tableau portatii do papier
Padex, d'une v'{',éo, d'un nragnétophone, d'un rnoyen de transport, etc La liste .suivante cles

achats/emprunrr vous sera utile.

Pour le travail en salle :

4 rouleatx de papier padex ou feuillcs grand format, bics, crayons, bloc-notcs, liasseurs,
marqueurs' scotch, punaises, cassettes d'enregistrement, pellicule, papier-ir^i,.itocopie,
transparents, fiches cartonnées.

Pour Ie travail au village, pour chaque village où logeront les participants :

Suivant les arrangements pris avec les villageois, vous pouvez chercher ou faire jes

ernprunts suivants : matelas mousse, draps, nattes, moustiquaires, spirales an ti-
moustiques' chaises portatives, tables pliantes, torches, lampes à gaz pour travailler le
soir et une table pliante, bols et gobelets en plastiques, 1 ou Z grands bido;:s d,eau,
cuillères, cadeaux pour les femrnes du village qui feront la cuisine, cahiers spirales,
trousse médicale (aspirines, quelques doses de FANSIDAR, nivaquine, etc.), : rouleaux
de papier padex en plus. La règle d'or est de ne pas trop abuser de I'hospiialité des
villageois pour unc semaine et d'évitcr une situation où une équipe de 6 i; =.;onnc.s
descend dans lc villagc et prive les pay.sans de leurs lits, torches, chaises, etc...

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

-xllt-



I
I
I
I
t
T

I
I
I
I
I
t
I

"l

SiI .:ii.-Ti}AIIER POUR I,ES SEANCES ÛI . L'ATBLIER EN SALLE

Ii sc.r'air utile de prcndre 5 jours à I'avancc pour étudier à fond ce guide, afin de

pr'jp3psr vos r.isur-'.ls sur padcx, faire des transparents, discuter d'une stratégie d'animation

a\icc i,otrr c.(i-tit.ilnaterrr, ct poul'fairc Ies photocopics nécessaires. Il faut aussi préparer le

lic.lr de la forniaticn et s'assurer qu'il y a suffisamment de chaises et de tables pour les

lrrrrtir:ipar:ts. VÉ.r'ifier tout l'équipernent; vidéo, tableau portatif, etc., et effectuez les achats

niccssaire.s. ii.evoir tous Ies aspects logi.stiques et problèmes administratifs : Iogement,

'f :ifilif)oif, déjcuricr, cirfé ct tlré, clé.s dcs charnbrcs, pcr-dicms, troussc médicale, ctc.). Iæs

D;'ob!èrne.: logisiirlrir.s pcuvent facilcmcnt pcrhrrber un atelier.

Si vc,trs n'êter s lrrrbirué à aninrer des séances, faites des exercices devant votre co-

zirrinialerrr. II j?:ut prendre le temps nécessaire pour passer.en revue toutes les séances afin

cle sa.vcir t:-ri doit a:rimer c.haque partie et comment se fera le travail en commun. Si vous

ne disposr:z QLic ci"-in temps limité, choisissez Ia session que vous estimez être la plus difficile

(it fllltilÎ'',o^-{-','ûils à Irr. tr-aiter.

I'{r:u:; arrçr119 forrnulé Ia plupart des séances sous forme de présentation ou de discussion

p.r.rticip:iï ,,* (10.15 rninutes) à I'aide d'un rétro-projecteur ou d'un autre support visuel. Il

SC:: rit titile qi-rc l:s co-animateurs alternent leurs présentations pour que les participants ne

sc fatiQ:-rcrit oe,s d'enîcndre la môme voix.

A la fin ,Jc; clratluo journée, faites une évaluation avec le co-animateur en vous basant

srrr l',4"'' Jri ,.,urnrlière des participants (séance 9).

-xvr-
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UN CHECK-LIST POUR PL,\NIFIER L'ATELIER

6 Semaines à ltavance :

Confirmer vos moyens budgétaires, la date, les objectifs, et la liste des participanls (L2

. personnes au ,n*irnurn !),-envoyer u* pârticipants une lettre qui fixe les termes de

participation et ce qu,ils dewaient apporter avec eux (matelas, moustiquaires, torclr:s'

, draps, chapeaux, etc.). Fixer les objectits ct.re thèrne de l'exercice sur le terr,iiit,

norrnalement en collaboration avec .rn* organisation locale ou un autre interlocuteur

valable. Se documenter en DP en utilisant la bibliographie.

-l
I
I
I
I

semaines à I'avance : 
.,,,',,"*"rcice va se tenir. Ir est primordiai pour

Négocier avec vos interlocuteurs le lieu où I'exercice

le succès de l,atelier de visiter le(s) viliage(s) bien à I'avance pour discuter avec les

notables des objectifs et de la naruie des aitivités sur le terrain, arranger les conciitic-rns

de logemen! les repas des participants 
"rr'urrurer 

qu'il y a un lieu.où travailler Ie soir

(la cour d,une .on*.rrion, Jo,r, un arbre, l'école, etô.) Fixez une date précise avec les

àotables et confirmer la date aux participants'

Semaines à I'avance :

' organiser les moyens de transport des participanjs entre le lieu des séances en salle

et le village. obtenir des documents et dàs 
"urt"r 

de la zone du village en question pour

mettre ces informations à la disposition des participants. organiser les réservations et

les conditions de logement et nôurriture des participants pendant le travail en salle'

3 Semaines à I'avance :

Effectuez les achats nécessaires au travail en salle et au village.

2 Semaines à I'avance :

Assurez-vous de la disponibilité des équipements (vidéo, rétroprojecteur, ta'uleau

portati0

I lSemaine à I'aYance

préparer avec votre co-animateur Ies présentations, les aide-mémoire et visuels et faites

les photocoPies nécessaires.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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C,i*I-.l1il:':liîElf TYPtr DU TRAVAIL -'AI'f 
SUR LE TERRAIN

arrir,ée dr
sôlcctilnn

\/ors

vers

t' , 
"--'::

1 "ftirlr'll{lfJ 3

S în IIl.{.4IRII ACTTVITE INFORMATION À
A}IALYSER

ns !es l'illages
,is l',rrs i5:30

17:00

18:C0

réunion com munau taire,
normalement avec les

notables pour expliquer de
nouveau les objectifs,
présenter l'équipe, et
cxpliquer la naturc des

activités qui vont se dérouler

installation de l'équipe dans
scs locaux

l'équipe se répartit en
groupes de deux pour
chercher des informations
pour l'élaboration d'une carte
du village

mise en commun

historique du village

doléances générales

projets en cours

situation politique
dans le village

clbservation des
in.stallations,
activités, taille de la
population, nombre
de concessions,
animaux, etc.

n',atin

ràs-rnidi

rs 14:C)0

17:00

coupe transversale avec les
informateurs-cÏés, in terviews
spontanées dans le terroir

mlse 9n commun

élaboration d'une carte réelle
du terroir et d'unc cartc
idéale du terroir, interviews
avec des informateurs-clés et
le groupc

inise en commun

se familiariser
Ie terroir, ses

problèmes et
opportunités
majeures

discuter avec les
paysans des
problèrnes

analyse avec les
paysans des
problèrnes du terroir

-xvilr-
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UNE PIECE D'INTI'RVTEW MAUVATSB

CONTEXTE,: 
l

Les femmes d,un village ont été formées en alphabétisation grâce à une subvention

dc I,ONG "AT pHARET". Un an après, les ,rrponràbles de I'ONG veulent savoir quel

impact cette formation a ou sur les femmes'

Les cieux agents chargés cie I'enquôte se rendent chez une femme dont le nom figurc

sur la liste des participanter"a ta session cie forrnation. C'est la périodc du repiquage du riz'

ii cst Bh du *otin et ia dame s'apprôtc à aller à Ia rizièrc.

IN'['ERVItr!\/ :

lË

IH

IE

lË

IH

IH

IE

ls
lË

IH

til

Agent 1

Fqrnme :

Aqent 1

Femnle

Agent 1 :

Femme :

Vous êtes bien Fatou N'diaYe ?

Oui c'est moi.

Bonjour, nous sommes de I'ONG "AI .pHABET". Nous avons quelques

queitions à vous poser concernant la formation en alphabétisation que vous

aYez suivie I'an Passé.

C'est que je n'ai pas le temps maintenant ! Je vais à la rizière' Nous devons

travalrer dans la parceile dùne femme de mon groupe 6'â99. c'est loin d'ici

et je suis déjà en'retard. Ne pourriez-vous pas revenir ce soir ?

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

pas long, nous ne vous prendrons pas beaucoup de temps.
Agent 1

I-a femme est manifestement ennuyée par ce contretemps mais elle sait que cette

ONG aide beaucoup son village. Aussi, dépose-t-elle sa daba et s'assoie-t-elle pour écouter

les 2 agents.

lL$
C'était la première fois que vous suivtez

Si non, quand et où avez-vous été formée
la durée de la formation ?

C'était ma première formation-

une formation en alPhabétisation ?

pour la première fois et quelle était

IH

TH

Ë

irn

-!ii
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{sent 2

f;.c-'.in nrg

,l\r$n!- 1

f 'iiïl Ine

\gcnt 2

I?ernme

{gcnt 2

!_çmme

f,,gent 2

I..g,ngq

As çnt 1

.t-ç-rnms.

,âggnt 1

remme

E,tes-vous m arié,e ? Avez-vous des enfants ?

Oui.

Pour quelles raisons avez-vous suivi cette formation ?

Je voulais savoir lire, écrire et compter dâns ma lan$ue. Je suis allée à I'école
jusqu'à la 3e année mais mes parents ...

Justentent, à propos dc vos parents, pourquoi ne vous ont-ils pas laissée finir
vos études ?

C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Je suis t'aîn êe de ma famille et
il a fallu que j'aide mes parents dans les champs. Nous n'é'tions pas très riches
vous savez !

Auriez-vous ainré pou;suivrc vos études ?

Oui bien sûr. Mais pourquoi regretter rnaintenant ce qui s'est passé depuis si
longtepps ?

Vos frères et soeurs sont-ils allés à I'école ?

Certains, oui.

Qu'est-co que cette formation vous a apporté ?

On nous a appris à lire, à écrire et à calculer

Maintenant est-ce que vous pouvez lire, écrire des textes...? eu'est-ce gue
vous avez, tiré de votre formation ?

Je sais lire et écrire rnais je dois vous" avouer que je ne Ie fais pas souvent.
Mais quand même, je me débrouille pour tenir .un cahier où j'inscris mes
dépenses et mes gains. C-a m'aide pour le petit commerce que je fais et cela
rne permet de ne pas oublier ce que j'ai appris.

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

L'agent 2 prend un air désapprobateur et lui demande brutalement :

,1 -e.n!2: Et c'est tclut ? Vous devriez pouvoir faire autre chose avec tout ce que vous
avez appris !

La femme est surprisc par cettc question et paraît embarrassée.

I
I
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lffi

l}agent 1 se tourne vers l'agent 2 ct lui dit à hautc voix :

Agent 1 : C'est étrange Ça, il va falloir que je me renseigne. Ce doit encore être X qui

bloque 6 Josier dans un de ses casiers. Il ne les érudie pas et il ne laisse pas

les àutres le faire. C'est quand même terrible ça !

Puis s'adressant de nouveau à la femme il ajoute :

Fenrme :

Agent 2 :

Femme :

Asent 1æ

Femrne :

bgent 2

Femmq

Agent 1

Femme

c,est-à-dire que... Je veux dire que... Je ne savais pas que... Enfin vous

trouvez que ce n'est pas bien ? Mais qu'est-ce-que vous voulez que je fasse

d'autre ? Beaucoup de femrnes dans ce village aimeraient lire des choses sur

leurs droits; sur l'éducation et la santé des enfants et sur beaucoup d'autres

sujets. Malheureusement, nous ne trouvons pas de liwe à lire et même quand

nous en avons le temps, nous ne pouvons pas lire comme nous le voudrions.

On nous a dit qu'il 
"iirtuit 

des livres écrits dans notre langue mais nous ne

savons pas comment faire pour en avoir

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

Nous I'avons fait depuis près de 6 mois mais nous attendons toujours une

réponse ?

Je vous promets d'arranger ça. On va s'en occuper dès notre retour et vous

avrez vos liwes.

Je vous remercie d'avance. Cela nous rendrait un grand service si vous pouviez

nous aider et nous faire parvenir quelques liwes intéressants.

pour en revenir à la formation en alphabétisation à proprement parlé, vos

formateurs étaient de bons pédagogues, n'est-ce pas ?

Pédagogues ? Qu'est-ce que ça veut dire ?

I

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

bons maîtres ?

Ah ! Oui.
lffi

tffi

L'agent 2 s'adressant à son collègue :

Agent 2 : I-a méthode mixte qu'ils emploient est de loin la meilleure, je I'ai toujours dit.

IH

lE

tE
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Puis revenant à son interlocutrice, il ajoute :

Vous ôtes d'accord avec moi, Madame ?

Eulr..., si vous le dites, c'est que ce doit être wai. Moi vous savez, je n'ai
aucune expérience dans ce dômaine et je vous fais confiance. (Faisant mine
de se lever elle ajoute :) Maintenant si vous avez fini, j'aimerais partir.

Encore quelques petites questions s'il vous plaît ? Que pensent les autres
femnres de cette formation ?

Ça, il vaudrait mieux que vous le leur demandiez directement.

Penscz-vous que vous pouvez former d'autres fentmes ?

Oui.

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

les trois se lèvent et partent.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Agent 2:

r'efilIT)e

Agenil

Femme

A.gent 2

l'emnte

Agent I

Tous

14.cuel l>age l.LZ
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LES POINTS FAIBLES TI CETTE TIVTBRVIBW

Les agents dc "ALPHABET" ont accunrulé une série de rnaladres$gs pendant cetteinterview' Dans cett'-: section, nous avons relevé les points faibles que vous pourrez utiliserIrlrs de Ia discussicln qui suivr4 le jeu de rôle. Les iômarques que nous vous proposons icisuivent Ie déroulenrent de-la conversation.

La période de I'année et le moment de la journée retenus sont particulièrement mal
choisis et I'insistance de-c ascnts à réaliser I'interview malgré I'embarras dans lequelils nrettent leur interrocutrice est tout à fait c)éplacê,e.

L'introduction de l'intcn'ierv ct la présentation des agents nlanquent de courtoisie etde dét;tils.

L'agent 1 contmencc en posant 4 questions en même tentps au lieu d,une seule à lafois.
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a
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4. La prise de parole n'est pa.s ordonnée
Jogique. Ccla signifie quc personne ne
Ii.st sur lcquel les interviewers peuvent

et les questions ne sc suivent pas de façon
dirige I'entretien et qu'il n y a pas de check-
s'appuyer pour mener Ia discussion.

6.

7.

5' L'agent 2 interronrpt I'interviewée et pose une question à laquelle elle est en traind'apporter la réponse.

Les questions n'ont pas toujours un lien avec le thème d'investigation et l,accent n,estpas mis sur les aspects essentiels concernant I'évaluation -d,un 
programme deformation' De plus,.ia question de I'age nt 2 sur les frères et soeurs de l,interviewéen'est pas assez précise pour donner lËu à une réponse plus détaillée.

L'agent 2 ne.maîtrise pas ses sentiments, accuse et affiche une désapprobation tropbrutale (et injustifïée dans lecas présent)à une réponsc o, s.r,i i"i"rrorurrice, créantla crispation et la méfiance de cette aernière.

Lcs agents di'scutent entre eux dc problèmcs intcrnes au seryice. Ceux-ci se discutentau service et il est souhaitable d; ne pas laisser paraître les dissensions internescluand I'on se trouve chez des partenairLs.

L'agent 1 promet des livres à son informatricc. Il ne peut le faire que s,il est enposition de tcnir ccttc prornesse afin d'éviter dc cr-écr. une attcnte inutile.

8.

9.

I"ichc Â ninrateur
l):rgc 7.13



I
I10.

iffi

I
I11.

[-'agcttt 2 utilisc lc nrtlt "pédaetlguc" tlui est un tttot trt 1l cotnllliqué a contpr.cndrc
poui'ccttc villagcoisc. Dc plus la fornrc dc sa cluesIion al)[)cllc la rétrlonsc atfinnativc
c1u'il veut reccvoir. Il cn cst dc nrôrtte cluand il pclsc la question sur la rnéthodc rnixtc
d'apprentissage enrplovée par les fontrateurs.

La question sur la capacité de I'interlocutriceir à être fornratrice est intéressante et
nréritait d'être posée un peu plus tôt dans la discussion pôur pouvoir être nrieux
développée.

I-a manière dont I'entretien prend fin est aussi Lrrutale et peu courtoise que la
manière dont elle a commencé.

tz. I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
t
I
I
I
I
I
I
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Après nrl.e interview, il faut
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faire la syn,rhèse de l'information
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ORJECI'IF :

DLIRE,E : 30

LtrS BOIVr{trS QUESTIOI{S

S'entraîner à poser de bonnes qucstions.

nrinutes - 1 heure

MAï'trRIAUX PEi),,\GOGIQUITS :

* Ireuiilcs grand l'clrrnat sur I-'ADEX* MarqucLlrs
* Visuels divers (ci-joint)

I}ROCEDE :

t
l.IT

2.

Expliquez aux participants QUe, souvent, il est bon de réfléchir sur Ia façon de

poser de brnnes questions afin d'entamer une waie discussion et de dialoguer
avec le.s personnes interviewées. Visualisez "Les nrcilleures questions" et cxpliqucz
qu'il est totrjours bon d'avoir toujours des questions en tôte pour n'inrpot'tc qucl
thème. Ccs cluestions sont utiles pour creuser des thèrnes avec des paysans.

Demandez : "que signifie "creuser" dans ce contexte ?".

Pour s'entraîner à I'utilisation de ces questions et pour apprendre cornment
creuser, faites une balle en papier comme si vous prêpariez un jeu de sport.
Expliquez quc vous allez dirc une phrase et qu'après, vous allez passez la balle à

quelqu'un. Cette pcrsonne doit poser une question concernant lc sujet quc vous
avez soulevé, en utilisant une des "7 aides" affichées sur padex. Ensuite, il jctte la
balle à quelqu'un d'autre jusqu'à ce que tout le nronde ait essayé de po.ser une
question. Et I'on continue. L'objectif est de poser le ma,ximum de questions sur
un thème donné à I'aide I'aide des "7 aides". L'animateur compte Ie nornhre de
cluestions et notent cclles clLti méritent d'être conrmentées.

Excmple :

lffi

IH
Anirnateur: Les jardins de case ont un sol noir. (il jette la balle à

un participant)

lffi

lË

IH

I.'iclre Animateur l':rge 8.1



I
IParticipant 1 :

Participant 2 :

Que planr.ez-vous dans ces jardins ? (il jette la balle

à quelqu'un d'autre)

Pourquoi le sol e.st-il noir ici ?

Et ainsi de suite...
I
I
I
t
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I

3.

/
L+

).

Animez une discussion autour de I'exercice. Pourquoi apprend-on plus si I'on pose

5 questions sur un thème que si I'on cn posc 1 sculc ? Quelles sont les nreillcures

qr,rcstions ? Lcs plus I'aiblcs ?

Distribu ez avx participants Ie visuel "Question Forte - Question Faible". I-e visuel

ci-après coprpôrte dcs réponscs aux questions fortes et aux questions faibles

porb", dans le visuel suivant. Quellei sont les questions pour lesquelles l?t
r-éponses sont notées cians lc visuel ? Pourquoi la formulation forte est-elle

meilleure ? Animcz vnc tellc discussion soit en E;roupes' soit en plénièrc'

Faites la synthèse cle la discussion et clôturcz la séance. Les points suivants

nréritent d'ôtre notés :

* les questions ouvertes suscitent Ia discussion ;

elles'ne suggèrent pas une réponse à une question ou une réponse

particulière épo*ptée. Les gens sont très sensibles et peuvent vous

àonn"r. simplem-ni lu réponse qu'ils pensent que vous cherchez !

Ies questions faibles ne conduisent qu'aux réponses: "oui" ou "non".

Iiiclre Anintateur
I)ngc 8.2
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LES MEILLEURES QUESTIDNS
OU LES SEPT AIDBS

Quoi ?

Qui

nConrrnent ?

Si vous étiez..., que feriez-vous ?

Pourquoi ?

Quand ?

où?

2
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A QUjILLE QUESTION APPARTIENT
CHAQUE REPOI.{SE ?

la. Non.

lb. Rien clepuis quelques années. Penrtant plusieurs années, j'ai utilisé I'engrais, mais
depuis 5 ans, il est devenu cher et rare. Même quand j'ai acheté de I'engrais, j'ai vrr que

cela ne clonnait plus parce que le sol est mort. Une fois, j'ai essayé dc laisser, un Peul
parcluer son troupeau dans mes champs pendant la saison sèche, mais les Peuls ne

passent plus par ici llarce qu'il n'y a plus rien à manger : pas d'herbe, ni d'arbres, rien
rlu tout...

7a. En ltt?l

2l). Il y a longtenrps nos ancêtres ,n,r, venus clu Fouta portr fbncler cles villages ;lar ici.
l'{otre village n'était pas Ie premier. C'était cleux fières qui cherchaient un nouvel endroit

iroili'cultiver et le premier village était celui de Bofoto, pas Ioin d'ici. En 1921, ils sont

venus s'installer ici pour éviter une épidémie... Le grand-l'rère cle mon PaPa, Amadou
Cissé était un marabout cle grande renommée, et il avait interdit de planter I'arachide
comme les Toubabs I'ont dit, mais tout le monde a voulu le faire et ensuite...

3a. Je ne sais pâs, nous sommes des individualistes.

3b. Mais c'est ça ! Rien !C'est impossible, nous sommes ici tout le temps en train de

nous bagarrer. Nous ne pouvons pas descendre quelqu'un qui a mal agi. La présidente
clu groupement a pris I'argent destiné à I'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 Iors, elle reste Ia présid'ente, personne n'ose la changer et plus personne
ne participe aux activités du groupement. Nous ne faisons plus rien...

I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
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I
I
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1a.

1b.

?.^.

QUESTION FAIBLtr OLl QUITSTION FORTE 7

les réponses de la page 8.4)

Avcz-vous utilisé de I'engrais cette année
(question fernr ée)

Que faites-vous depuis que votre sol n'est plus aussi fertile
(question ouvcrte)

Qu::nc[ r'otrc village a-t-il été, I'ondé
(question I'crnrée)

Conrment a-t-il été fbndé
(question ouverte)

J'ai cntendu dire qu'il y a eu détournement de fonds chez
vor.r.s, C'est terrible ! Potrrquoi ne changez-vous pas de leader?

(question qui appelle un jugement et une solution)

Cornnrent réagiricz-vous à un problème de détournement de
fond.s dans votre groupement

(question hypothétique, ouverte, discrète)

,l
a

cl

,
a

zh,

3a.

,
I

3b.
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(Jne bonne interview engage l'interviewé
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(--l abeance y :

trwiL {lATr o I\I J o U RI{,4LIE KE

OBJECTIFS :

* Connaître les intnr.es.sions cles participants sur différents aspects du sénrinaireà la fin de chaque journée.

* Procéder aux corrections néccssaires pour les jours à r,enir ou 
'olrr 

I,organisa-tion d'urr sélninaire ultérieur.

DUI:llE : Présentation ct exercice : 10 nrn

SUPPORTS EI' MA'I'trRIAUX NtrCtrSSAIRES :

* Petites feuillcs cartonnées

PROCEDE :

1.

2,

3.

A la fin de chaque journée, demandez aux participants de faire une évaluation dela journée clui vient de s'écouler. Pour cela iemetËz à chacun une fiche cartonnéeet demandez leur de se prononcer sur les aspects notés sur le visuel .

Les fiches peuvent être anonymes si les participants Ie souhaitent ;

Rassemblez toutes les fiches et procé dez àleur dépouillernent, en présence detoute l'équipe d'organisation. Lisèz chaque fiche 
"t 

irt*nez les points auxquels ilserait important de porter une attention particulière. 
'vu rvrrrL\

CONStrILS AUX ANTMATBURS

Inscrivez lcs rubriques retenues pour I'évaluation sur une feuille padex et affi chez-Ia ar'r mur pendant toute Ia dur'ée du séminaire. Si vous le désirez, vous pouvezajouter des rubriques à celles proposées ici, pour une journée particulière ou pourtout Ie séminairc selon les élém"nts qui entient dans la partie logistique de votreséminairc.

liiche Animateur
Itnpe Orl



E\/ALUATTO N JO URNALIERE

YY 
'ilorarres :

Les horaires proposés ont-ils été respectés
Si non, pour quelles raisons ?

Organisation matérielle :

les participants sont-ils satisfaits ,les mesures
prises pour leur séjour (irourriture, hébergement,
autres dispositions) ?

2
a

.l
,l
I
I
I
I
t
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I
t
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Qualité des présentations et discussions des outils :

* le contenu
rk I'approche des animateurs
{< la durée des présentations
'F les jeux et exercices dtentraînement* Ies discussions et échanges entre participants

Suggestions :

écrire toutes vos suggestions concernant les
différents aspects qui viennent d'être passés en
revue et concernant des points spécifiques que
vous jugerez intéressants de signaler.

l/isuel l)lge 9.2
I
I
t



I
il
I

I

ll
I

It
I

il
I

il
i

lr
I

il
i

il

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Séa nce 1(} :

LA CATEGOMSATTOT{
socrc-EcotvoMtIgug

DtrS PAYSA]{S

OBJECTIFS :

* Expossr I'outil "le ciassenient par prospérité" ct dcnner aux participants un
exentple à décortiquer pollr Ieur faire conlprendre corntit*nt Cclllecter,
airalyser, et utiliser le classe;r, ent par prospérité..

DUREE : 90 minutes

MATERIAUX PEDAGOGIQUES :

* fiches cartonnées de classement déjà remplies par l'animateur à titre
d'exemple

Visuel : "Les résultats d'un classement par prospérité à Kouniara, Sénégal"

* Photocopie des deux côtés d'une fiche cartonnée utilisée dans un exercice sur
Ie terrain

* 
Ï:ïË: i"',',13îffi?:H: ïï ;::::îtrJ,iâ1,51îîêrir€ 

à'I'aide d'un

Résumé 2 : "comment exploiter et analyser I'information,,

* 
Iiài.l,.,,"1, ",î"iï'ï*: ::'a:'::ïl':;:"#ËJ;iâ,1ïhe 

de ca'Icu'I, et de

Fichc Anirnateur I'ngc l0.l
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PITOCEDf, :

1. lntroduiscz lc classenrent par ordre de prospérité en dctna::dant aux particiltants
"Quelles sont les catégories possibles de paysans ?" Normalentent, Ia liste des
catqgories conlprendra Ie sexe, l'âge, llethnie, la caste, la richessg I'affiliation
politique, etc. Prenez la catégorie "richesse" et demandez aux participants de lister
tons les indicateurs dc richesse. Normalement, ils indiqueront Ie zinc, le nombre
d'animaux, le nombre d'hectares, les fils ayant émigré, etc.. Animez une discussion
auhur des indices compliqués de prospêritê et Ia façon de collecter I'information sur
toutes ces variables (questionnaire et enquôte longue).

Eryliquez'qu'il y a un outil qui permet au chercheur ou à l'équipe d'identifier les
cowhes socio-économiques en utilisant un indice paysan et cela en une journée ! Cet
outil peut être utilisé aussi pour comprendre comment les paysans se classent
(affiliation politique, réseaux rl'entraide, etc). L'outil s'appelle le classement socio-
écononrique. E.xpliquez que les pal'sans sont capabics de faire un classement socio-
écononrique des villageois Lreaucoup plus fin que les chercheurs (qui utilisent des
indices trop simplifiés comme Ie nombre d'hectare, le zinc, les vaches, etc.).
Vi$alisez les résultats de Kouniara. Expliquez que les paysans connaissent tout des
uns et des autres et pour éviter une grande enquête, les chercheurs à Kouniara ont
expliqué à quelques paysans que "Dieu n'a pas fait tous les doigts égaux". Ils ont
denandé alors quels étaient les différents groupes du village, ce que les informateurs
ont donn ê en classant toutes les familles du village. i

Dmnez un deuxième exernple : dans un autre village en utilisant la même technique,
ilsont demandé aux paysans de grouper les familles en catégorie, sans préciser qu'ils
vedent connaître les catégories socio-économiques. Les villageois ont groupé les
farnilles en clans politiques à cause des divisions dans Ie village.

En utilisant Ie résumé # 1, expliquez comrnent faire le classement sur le terrain,
(udisation d'un paysan pour obtenir la liste des ménages, préparation des fiches).
Faites une brève démonstration pour montrer comment les paysans rangeront les
fiches cartonnées et distribuez des photocopies d'une fiche ou faites circuler
I'eremple ci-joint. II est très utile de faire un jeu de simulation avec votre co-animateur
qui aura lc rôIc du paysan.

E$iqucz colnment dépouiller l'information en suivant le résumé 2. (10 minutes)

4. Dcmandcz zlux particillants dc sc diviser en 4 groupcs de travail et distribuez à

cltaqtrc gl'ou[)e tlne phcltocclpie dcs "l]orntulaires d'cnrcgistrernent rentpli.s" afin de
f'airc I'cxcrcicc d'cntraîncnrcnt suivirnt. Il a pour clbjcctif'la nraîtrise des calculs des
scrlrt.\.

I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
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3.
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Expliquez (lue les formulair(;:,:;,nt extraits d'un liwe de Barbara Grandin surIe classenl.': t pSlprospérité. Il a été réalisri au Kenya avec 4 paysans. Chaquegroupc dc lrarticipants a maintenant un formulaire renrpli differ"rr,ment, cequi correspond aux information.s donnécs par chacun des 4 paysans de
Grandin.

Dernahdez-leur de calculer les scores découlant du classement établi dans les
fornrulaires. II faudru ufntn"r Ia formule sur padex pendant cet exercice.

L'animateur cilcu.le et corrige les erreurs éventuelles. euand les participants
ont tcrrniné, il distribue la fichc "Maasai score par Infornrani (1-aj and
Averagc".

4'4 Dcnr andcz aux groupcs déjà établis de procéder à une catégorisation finale.La pi'ctnièrc étapc scra dc lister lcs scorcs dans unc colonne dans I,o'dre
a'sccr) llnt, cnsuite dc faire unc autre colonne pour indiquer Ie numéro de la
nraiscl r ct cnfil) unc colonnc pour indiquer la position d'u ménage par ordre
ascendant' Après, Ies groupes chercheront a etâUtir Ieur catégorirution finale.

4'5 Pendant que tous les-groupes font leur classement, cop iezlafiche correcte surpadcx (ou pré parez lc réiroprojecteur). Quand lés participants onr terminé,
révélez le.s résultats finaux de Grandin (elle a fait 6 grouprr) sur Ia fiche
"Résu !tats finaux" de G ranclin. Invitez Ies participants à comparer leur
classernent final avec celtri de Grandin (elle a rait des regroupements par sautsde 9)' Demand_ez aux participants d'àxpliquer les oiFrerences. Esiayez deconclure en soulignant le caraôtère subjeôtif du classernent final et denr andezcomn]ent cela peut-il être minimisé avec un bon choix des personnes àintervjewer dans chaque catégorie.

5' Répond ez aux questions et invitez-les à faire des commentaires sur l,utilité de ce fyped'information' Invitez.les- participants à un "brainstorming" sur l,utilisation de cetoutil à d'autres fins, puis clôturez la discussion en donnant; chaque participant unecopie des résumés.

CONSETLS AUX ANTMATEURS :

L'outil s'apprend nrieux sur le terrain en sifuation réelle. L'essentiel de l,exercice en
:.111: est que les. participants comprcnncnt I'intérôt dc l,outil, comment collecteri'inforrnation, le calcul des icorcs, e[ l'ôtablissernent des catégories finales. Il faut prévoir 1jour sur ie terrain pour faire I'exercice.

cette séance est longuc. organi.sez Lrne pause-café si nécessaire.
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REs ULTATS D'UNE cATEGorusATIoI.,{
soCIO-BCONOMIQUE

A Ko{JNTARA, sÉruÉcAL

Nous avgns trouvé Ies catégories suivantes :

I-E,S MILLIONNAIRES :

*
+

*

*

gros moyens, activités commerciales, sources de revenu extérieures
grands troupeaux et grands vergers
fcnt des prôts aux autres avec un taux d'intérêt élevé
ont accluis leur fortune par I'héritage/vol/courage

5152 familles sortt dans ceîtt, catêgorie r

2 d'uttre cllcs sont membrcs de |assoc:iatiort

i,NS' AU]'OSUtrFISANrI''S :

* pas de problèmes pour nourrir leur famille avec leur propre productio'* ne peuvent pas aider les autres* ont des activités diversifiées
I3 familles sur 52 dans cette catrâgorie
S d'entre elles sont membres de l,association

LiiS GENS A PROBLEMBS :

* travaillent beaucoup, mais n'o't vraiment pas de chance* sont polygarnes et ont une familre nombreïse* ont subi une "fuife 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 colTlme main-d'oeuvre pour les MILLIONNAIRES
25 familles sur s2 appartiennent à cette catégorie
8 d'entrc elles sont membrcs de l,association

I-,ES MISÉRABLITS :

* les vieux, les paresseux, Ies gens qui n,ont pas de farnille* Ies inrmigrés* ils n'ont ricn conrnre Lriens et souffrent souvent de tai'r
9 familtcs sur 52 sont dc ccttc catégoric
aucwne d'entre ellcs n,csr nrem.bre de I'association

lr
l*
I
I
I
I
I
I
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I
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LXI CLASS;N'IiiI.ll' SOCIÛ-trCONOMIQUE

Ilésunté I : Cornment Co{lecte, I'lnfornwtiott

nÉrturloN :

Le classelrent par ordre de prospérité est un jeu analytique quc I'on fait à l'aide de

fichcs avec sn paysan-àte pour cer,ràr les différentes catégories dc paysans qui cxistent dans

une comrnunauté ou un villagc.

UTTLISATTON :

Le jeu est intéressant quand ' .
* on veut comprenclre cornment les pal'sans se classent et les raisons invoquées par

ces derniers.

* on veut rapidement identifier les paysans de chaque catégorie pour' mener des

interviews àuec certains d'entre euri afin de mieux comprendre les'problèmes,

conditions de vie, les opporfunités et les stratégies des paysans de chaque

catégorie.

QU'EST.CE QU'TL FAUT AVOIR POUR LE FAIRE ?

* une liste des habitants et des chefs de famille

* des fiches (15 cm x 10 cm) où l'on peut inscrire les noms des

ménage

l'accès à quelques personnes qui connaissent bien leur village

habitants/chefs de

COMMENT FAIRB UN CT,ASSEMENT PAR PROSPÉRITÉ ?

1. Identifier un village ou un quartier dans un village pour faire le classement.

2. Décider s'il cst plus intéressant de classer les carrés ou les chefs de famille. Si les

chefs dc famille sont relativenrent inclépendants (chacun cultive et mange à part), il
scrait inrportant de classer tous les clrcfs de famille en ajoutant tous les jeurrcs qui

travaillcnt pour leur proprc conrptc.

Résunré I'rrgc 10.5
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T;.-lirv::t',.1uclq'.lln tlui :iL'ri: \/ous fail'c un,- iistc tic iliii.s ius.;iti Is dc i'alttillc dans ic
viil;,p.,-' , r: lc !,.r(,riicL. Nit:,ni;:oter la listc. ilssay:i'de vérificl si !a iiste ôst conrplèic
en dcmandant au paysan s'ii n'a pas orrblié unû f'arnillc ou un jcune qui trava:llc
inciépendanrntent de sa fanrii.e.

4. Décicier (avec quelqu'un du village) des nreillcurs mots pour "prospérité" dans la
langue locale. Sélectionner un Inot qui senrble le plus utile pour vos besoins et bien
noter le mct et ses synonymes.

5. Préparer les fiches (voir photocopie ci-jointe). Faire un jeu de fiches par paysan-clé,
Assurez-vous que les fiches sont bien nrélangées.

ldentifier trois paysans-clés pour fairc I'exercice. Les meilleures personnes
infornrateurs sont celles qui connaissent [rien le v'illage et les fanrilles, c'est-à-dire des

pavsans ordinaires qui représentent (selon votre connaissan(:e encore imparfaite)
quelquss catégories des paysans dans lc village. Irixez des rcr,dez-r'ous avec epx (à
chacun un rendez-vous différent) dans un endroit calnte et puivé. Il faut prévoir 2
heures de tenrps a\/ec chaque pcrsonne.

Au monrent 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 problèmes ; faites savoir que toute
information qu'il vous donnera sera considérée comme confidentieUe.

Expliquer ce que vous avez fait avec les fiches, que chaque fiche représente une
famille indépendante qui travaille et rnange ensernble.

Demander au paysan de ranger les fiches, une à une, devant lui, dans des piles
correspondant au degré de prospérité de la famille marquée sur la carte. Il peut
mettre par exemple, les familles les plus nanties dans une pile à droite, et les plus
dâmunies dans une pile à gauche, et ranger le reste des fiches en conséquence. Il
peut faire plusieurs piles. Lui expliquer que s'il ne connaît pas une famille, de mettre
sa fiche de côté.

Pour aider le paysan, vous pouvez conrmencer en lui demandant ce qui caractérise I
les families les plus nanties. Avec sa réponse, dire au paysan de mettre toutes les t
familles du genre dans une pile à l'extrême droite.

I
VAITIA'I'ION : St Ie poysun cst analplwbète, r,ores

pouvez lirc ri huute voit le nont
inscrit sur cltuquc fichc, I'une anrè',
I'autrc.

6. I
I
I
I
I
t
I
t

8.

7.

9.

I
I

Résumé l'lgc I (1.6 l
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I
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10.

i1.

12.

13.

14.

QUand Iit'),-,:tçl'l1e a tcrtrtinÉ, iû'.'rlii'Cir.itltrc it:ie aVeC Cllc. C0ltllt Cilceraveg leS plUS

dônrunis, ct lisez lcs nonls à haute voix ct denrar,dcr si lc pai'sall cst sûr que cettc
fanrille apparticnt à cette catégorie. Si une pilc couvrs pius cit: 40Vo des 'fiches,

demandcr si il n'y a pas de différences panni ces tanrilles-là r,t s'il est possible
d'éclater cette pile en deux voire plus.

Après cette r,érification, indiquer la pile avec les fiches des fanrillcs les plus nanties.

Dcnrander au pÉiysan ce qui fait qu'clles sont nanties. Vous pouvez ntême lire
quelques nonts dc. la ficlrc pour rappeler au paysan les familles qui se trouvent dans

la pile. Quelqu'un dc l'équipe pcut inscrire les renrarques du paysan sur la fiche
mônre oll sur un bloc-note avec des sections pour chaque catégoric identifiée.

Puis, enregistrer I'infornration sur les fiches que vous avez déjà préparées. (Voir
exenr pl e).

Renrercier le paysan et trouver un endroit pour s'assurer que vous avez bien

enregistré le tout et continuer avec le prochain rendez-vous.

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

'l

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Résumé I'age 10.7
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fiésumé 2 : Cornrnent Analy.çl7

COLLECTEZ L'INFORMA'T'TOT\i :

1. I?aites le classement avec trois pa),sans

(voir prentier réstrrné).

CALCULEZ LtrS SCORES :

et rernplissez tricn les fiches d'enregistrement

I
l
I
I
rl
rl
rl
rl
rl
rl
rl
rl
rl
rl
rl

tl

2. Pour chaqr"re pile conçLre par un pa)'san, calculez le score. Le score, est donné par Ia
fonuulc. suivante :

(# DE LA PILE X I00i DttrySE PAR LE NOI{BIrlr DE PILES

Par exentple, imaginez qu'un pa),san ait constitué 5 piles. Toutes les farnilles dans ,a

pile #1 (les plus nanties) ont le môme score : 1 x 100 / 5 - 70.

3. Notez les scores pour chaque catégorie dans la marge de la fiche d'r,iregistrement.

CALCULET, LES SCORES MOYENS :

4. Faites "la mise en commun" de toutes ces informations collectée. auprès dr trois
paysans. Renrplissez la fiche de calcul pour I'ensemble des paysar s. (Voir exc aple).

Dans la fiche de calcul :

La lère colonne est réservée aux numéros assiqnés aux f.,rnille.s au début de
l'exercice.

Les colonnes 2,3 et 4 (et 5 dans l'exemple ci-joint) servent à enregistrer le score que
clraque paysan a donné pour cette famille, selon la fornrule de l'étape 2.

La dcrnièr'c colonnc scrt à noter le scorc nroycn dc chartuc fanrillc.

I
I
I
I

Résumé I'agc l(l.ll



5.

ÉrrurllR vos carÉcoRrEs FTNALES :

Sur Ia fiche des catégories finales (voir exemple), préparez trois colonnes :

'F Une colonne portant les ntrméros croissants et qui représentent la position
des plus nantis ({fl) aux plus démunis.

* La dcuxième colonnc scrt à inscrire Ie scorc moycn que vous avez déjà
calculé. Rappelez-vous qu'à Ia position lÉ1 se trouvera le score le pius pctit.

* La troisième colonne est réservée au nunréro de la fanrillc que vous avez
établi cn dôbut d'excrcice.

Érudiez Ia iistc. Y a-t-il de pctits sauts cntrc les scorcs nroyens ? I'ar cxcmple, il se
pcut qu'il 1 ait quelques fanrilles avcc des scores très sirtrilaircs (15, 7J,18, 19,20)
alors qu'il n'! a pas de famille avec des scores entre 21 et 30. Cela indique donc que
toutes ces familles-là appartiennent à la catégorie des "plus nanties". Essayez de faire
3-6 catégorics de la sorte, en cssayant de voir comment regrouper les scores
naturellement.

Notez vos catégories et les caractéristiqucs de chaque catégorie tirêc des analyses
données par les paysans dans votre cahier. (Les plus nanties sont toujours dans la
catégorie #1). Inscrivez le numéro de la catégorie finale sur chacune de vos petites
fiches de jeu original). Rangez les fiches vous-mêmes dans des piles correspondant
à chaque catégoric et puis tirez au sort 24 fiches de chaque pile. Vous aurez a:nsi
votre échantillon des paysans représentatif de chaque catégorie.

Allez interviewer ces paysans de manière individuelle. Evitez de convoquer tous ceux
de la même catégorie, ils peuvent s'en offenser et de plus, cela est incompatible ?.tec
le principe de la confidentialité de I'information.

Félicitations. Vous avez tout fait !

t
il6

7.

8.

9.

il

I
Ë

;

I
I
I
I
I
I
I
I
T

I
I
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Iixemple de l'utilisstit,n dt., fiches cartonnées
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Formulaire d'enregistrement rempli : Informant I

Source ; GRANDIN (voir bibliographie)
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jttrtnulçire d'enregistrentent rernpli : Informant 2

Source : GRANDIN (voir bibliographie)
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Formulnire d'enregistrement rempli : Informant 3

Source : GRANDIN (voir bibliographie)
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Ftrrnulsire d'enregistrement renryli : Informant

Source : GRANDIN (voir bibliographie)
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Score Maasai par Inform'.&nt (I-4) et Score Moyen

Source : GRANDIN (voir bibliographie)

Hourchold Nr.robcr 
I tnforslnr nrtltn8 s.cgrgs?.

I
?
3
I
5

6

7
a
I
l0
ll (t)
tt A

llc
l2
l3
ll
r5 (^)
l6
l7
lc
t9
20
?l
z2
23
24
e5
z6
27
274
e0
z8A
æ
30
3l
3a
33 (t+81
1ô
35
36
37
t8
30
.0
al
12
43
ea

| | lndlcrLes ! household ranked vtLh another. Thuo l5 (Al
r.?ans l5 rnd l5 t rlvays rrnkcd to6eLher.
| | neans !hr! sconà Hrs Jotnt vlLh rnoLher household.
- household deleLcd as Lhôre ar-r noI Lvo tndependent rânt(lng

scores.

I
I

l'isucl I)ngc I 0.1 -i



I

Résultats finaux de GRANDIN

Source : GRANDIN (voir bibliographie)
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AI,{ALYSE DES DOT{NEES
SECOT{NAIKES

OBJECTTFS :

+ pennettre aru participants ds discutcr des sources d'information pour leur zone

d'activité

DURÉB : lii minutes

MATÉRTAUX pÉOaCOGIQUES :

*
*
*

Docurnents et cartcs dc la zone à étudier, s'ils sont intércssants ct disponibles

etlou
Feuilles grand format et marqueurs
Visuel dcs sourccs d'infonnation sur lc maraîchagc

Résumé sur I'analyse des données secondaires

PROCÉDÉ :

1. Posez la question suivante aux participants :

"Votrs allez elfectuer une étude sur les problèmes de transformation et de

stockage dcs plantes cultivées dans les jardins maraîclws. Quels sont les types

d'inforntations et lcs faits que vous cherclwcz avant de commencer Ie travail
sur Ic temain et où lrouverez-votts ces informations ?"

Faites deux colonnes sur une feuille padex (une pour lc type d'informations
nécessaires, et I'autre pour les sources d'inforntations). Inscrivez-y les réponses et

les rernarques des participants.

Pour stimuler la discussion, vous pouvez faire circuler si nécessaire, des copies de

I'aide-mémoire 1 sur les sources d'information. Animez une discussion sur la
disponibilité des documents concernant la zone d'interuention.

Clôturez la discussion par les remarques sur le visuel "analyse des dclnnées

sécondaires" et invitez les particillants à regarder le soir ct pendant les pausc.s le.s

informations dont vous disposez sur la zonc du villagc conccrné.

2.

3.

4.

Fichc Ânintntcrrr l'agc I 1.1



V;IRIANTES :

Si vous avcz déjà tr<luvé des documents intéressants et des cartes concernant Ia
zone d'étude, demandez aux participants de prendre 30 minutes (en petits groupes) pour:

* exploiter une partic de ces documents -

* synthétiser l'information disponible ;ir' formuler des remarques en plénière.

I
I

,-l

I
I
I
I
I
I
I
I
I
T

I
t
I
I
t
I
I
I
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ANALYSE DES DONT*U:BS StrCONDAIRBS

nÉr'tNtrloN :

Les données secondaires sont des données obtenues et compilées précédemment

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

Î'érud" et dis onibles sous forme publiée ou manuscrite.

BUT :

Lcs données secondaires constitucnt de-s inforntations de fond pour le DF ct I'on

peut gagner beatrcoup d" temps si I'on connaît les données qui existcnt déjà, ce qui vous

ér'itera de Jes collecter à nouveau.

uÉruoDES :

I-cs données secondaircs doivcnt êtrc passécs cn revtre avant la visite sur Ic tcrrain

et résumées sous forrne de :

* diagrammes et de tableaux ;
't brefs paragraphes ou de résumés ;* copies de cartes et de photographies.

Faire une liste des docurnents disponibles avec leurs rêfêrences complètes. Etablir

des listes de points,clés à explorer ou â vérifier sur le terrain et une liste des sujets à

approfondir quand vous commen cerez votre travail sur Ie terrain.

TYPES D'INFORMATIONS SOTIVENT DISPONIBLES :

*
*
*
rB

*
*
rt

chiffres sur la population et sa distribution ;

description des itinéraires techniques de production ;

listes des plantes et utilisations possibles ;

description des anciens projets de la zone et des problèmes rencontrés ;

relevés pluviométriques ;

description des types de sols et des problèmes qu'ils posent;
liste des activités êcono.iques des hommes, des femmes et des cnfants.

PRECAUTTONS :

* Ne pas s'attarder sur I'exarnen dcs donnécs secondaires alors que ce temps

pourrait ôtrc consacré strr lc tcrrain plrrs profitablcnrent ;

* Garder un esprit criticluc sur la qrralité de I'inforlttation ;

llsuel Page I1.3



I
I"source des données"

Tiré cle "Comprendrc une éconoinie ruralc" (IPD, Douala, 1990)
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Séance L2 :
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DUGIUMMtr DE WIVN ET
DTAGRA]VTfi{E " P IEKRE S ET CAILT,O UX'

DUREE:

* Présentation et exercicc (30 minutcs).

OtsJECI'IFS :

* introduire les diagramme de Venn et de "Pierres et cailloux"*' Faire faire un diagramme de venn par les participants

SUPPORTS BT MATERIAUX PBDAGOGIQUES

* un transparent du résumé et des exemples de diagramrnes de Venn mis sur
transparent éventuellem ent.

PROCEDE :

1. Expliquezle contenu du résumé et de l'exemple du premier diagramme de Venn
qui y est annexé. Animez une discussion sur cet exemple en posant des questions
(10 rnn) telles que :

+ Lcs marabouti résident-ils dans le village ? (NON)
* Lcs imams adhèrent-ils à Ia dahira ? (NON)* L'association a-t-cllc unc consonancc poritique ? (NoN)* Tous les villageois sont-ils membres de l'association ? (NON, mais iI y a à

I'intêrieur de l'association un groupement de femmes, un groupement de vieux et un
groupement de jeunes)

* Y'a-t-il beaucoup de nrcmbres de la dahira ntembres de l'association ?
(BEAUCOUP)

d' Ltassociation dcs parcnts d'éIèves est-elle ntentbre tle l'association des jeunes ?
(NON)

* QueI est l'intérêt dc ce diagrantnrc ?

De Ia même ntanière, les autres exentples ci-joints pcuvent êtrc décorticlués.

Fichc Aninrateur ['agc l2.l



I
I
I
I

2. Il y a plusieurs jeux d'entraînement possibles. IIs srlnt à faire de préférence en
t,inômes ou en petits groupes. En voici quelques uns :

a) Si les participants sont issus des mêmes institutions ou travaillent
avec celles-ci, demandez-leur :

d'identifier et de lister les institutions et personnes-
clés qui interviennent dans Ia prise de décision I
concernant Ie fonctionnement de leur instifution ; . I

d'illustrer par un diagramme de Venn les relations I
qui existent entre elles. t

Si lcs participartts vicnnent d'horizons différents, procéder au rnôme
exercjce en utilisant J'excmple du fonctionnement d'une association
ou d'une organisation qu'ils connaissent.

Pour la variante "cailloux et pierres", des diagrammes portant sur les
sources des idées de recherches, des techniques et des innovations,
pourront être établis.

Ensuite, demandez à quelques groupes de
autres participants et discutez-les.

COÏ-{SEILS AUX ANIMATEURS

présenter leurs diagrammes devant les

Rassurez les participants en leur indiquant qu'il est normal que cet exercice
parai:ise un pell compliqué et désordonné et insistez sur le fait que c'est souvent Ia
discr:ssion avec les paysans, provoquée par I'exécution du diagramme, qui est la partie
Ia piirs intéressante et la plus enrichissante de |texercice.

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

b)

c)

I;iche r\rrimateur Page 12.2 I
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LES DIAGRAMMES :

DIAGRAMME DE VENI\I ET

DIAGRAMME ''PIERRES ET CAILLOUX''

DEFTNITION :

Ce sont des diagrammcs qui sont dessinés à mêmc le sol ou sur papier par les

paysans, ou faits à I'aide de pieïres et de caillour pour illustrer les rclations cntre

personnes et instirutions.

pour une équipe de Dp intéressée par un thèmc par.ticulicr, ces diagrammes

permettront de visualiier et d'analyser a.vec lËs paysans lcs relations qui existcnt entre les

personnes et les institutions rlrri interviennent dans Ia prise de décision ';oncernant ce

thème.

OBJECTIFS :

Avec cet outil, les membres de l'équipe pourront :

1o - collecter des informations sur les personnes ct institutions concernées par la prise

de décision dans un domaine détèrminé ainsi que sur leurs activités

zo - comprendre comment les villageois les perçoivent ct à quel niveau ils les situent

par rapport à cette prise de décision

3o - matérialiser et visualiser les rclations qui cxistcnt cntrc les instirutions et les

personnes Par un diagramrne

4" - analyser ces rc.lations-

PROCEDE :

Pour les diagrammes de Venn type 1 (sans cailloux) :

1. Avec I'aide de quelques paysans bien informés, identifiez les principales personnes

et institutions intervenant-dans la prise de décision concernant le thèrne de la

recherche et discuter de leur rôle.

Z. Le nom de chaque personne et de chaque institution cst inscrit dans un cercle

(celui-ci est plus ou moins grand selon I'intportance de la personne ou de

I'institution) et cst placé de telle sorte quc :

I
I

tt

ll'
tl
1l

1l

tl

ll
ll
I
I
tl
1l
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I"e ci

noms ou Ie
sur des fi l

pouvez ar,

To
poi

3.

Ics cerclcs séparés indiquent àiu'il n'existe aucune relation

Ies cercles adjacents indiquenl que la relation existe mais à un
niveau très réduit

' hs cerclcs qui se chevauchent indiquent que la relation est plus
ou moins forte selon I'importance du chevauchement.

!

'arnme peut être fait à mêrne le sol et I'exercice sera plus participatif si les
nboles représentant les personnes ou instirutions concemées sont inscrits
de papier que les paysans peuvent déplacer à volonté. Si c'est utile, vous

luper des cercles en papier de taille différente avec des ciseaux.

r long de I'exercice, posez des questions pour préciser les informations
sur le schéma.

Poiri )s diagrammes du deuxième type, "Cailloux et pierres", prêparez une
collection ci railloux et pierres de tailles différentes ou dessinez des cercles plus ou
moins granc à même le sol.

Ici, le dllage est représenté par une pierre de taille moyenne (ou cercle) autour
duquel gravi, srlt d'autres pierres et cailloux de tailles variables représentant des
personnes, de,i groupes ou des institutions. Ces pierres et cailloux (ou cercles) sont, soit
adjacents au centre (le village), soit reliés au centre par des lignes (voir les visuels).

La taille de la pierre, du caillou, ou du cercle représente I'irnportance que le
village accorde à I'institution ou à la personne concernée, selon le point de vub du
paysan. Lâ distance entre le village et la pierre, le caillou ou le cercle est proportionnelle
soit à I'accessibilité, soit à la fréquence des relations entre le village et I'instirution ou la
personne représentée (d'après le paysan qui fait I'exercice).

Résunré Page 12.4
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Diagramme
Les institutions et

de Venn.'
leurs interactions

ViIIage de Ri^ ,so, Sônégal, 1991

CR
PS
CER
ASC
APE

troruçs

e.€.R.

4;R

Limites du village

Association des Jeunes de Risso

Conseil Rural
Partie Socialistc
Centre d'Expan.sion I{ural
Association Sportive et Culturelle (l'équipe de footbal)
Assclciation dcs Parcnts cl'élèves

I
I
I
I
I

flnrailout

PR en, 
^ro fi
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I)iagramme "Pierres et Cailt'oux"
ré&listâ par des chercheurs de DEPA

en Guinée-Bissau sur les sources
d'innovation sur le riz

I
I

?"lu lo.+t ot'
I oc.a la

I
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Diagramme "Pierre$ et Cailtoux" réalisé
rràr les femmes à h{édina-Manding,
^flégio6 de $ytl, t*ulnéê-tllgrâg duf

les provenances des variétés de tiz
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Diagram)ne upierres

Les partenaires de kt Fédérafion
et Cailtolrx".' 'l

Tessito en Guinée-Bissat,u

Tg S s.,To

{= onlç,

ICAP
DEPA
FONGS
PRAV{P
SIX-S

Efr

8fl

$fl

Ef,

q
q
q

ONG Locale
Institut de recherche
Fédé ra rion Sénégalaise
Programrne régional de
ONG inrernationale de

des Organisations paysanncs
recherche-appui
financernent
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Séance 13 :

LES CALET{DKIERS SAIS OT,{T{IERS

DUREE :

* Présentation et exercice : 45 mn

OBJECTIFS :

Décortiouer quclques exemplcs de caic'ndriers et indiquer les nréthodti, irour
Ies réaliser.
s'entraîner dans l'établissement de calcndricrs.

SUPPORTS trT I\,IATERIAUX PBDAGOGIQUES :

* Le transparent du résumé* Les visuels (sur transparent ou pas)* Des copies de l'exercice.

PROCBDE :

Montrez et commentez le transparent du résumé et des visuels. Décortiquez ce.s

exemples de façon participative pendant 15 à 20 minutes avec des questions du
type : Quelles sont les variables représentées ? Quelles sont les questions à poser
aux paysans pour avoir I'information ? Quelle e.st I'utilité de I'exemple ? Amenez
les participants à saisir I'intérêt de chaquc calcndrier.

Divisez les participants en groupes et demand ez à chaque groupe de faire des

calendriers saisonniers sur le sol avec les objets qu'ils trouveront à portée de leur
main au même endroit. Trouvez un prix amusant à donner à ceux qui auront-
visualisé le mieux un calendrier.

Les calendriers peuvent concerner :

* les prix saisonniers dcs cé,réales et des produits maraîchers ;* la disponibilité et lc typc de fclurrage existant ;* le rcvcnu, les dépcnscs, lcs dettcs, ctc. d'unc farnillc ;* des "fromages" ou "petits ronds" représentant le pourcentage de
la journée consacréc unicpucnrent à la réflexion, lcs repas,
I'écriture, les réuniclns ct les convcrsaticlns.

il
tl

tl

1.

ilr
tl

rl
2.

I
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3. Faire circuler les groupes pour voir les réalisations des autres et ensuite chaque
groupe pourra faire un exposé de ce qu'il ir réalisé.

CONSEII,S AUX,ANIMATEURS :

:l
rï
q
ryï

ry
ry
ry
ry
ry
$ry

sr
q
rr
q
q
q
q
q
ry
q
rq

10 -

20-

Insistez sur Ie fSit qg9 chacun doit donn", iibre cours à son imagination ppur
représenter le plus clairement possible les données et variables en question.

Insistez sur le fait qu'il est préférable que ce soit les paysans qui fassent le
calendrier.

VAR}ANTES ;

Demandez aux participants
secondaires de l'exercice ci-ioint tiré
Theis.

O'UruOr,, un calendrier à partir des données
d'un exercice d'entraînernent proposé par Joachim

Fiche Animaterrr Page 13J
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LIOS CÂJ,TTNDRITI,.LIS SAISONNTTRS

DEFINTTION :

I*s calendrters saîsonniers sont des diagramrnes qui permettent dc révéler les

contraintes et les opportunités saisonnières en représentant les charlil;ments qui

interviennent pour diifbrentcs variables, mois par mois, pendant unc annéc ou un cycle

de culture (72 à 19 mois).

Pour chaque nrois de l'année, ils indiquent les quantités et Ie comllcltoment des

variables les pluô divcrses : llluies, ternpératures, culrures, élevage (naissallces, ventes,

maladies, alirircntatir:rr, transhunrance), dcnrande cle main-d'oeut'tc (homntcs,- f9fmes,
enfants), activités r- r- n agricoles, commcrcialisation, quantité et rypc d'alirnents

consommés, maladics, prix, nrigration, revcnus, crédit, dépenses, e'tc.

Ces calendricrs sont représentés par les paysans sous forme de dililï'ilmme ou

autre schéma sur le sol ou sur papier. LeJvariables en question (pltrie, revciiu, etc.) sont

normalement visualisées avec- les objets et les matériaux trouvés sur place dans les

villages.

Il existe plusieurs types :

* diagrammes Bar pour montrer Ia pluviométrie, la demande en main-d'oeuwe,

les revenus, la consomrnation...

* calendrters des activités agricoles où apparaissent la séquence des travaux faits

pour chacune des spéculations agricoles entreprises par le paysan. De tels

calendriers sont établis aussi pour les activités non-agricoles.

* diagrammes de ccrcle qui représente les pourcentages relatifs à chaque élément
dans un ensemble (voir exemplc du calendrier de disponibilité fourragère).

* diagrammes des tendances pour voir l'évolution des prix ou d'autres variables sur

une ou plusieurs année.

* etc...

Résumé l "'rc 133



1.

OBJBCTIFS :

Ces outils pernrettent :

D'analyser avec les paysans I'inforrnation recueillie et de visualiser au sol Ie
comportement de chaque variable.

I

2. De stimuler le dialogue et la discussion entre les villageois et l'équipe de DP.

Attention ! I*s calcndrieqs et les dingrammes ne sont pas des Jins en soi . Ct, sont des

outils qui facilitent les discnssions avec les paysans. Il n'est pas utilc de lcs faire
si l'information qui en découle n'est pas pertinente.

PROCEDES :

La réalisation de calendriers saisonniers est un exercice facile et flexible. Il y a
plusieurs manières de les faire :

Ër

q
q
E
q
ry
q
q
ry

ry
q

1"

Avant de faire le travail sur le terrain, vous pouvez élaborer des

diagrammes et calendriers vous-même, avec les données secondaires que
vous aurez collectées dans divers documents concernant la zone étudiée.
Il faut toutefois vérifier ces inforrnations une fois arrivé au village.

bien

Lors des discussions avec les paysans, proposez-leur de confectionner des

calendriers, si I'information ainsi obtenue peut clarifier le sujet pendant la
discussion. Ramassez un objet quelconque (cailloux, bouts de bois,
graines, feuilles, etc.) et expliquez clairement ce que vous cherchez à faire.
Les paysans vont faire les diagrammes et les calendriers eux-mêmes. Voici
quelques recommandations :

Informez-les clairement des objectifs de I'exercicet, identif iez la correspondance
entre le calendrier grégorien detZ mois et celui des paysans, enfin indiquez-la sur
le sol ou à I'aide de bouts de papier. On pourra relever les cérémonies
importantes et les périodes auxquelles elles ont lieu. Mais utilisez de préférence
le calendrier et les noms locaux.

t I-., inftrrrnatit'rrr.s recherchées

variahlc ou bien dans un scul tatrlcau

peuvcnt être représentécs sur des culendricrrs différent.s pour chaque

a)

ou

b)-

Résu nré I'agc 13.4
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30-

4"-

50 -

6"-

Pour démarrer, vous pouvez posei: des questions telles que : "Quelle est la
période où vous avez le plus de travail dans les champs ?" Si par exemple, 

-vous
avez ramassé des cailloux, Ies paysans peuvent en placer plusieurs sur une ligne
matérialisant ainsi la période en question (voir photo ci-jointe). Ensuite, vous

demandezla période pendant laquelle il y a peu ou pas de travail et le paysan y

placera 1 cailiou ou aucun. Le nombre de caillour (ou la taille des bouts de bois)
indique l'importance de la période relative à Ia variable en question.

Utilisez votre inragination pour visualiscr ces calendriers. Tout matériau est

acceptable (feutrc.s, craie, bouts de bois plus ou moins longs pour indiquer les

quantités de pluics, cailloux, graines, tcrrc cn tas plus ou ntoins importants suivanl
les quantités ou lcs montants des variables à rcprése nter). Encour agez-Ies à

donner libre coLrrs à leur imagination pour faire les représentations. ils n'en
seront que plus intércssés et les infornraiions seront plus ncmbreuscs ct pltts
fiables.

Soyez patient et attentif aux discussions qui se déroulcnt pendant la réalisation
des diagrammes. Rclevez autant d'inforrnations que possible dans votre cahier et
complétez-les par quelques questions.

Relevez sur papier les dessins faits sur le sol ou au tableau avec Ia plus grande
précision.

tl

I
It

:l

I
I
I
I
I
I
I
I

ASTUCES :

Démarrez avec les périodes extrêmes pour donner des repères (le mois avec le
plus de pluies, l'heure de la journêe la plus laborieuse, etc.)

Collectez des choses qui sont utiles pour fabriquer des calendriers au cours de
votre séjour et les garder en cas de besoin (graines, feuilles, bouts de bois, etc.)

Résrrnré I'age 13.5



'\: Calcndricr saîsonnicr complct d'une , ssociation
de paysans à llollo (Ethiopie) - (Société de

la Croix Rouge Ethiopienne, 1988)
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Calen,ùrier fourrager et mode de conduite
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Calendrier Fourrnçer Pour les bov:ins

(du type "fromages" ou "petits ronds")
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Source :

Juillet - Septernbre :

Octobre - Décembre :

Janvier - Juin :

rnise à I'herbe, pailles de teff, tiges de sorgho

résidus de céréales, restes de foin, pârurage

dans les zones marécageuses

foin, tigcs de sorgho et pârurage dans les

zones non irriguées

/.S.CoottesetJ.McCracken:ParttcipatoryRapidAppraisalinWollo;
freasant ,-lssociation Planning for Notural Resource ll'lanagentent Ethiopiart

Red Cros.s Sociely UMCC - DPP, 1989
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Calendriers saisonniers participatiJs (Iride)
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Culendrier Fourrager
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(ialendrier saisonnier indiquant les revenus et les dépensP,.,s

(Copie d'urt dessin fait sur Ie sol per des peys&ns)
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Diagramme sti ,:;îttons de Ifr consommation de dffirents
produits pendant I'année, "fait par 5 femmes

Bffita, Guinée-Bissau, Avril 1992
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Les Cialendriers saisonniers et
Ies profils historiques

Exercices d'application (Source . : adapté de Joachint

Dessiner les diagrammes en bâtons correspondants aux données

FAMILLES

B

Tlrcsis)

suivantes :

DCA

Mernbres de la fanrille

Adulte homme
Adulte fenrme
Enfants
Emigré

2
3

3

3

1

2
3

0

0

1

5
1
L

1

1

7

2

Production agricole

Mil
Sésame
Sorgho
Melon

15

18

4

3

2
2
T

0

6

7

2
1

25

15

5

5

Possession de bétail

Chèwes
Moutons
Chevaux
Anes
Poules

17

4
0
2

15

7
0
0
0

12

4

0

0
1

8

32
14

2

1

28

25%
40%

,

I
I
I
I
I
;

t
I
I
I
I
I
I
I
t
I

Pourcentage de revenus tirés de
diverses sources de gains

Agriculfure
Production animale
Emploi salarié (privé)
Mandats des énrigrés
Cornmerce
Emploi par le Gouvernement
Artisanat

z0%
15Vo

20Vo

5Vo

2s%
3s%

15%

15Vo

5Vo

80o/o

65o/o

25%

I0atb

Dépenscs nrcnsucllcs en F.CFA 5 3t)0

Wsuel

(r 500 | 750 3 400
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2" - Faites des calendriers saisonniers avec les données suivantes :

Production agricole

Semi Sarclo/binage

Mil/sorgho : Juin-Juillet Juillet - fin Août

Arachide : Mi-Juillet - fin Juillet Fin Juillet - fin Sept.

Niébé : Mi-Juillet - fin Juillet Fin Juillet - fin Sept.

Maraîchage : La production est continue entre décembre et Awil

Demande de main-d'oeuvre

- Août (sarclage)
- Juillet (sarclage)
- Octobre (récolte)
- Juin (plantation)
- Septembre (récolte)
- Novembre (récolte)

Saignée des gommiers : Novembre - Mars

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

Moyenne pluviométrique mensuelle
(en mm)

Maladies :

- Saison des pluies :

- lvla.rs/Avril :

Sources dteau :

Mai Juin Juillet Août Sept. Oct.
7 36 103 1,42 7 4 2g

Récqlte

Octobre

Fin Oct.-

Fin Oct.

mi-Déc.

Ja:rvier

Malaria, diarrhée
Méningite, conjonctivite

eau dc pluie :

puits creusés rnanuellcnrent :

Irorages :

Juillet - Octobre
Septcnrbre - Janvier
toutc I'arrnée

I/isuel Plgc 13.16



Séance L4 :

LA COT{T{ATSSAI,{Ctr DT] MILIEU A
TIUVERS LA C O T] P E TIUI{ STItrRSALE,,

LES CAÏ{TES ET LES II/TAQUETTES

DUREE : 1 hcure, 30 nrinutes Ce pltrs si I'exercice de maquette est fait.

()BJECTFS :

* Définir et analyser I'utilité des coupes transversales et des cartes ;* Introduire les principes permcttant d'utiliser ces outils :

* Si le temps Ie permet, faire un exercice d'entraînemeni e ia réalisation de

maquettes.

MATERTAUX PEDAGOGTQUES :

un transparent des résumés, à utiliser comme aide-mémoire pendant la
présentation ;

* plusieurs exemples de coupes transversales et de cartes, annexées au

résurné ;

tableau portatif et marqueurs.

PROCEDE :

il

I
il

il

il

il'
il

I
t
N

I
I
I
I
I

1.

2.

Définiss ez la notion de coupe transversale puis demandez aux participants si cet

outil leur est familier.

Si c'est le cas, demandez-leur dc décrire leurs expériences et d'engager une
discussion afin d'apprécier la méthodologie employée et les résultats obtenus. Si

les participants ne connaissent pas encore cet outil, demandez.-leur comrnent ils
procèderaient s'ils devaient faire une coupe transversale. Dans les deux cas, vous
pourrez noter les réponses au tableau.

Tirez une synthèse de cette discussion puis montrez et com mentez les points
essentiels du résumé ci-joint.

3.

Fichc Animateur Pnge 14.1



iMontrez et analysez les exemples de coupes trairsversales avec les participants...,-

t
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fl
fl
fl
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il

4.

5. De la même manière, exposez rapidement les éléments-clés des cartes
participatives en vous basant sur le réiumé. Puis, rnontrez et analysez avec les
participants divers exemples de cartes et photos de rnaquettes.

Divisez les participants en groupes et demandez-leur d'élaborer des check-
lists/guides d'entretiens. !a : 2 groupes peuvent faire un check-list pour une
coupe et 2 autres groupes peuvent en faire un pour une carte. Ensuite ili peuvent
échanger leurs check-lists en plénière. Comm entez les check-lists.

Si le temps le permet, demandez aux groupes d'aller faire des maquettes de la
zone juste autour de I'endroit où I'atelier se tient. Une suggéstion serait
d'accorder un prix amusant pour le groupe qui a visualisé le mieui la zone avec
sa rnaquettelcarte. Une autre popsiblité serait d'organiser une promenade "coupe
transversale" où chacun essaierait de tout noter sur Ie milieu et de visualiser ies
problèrnes et opportunités du milieu sur padex dès son retour en salle.

CONSEIL AUX ANIMATEURS

L'animateur dewa insister sur le fait que le check-list ainsi obtenu n'est pas
nécessairement le même check-list qu'ils utiliseront au village. Les listes peuvent être
modifiées avant le départ sur le terrain et sur le terrain tnê*". I.es paiticipants qui
auront des propositions dans ce sens dewont le faire savoir aux aniàateurs qui les
porteront à la connaissance des autres participants, si besoin est.

Quelques bonnes questions pour exploiter les exemples sont :

A quoi sert cette carie/coupe/maquette ?

Quelles questions l'équipe DP a-t-elle dû poser pour obtenir les informations
nécessaires à son élaboration ?

6.

7.

Ficbe Ânimateur I'nge 143
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LA COUPE TRANSVERSALE

DEFINITION :

I-a coupe transvcrsale cst un puissant outil dc découvcrtc du miiieu qui associc
observation et interview scmi-structurée afin de gé,nê,rcr de nontbreuses informa-
tions sur une gamnle très large de sujets et difficiles à olrtenir autrement. Ellc est
réalisée par un groupe formé de villagcois ct de quelqucs membres de l'équipc:
lors d'unc nrarchc à fravcrs lc villagc ou lc tcrrclir. L'information cst rendue soirs
forme d'une coupe transversale de I'espace étudié souvent associée à. un tableau
résurnant les infornrations recueillies. Elle peut être ainsi utilisée pour la
conception, lar planification, lc suivi ct l'ér'aluation de projets visant le
développement et la;;estion des ressources nahrrelles (foresterie, agroforesteri"...)

OBJECTIFS :

1. La réalisation d'une coupe transversalc pernret de recueillir une masse considé-
rable de renseignements sur les aspects suivants, pris isolément ott ensen:ble :

les caractéristiques sociales du village et de la zone : usages et coufumes, les

infrastructures, les ethnies et leurs interactions, Ies castes et leurs interactions,
la scolarisation, les aspects sanitaires, les activ'ités ;

les caractéristiques physiqucs : topographie, hydrographie., rypcs de sols ct
problèmes (érosion, drainage...), végétation locale, utilisation des plantes... ;

* les modes de gestion et de conservation des sols, de l'eau... ;

* I'utilisation des terres pour I'agriculture, l'élevagq la forestcrie, I'habitat... ;

* les culrures: variétés locales et améliorées, pratiques culrurales modernes et
traditionnelles, occupation des terres de cultures, productivité, rendement, les

pratiques de récolte, de stockage et de conservation des produits, la
commercialisation... ;

'* les problènres actuels et les opportunités dans les différents domaines d'intérôi
du villageois et selon les lieux.

2. Elle favorise I'interaction entrc les nrcnrtrres de l'écluipc ct lcs paysans ct pct'nrct
d'établir de mcillcurs rapports avcc cux ct de rcnforccr I'aspcct participatif ct la
qualité du DP.

Résumé l>agc r 4J



LES DIFFERENTS TYPES DE COUPES TRANSVERSAI.,ES :

On distingue deux grandes catégories de coupes transversales :

* les Coupes transversalcs du village qui cqmplètent très bien les cartes du village
en apportant des informations détaillées sur l'organisation et la vie à l'intérieur
du village, les prçblèmes et les solutions possibles. Elles sont réalisées en se
promenant avec un groupe de villageois à travers le village.

* les Coupes transversales des ressources renseignent sur tous les aspects
concernant les ressources naturdll.s, leur gestion. leur utilisation, les problàmes
et les opporrunités qui s'y rattachent.

I-es coupes transversales représentent génêralement les siruations présentes que
I'on observe durant la promenade. Elles peuvent aussi être historiques. Dans ce cas, une
série de coupes transvet'sales est dessinée pour représenter l'évolution d'un espace
particulier à des dates marquantes de l'histoire de la zone.

PROCEDE :

Pour réaliser cet exercice, l'équipe de DP pourra se diviser en plusieurs groupes
selon I'étendue de l'espace considéré, afin 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 :

1o - En premier lieu, clétermi nezletype de coupe transversale à réaliser en fonction
du thème de la recherche. Organisez l'équipe en conséquence (formez des
groupes si besoin est, assignez des tâches à chaque groupe). Planifiez égalernent
la manière dont les informations recueillies par chaque groupe seront mises en
commun et utilisées. Etablissez un check-list sur les points qui seront discutés lors
de la coupe transversale.

Identifiez un groupe de villageois ayant des occupations et des expériences
diverses mais connaissant bien le terroir et ses limites. Leur nombre pêut varier
de 3 à 6 en considérant que la taille idéale clu groupe (y conrpris les membres de
l'équipe) est dc 5 à 10 personnes.

Exposez claircnrcnt I'objectif dc I'excrcicc aux villagcois ct dcnrandez-leur de
choisir lc nrontent lc plus opportlln poLrr cficctuer l'cxcrcice.

2"

30

Résunré I'agc 14.4



5"

4"-

6"-

2"-

Inrliquez-leur le type d'informations que vous reche rchez et expliquez-lcur la

méthodologie quilera employée. Détérminez avec er'x la ou les direction(s) à

suiwe poui uuoi. Ie plus Oô aiuersités possibles (la carte du village ou du terroir

pourrait être d'une grande utilité).

Effcctu ezlacoupe transversale cn prenant votre temps : c'est une prolnenade que

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

voyez (n'oubliez pas votre chcck-list). Interrogez les personnes que Yolls

rcncontrez sur votre chemin (habitants du village ou non), encouragez les pay-sr.ns

à discuter entre cux. Notez les informations et esquissez la coupe du paysage sur

votrc cahier.

Une fois de retour au village, chaque groupe synthétise. lcs informations recuclillics

dans une grille établie cn ionction Ou rypô cie renscignements recherché (voir les

exernples d".oupes transversales en annexe). Ces grilles sont établies en fonction

des rénseigttentents sur le thèr1e de la recherche.

t
t
t
t
il

il

t
I
I
I
I
l
I
I
I
I

REMARQUES :

10 - Quand le terroir est vaste, il est possible de faire une moitié de la coupe'

transversale Ie premier jour et I'auire moitié le jour suivant. Il est également

possible d'utilisér un *oy*u de locomotion (charrette, par exemple) pour couwir

de grandes distances.

Si vous faites la coupe transversale d'une zone en pente, essayez de partir du bas

de celle-ci vers le haut.

30 Ne notez pas les inforrnations
Reportez-les dans votre cahier

directement dans la grille pendant la prornenade-

puis résumez-les et rangez-les dans la grille'

Résumé
I'age | 4.5
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Grill"e de I4 coupe transversale de Risso
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une équipe de DP 1:;':-:nd une pause pendant
la coupe transversale du terroir
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Cowpes transversales
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'uxemple de coupe transversale histoi"ique
portant sur les anima ux, les arltres,

I'eau et les productions agTicoles
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indiquant
a

les sources et montantsarte du village indiquant ies sources et mont&nts ae

crédits pris po, 22 familles dans uin village en Inde

Crédit nccordé par d'autres villageois

ou par dcs connaissances

Cr6dit accordé par des commcrçants

Crédit accordé par l:r banquc

10 familles pour un montant total de 14 200 F'

Source : RRA Notes n"13, I99I
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I:l:'::.:,,:l,;'1,-, i ie csîttS p$rticipatives d, village et du terroi'r

J-;is ir,r::l crc:rcice cle DP, des villagcois Kcnyans ont dessiné deux cartes de leur

viiliige :

* la Lrre fltière carte montre le village tel qu'il est ct fait ressortir certains des

prll:1,-)mes qtt'on Y rencontre.

* I-a seconcie est une illustration de ce même village tel que les villageois

souhltitcraient le voir devenir.
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Le terroir actuel de Bafata @o, Guinée-Bissau
foft par les jeunes du village
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Séance L5 :

CL,ASSEMENT PAR ORDRE DE
PREFERET{CE ET DE PMOMTE

t

. OBJECTIF :

* permettre aux participants de maîtriser I'outil et ses variantes à travers une
explication, l'érude de 3 exemples et une brève simulation.

DURÉB : t heure

MATÉRIAUX :

:r' Marqueurs, petites fiches cartonnées, padex,* le résumé, "Classement par préférence" et
'* les 2 visuels pour le jeu d'entraînement sur I'exemple "Moyens de transport"

PROCÉDÉ:

Faire une présentation de I'outil avec le résum ê et les trois exemples et ensuite
demander aux participants de décortiquer I'exemple des "Moyens de transport" :

+ pourquoi a't-on colorîé cn gris certaines parties du tableau ? les raisons avancées sont-
elles consistantes ?* Ces raisons, révèlent-elles des clwses sur la personne qui a fait le clwb ?* 
^Si vou's êtiez le proprtétaire d'un car rapide, est-ce quc cette information vous serait
utilc ? Comment ?r comment les scores et les préfercnces sont-ils calculés ?

Demandez aux participants de sc grouper deux par dcux. Distribuez 4 fiches
cartonnées à chaque groupe de participants, et que chaque participant interviewe son
partenaire pour relever ses préférences sur ces mômes moycns de transport. Vous
pouvez fairc dcs plrotocopics dc la fichc d'cntraîncmcnt ct lcs distiibuer arxx
participants pour faciliter I'exercicc. L'animateur circule entre lcs groupes pour suivre
la démarche. (15 mn)

1.

2.

T

'j

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

3. Quand tout le nronde a terminé, demandez à qrelques personnes dc présenter leurs
résr-rltats et les raisons des préférences exprimées. Demandez aux participants :

Quelles sont les applications possibles ct lcs linûtes de l'outil ?

CONSEIL AUX ANTMATBURS

Si le temps vous manque, concentrez-vous sur le classement par matrice directe et sur
I'iurportance de visualiser les options à classer.

I
I

f,-l

I
I
I
t
I
I
I
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LE CLASSEMENT PAR ORDIIE.. DE
PREFERENCE OU DE PRIORTTB

nÉr'rNrrloN :

C'est un p-rocédé qui permet de déterminer rapidement les préfê,rences et les raisons
' du choix d'un individu ou d'un groupc de pcrsonncs. II y a trois types de classement:

par paires, par matrice directe, et par ordre hiérarchiqûe. IIs soni corlplémentaires
par I'information qu,ils apportent.

I oBJECTIFS :

Identifier les priorités ou préférencps des individus (par exemple dans le cas où des
choix doivent être effectués parmi plusieurs types d'ùnovation.s à introduire dans un
village) ;

Susciter une discussion avec les paysans sur leur manière de raisonner quand ils sonL
confrontés à certains choix et à certaines décisions ;

Faciliter une comparaison des priorités des individus et mettre en évidence les
disparités dans les perceptions et ies préférences des différents intervenants en milieu
rural : agriculteurs, vulgarisateurs, chercheurs et planiticateurs.

I
l.
l.
I
l:'*;
l+*

t(*

+f.

UTILISBR CET OUTIL ?

peut-être utilisé dans les différentes phases d,un projet :

pour identifier les problèmes et sélectionner les activités de développement ;

pour suiwe les changements dc préférence afin de réajuster les plans pour
qu'ils soient en accord avec les bèsoins des villageois ;

pour évaluer les causes d'adoption ou de rejet des technologies introduites;

I
I
I
I

I
t
I
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COMMENT PRoCÉnnn AU CLASSEMENT ?

Classernent par paire :

Définiss ez et. clarifiez 4-6 éléments à classer (des activités, des variétés de semences
ou des arbres, des choix entre options, etc.) : sont-ils comparables ? représentent-ils
des choix réels pour les paysans ? Chaque élément est-il distinct des autres ?
Pourquoi voudriez-vous connaître les préfêrenccs des paysans ? Préparez tout cela
à partir des discussions que vous avez eu au préalable avec les paysans. Inscrivez le
nom de chaque chose à classer sur des fiches séparées ;

Préparez vos fornrulaires où les réponses seront enregistrées (voir les exemples ci-
joints);

3. Clfoisissez le.s infornratcLlrs et expliquez-leur lc Lrut de l'cxercice (on peut avoir un
groupe de4 à8 personnes); .

Présentez 2 êléments au paysan (oralement ou bien à I'aide des fiches cartonnées).
Demandez-lui de choisir l'élément prioritaire ou l'élémen t préféré. 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 ;

RépÉtez I'opération jusqu'à ce que le paysan ait exprimé son choix sur chacune des
combirraisons d'éléments possibles ;

Calculez les scores et établissez la hié,rarchie des préférences. On peut procéder à
une contre-vérification des réponses en fin de session en posant au paysan une
question du type: "si vous deviez faire 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.

Procédez de la rnême façon avec les autres informateurs et synthétisez les résultats
obtenus dans des tableaux. Les résultats peuvent maintenant être analysés et discutés
avec les participants et des recommandations peuvent être formulées.

I

I
I
I
I
I
I
I

1.

2.

4.

I
I
I
il

5.

6. I'l
7.
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I LES LIMITES DU CLASSEMENT :

l.
l.
I

f3

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

II peut devenir complexe si I'on veut comparer beaucoup d'éléments (plus de 6).

Les résultats obtenus par le classement sont subjectifs, donc les conclusions ne

peuvent pas être extrapolées à d'autres zones. Aussi, les résultats êtant subjectifs,
beaucoup de soin doit être apporté à leur utilisation ainsi qu'au choix des

informateurs.

Le classement n'identific pas obligatoirement les solutions techniques correctes, mais
les résultats révèlent pourquoi les inforrnateurs font ce qu'ils font, et pourquoi ils
préfèrent certaines choses à d'autres.

f 
nesunre

I
I
I
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(][ A C'IIEMEI{T HIBRACHIQUE I;IMPLE

I' Vous pouvez atrssi demander simplement aux paysans de ranger les fiches ou objetsreprésentant Ies options à classerque vous auàr-préparés. IIs"les rangent par ordrede préférence simple, comme une liste, soit individuellement soit en groupe. rÂvi.sualtsation des options est importante (voir photos ci-jointes).

CLASSEN,fEI{T PAR MATRICE DE CruTBRES

I Avec le c]as.sernent par paires, dêgagez une l:ste des critères d,analyse contparative
dc;s paysans pour faire un choix d élémcnts.

Avec cette liste, il faut symboilser chaque critèrc (cx: des pièces de nronnaie, unefcuille pour représenter Ies bénéfices, un tas de graines pour le rendement, une
cuiilère pour Ie cout, etc.) et placcr ce symbole au-sol oulu, papier grand forrnat
ciaris une' des rangée.s de la prernière colonne. Tracez autant dg colonnes qr,il n,y a
d'éléments à comparer. Mettez dans chaque colonne à la première rangée un symbole
r-'u un échantillon d'un des éléments à comparer (ex: maii pour la colon neZ,rrril pou,ia colonne 3, etc'). Vous clbtenez ainsi uir" p"iit" nratrice composée de plusieurs
ca.ses.

Chcrchcz des cailloux ou dcs gr:rines oLl de.s allunrcttes en nonrbre suttisant. Ils
serviront à classer, pour chaque critère, les différents éléments ou objets. Dernandez
atr groupe dc paysans dc pl accr dans chaquc casc ct pour chaque raïgee donnée :

- 1 caillou, si pour le critère donné ,l'élénrent ou l'objet est petit ou n'est pas bon;- 2 cailloux, si l'élément est normal ou acceptable ;- 3 cailloux, si l'élément est grand ou très bon.

Pour chaque objet à comparer, une discussion entre les paysans permettra dedéterminer Iequel des objets rapporte le plris, lequel a le *"ittéur coût, etc.

4' Bien notcr les explicaticln.s qu'ils donncnt pour clrarluc ca.s.

I
I
I
.l

I
I
I
I
I
I
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I
I
I
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6.

ttl

Les éléments à cornparer dans ccs mrrtrices participatives pourraient être

* des variétés,* des projets de développement,* des besoins en recherche.

Utilisez votre inragination pour développer d'autres variantes I
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trXEMPLE DE CLASSEMENT PAR PAIRtrS .

LES VARItrTES DE HIZ

Nous avons trouvé 4 varié,tés de riz dans un village : "Chinois,,, ,,Mané,,,
"Solla Mané". Nous avons clcmandé à unc paysannc de f'aire un choix entre toutes
pOssihles de variétés et de nous expliquer les raison.s cle .son choix.

"Koyo" et
les paires

No.s questions étaient du genre:"Entre "Chinois" et "Mané", lequel choisirez-vous ?,,et "Pourquoi". Nor-rs avons résurné ses ré.pon.sc.s dans le petit tableau ci-dessous :

Chinois Ma né Koyo Sona Mané
Chjnoi.s iC) ->< M K: C
Mané (M M M
I(oyo (K)

-_<_
K

Sona Mané (S)

-1- -;\'<

Les raisons étaient lcs suivantes :

"iVIané" préféré à "Chinois" :

"I(o;,0" préféré à "Chinois" :

"C,rinois" préféré à "Sona MAné":

"Srlna Mané" p rê,t'é,ré, à "Koyo" :

[)our la rapicJité de croissancc ct Ia résistance aux
in.sectcs

polrr la t'acilité de décorticage

[)our lc rcndelnent et la résistancc au sel

pour lc goût

Irlous avons dclnc retcnu pour Ie classcrltcnt llar nratrice, lcs critères de chois et clerai.sclnncment suivants :

* goût* rapidité dc croi.s.sancc* rési.stiiltcc arrx in.sccte.s* rendcrncnt* ré.sistancc au .scl* décorticirgc.
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Fiche d'entraînement :

CLASSBMtrNT PAR PAIRES

Pour faire des courses, que préfériez-vous utiliser : Ia bicyclette, Ie car rapide, une
vieille Mobylette souvent en panne, ou le tw<i ?

Vos raisons ?

I'rrge 15.1)
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EXEMPLE DE CLA SSEMET.IT
HIÉRARCHIQTJE SIMPLE

[Jne femme âgée, expliquant qu'en raison de son âge elle
ne peut plus se déplacer souvent hors de Ia maiùn, a
incliqué ses préférences en matière d'activités de petit
commerce.

Ce sont :

I
.l
I
I
I
I

1.

2,

3.

4,

P\

Ia broderie de pagnes (pas cher si c'est fait à Ia maison);
l'élevage de poulets (peu de suivi nécessaire) ;
la culture de pommes de terre (bons prix pratiqués ces
jours-cr) 

;

la culture de bissap (mais tout Ie monde Ie fait et les
prix ne sont pas bons) ;
Ia collecte et la vente de fruits sauvages (trop de
déplacement).

'-fransformation et vente d,arachide
Transformation et vente de nril
collecte et ventes de fruits sauvages
Culture et vente de bissap
Broderie des pagnes.

une jeune femme qui n'avait pas ce problème
déplacernent a fait un classement à pàrtir des activités
rapportent Ie plus d'argent.

Cela donne :

de
qui

1.
,,
.fot

3.
'1.

5.

I
I
I
I
I
I
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EXEMPLB DII CLASSEMBNT PAR MATRICE BIRECTE
Fait par une paysanne à salikéna, Guinée-Bissau

Variétés de riz utiliséest
t

u
i.

n

t
,il
i

il
n
il
tl
F

Lt

lit
lrt

Sujet :

Elle a dit
le rendement et

que s'il fallait
In résistance à

choisir une variété,
Ia salinisation sont

elle choisirait
les critères les

" Chinois" parce
plus importants.

Variété Kousukutu Abdoulaye
Mane

Chinois

Rapidité de croissance

Rendement

Facile à décortiquer

Résistance à la
salinisation

Résistance aux insectes et aux
rnaladies pendant le stockage

I 
wsucl

I
I
I
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TRAVATIX PRATTQUES

I--uire le classement par matrice des moyens de transport en utilisant lcs

criières suivants :

COUT

RAPIDI'I'É

l'I.!-txlBIL['f E

IN,DEPIiNDANCE

IhIPaCT ECOLOGIQUE

EI'C.

I
t
I
I
t
I
I
t
I
I
I
I
I
I
t.

,|
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Photo reprrésentant les efforts d'une équipe de DP pour
visualiser les problèmes et les options en utilisant

des fiches cartonnées et du scotch

t
I
I
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{Jne fernrne en
sur la na,ture

t,rain de faire un clnssement matriciel
comp&rative des problèmes soulevés

par les paysans

I
I

,rl

.l
I



;

f f fUnt: Jemme
par

en train de classer
ordre d'importance

les problèrnes de son village
selon son jugement

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

Mangues :

Le bois :

Etc...

représentent crifficurté.s d'écoure'rent crcs fruits

t'c1lréscrr tc l'é l.osior.l

iHÉ
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Un groupe indique les avantages (à l'aide de
et i,nconvénients relatifs (avec des bouts

de plusieurs actions rhenées dans le

i

nois: de palme)
de bois)

village

&i
'r'isuel Pagc 15.16
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Séance L6 :

LES ANECDOTES, BIOGRAPHtrES,
ETUDES DE CAS, PROVEMES ET

CITATIO T{ S KEVEI*ATRI CE S

I
I
I
I
I
I
I

DUREE : 30 minures.

OBJECTTFS :

* Faire ressortir I'utilité et l'intérêt de ce type d,information

MATBRIAUX PEDAGOGIQUtrS :

* Ies exemples ci-joints et le résumé

PROCEDE :

1. Décortiquez les exernpres ci-joints avec res participants. euclques questions-clés pourcettediscussionsont: - I r--

* Que révèle cette inforrnation sur le milieu ?

* cettc information nous permet-elle de fornruler des hypothèses ou des
questions qui méritent à'être approfondies ? Si oui, tLsquelles ?

2' organisez les participants en groupes de deux (2) au sein desquels vous demand erez
à chaque participant de questionn"r son partenaire sur sa biographie. L'interviewerdoit encourager I'autre à parler et doif noter aussi fidèlcrnent quc pclssible ie$réponses' Choisiss ez 2-3 personncs pour partagcr leur rémoignage àn plénière.
Discutez de I'intérôt de cctie techniqu" donr^les villages er les difricujtos de prendre
des notes et d'encourager I'interviewé à parler. Faitc.s cn sorte cluc les participants
aient des échanges de vues sur la nranière cle résoudrc ccs clifficultés.

I
I

Fiche Ànimateur
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LES BIOGRAPHIES, AIVECDOTES,
ET{]DES DE CAS, PROWRBES,
ET CITATIOT{S RtrVEI-ATRICE S

Souvent, en faisant un DP dans un village, 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.

Ccrllectez soigneusement toutes ces anecdotes, études de cas, biographies, et

,:itations dans votre cahier, et analysez leur contenu en équipe. Utilisez ces

infbrmations dans votre rapport de terrain.

Comment faire ?

Ecoutez les paysans. Notez ce qu'ils disent. Deman dez à certains

l'autorrsation de les interviewer sur ce qu'ils ont fait dans leur vie. Mais

d'abord, êcoutez.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
'l

I
I
I
I
I
I
I
il
t
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UNB ANECDOTB

Écrit Ie 4ième jour dans un village.

Quand nous sommes arrivés au village, les hommes étaient tous occupés par une

histoire de vol d'une vache. Une vache avait été volée récemment et tout le monde

soupçonnait un jeune de I'ethnie voisine (ceux qui se spécialisent dans Ie vol de bétail) Ce

jeune avait rendu vjsite à une famille dans le village il y a quelques jours de cela, mais, hélas,

il n'y a pas de preuve... Une des femnres de la famille qui a perdu la vache s'était rendu un

ntatin à sa rizière où elle avait trouvé une carte d'identité qu'elle a donnée à son mari. Ce

dernier a constaté que c'êtait celle du jeunc lrommc soupçonné. Pour tout le village, c'éTait

Ia preuve qui rnanquait. Les notables ont mis leurs plus beaux boubous et sont allés voir lc

sous-préfet pour accuser le jeune. Ils sont revenus déçus, parce que Ie sous-préfet n'a pas

rendu le verdict qu'ils attendaient. Il a plutôt suggéré que la femme était peut-être complice

dans l'affaire, etc...

Wsuel Itage l6-3



U]{E ETUDE DE CAS SUR UNE T,ARCELLE DE IvIANIoc

Elle est localfsée à Dedgui, à côté du champ de mil ;la parcelle s,érend sur un| ,t .nectare envlron et a été mise en culture au cours du dernier hivernage. Après lespremières pluies' cheikh et les mcmbres de .sa famiile ont fait des tracés avec lahoue occicenta!e ; ils ont planté lc.s houtures d'environ l0 cm qu,ils avaient
préalablement coupées' cette opérarion peut être différée jusqu,après la culturede I'arachide et'Ju mil ;pa' contre, il y a un grand intérêt à faire autant de labour.s
que possible pour améliorer lc rendcmcnt de cette pfante. on fait re dernier rabclur
à I'aide de I'hilairc et on s'cn scrt p'ur éclaircir ra parceile, cc qui constitue unexcellent moyen de luttc contre les rongeurs.

I-a variété de manioc préférée est la variété "soyA" car elle cuit bien et sonrendement augmcnte avcc le tcmp.s:par contre, la variété rouge durcit si on la
laisse deux saisons' Après la culture, on coupe les riges pour aller les cultiver
ailleurs; déterrage après deux labours. certains agriculteurs combinent res deuxvariétés dans leurs parcelles.

['es bana bana viennent négocier et ,,acheter,' 
re champ man toc.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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DES CITATIONS RBVT]LATRTCES
DES vTLLAcBS DU sÉxÉcAl,

uTu 
es fatigué, tu laisses tes g:o.s.se.r cultiver, tu portes un joli boubou et

tu vas à Méckhé, les gosses utilisent les machines et ils enlèvent toutes
les petites pou.s.ls.r dhrbres.

".I/s (les boront barkô) pettvertt utiliser leurs l,ortgs Isras pour refu.rer de
retourner In terre".

"Je n'aime pas tellement cette histoire-là (la loi sur Ie foncier des

arbres au Sénégal). ,Si I'Etat est propriétaire des arbres, donc c'est à
I'Etat de planter".

"Tout le monde parle d'enseigner aux enfonts comrnent utiliser
correctement Ia terre et les arbres, mais ce ne sont pas les enfants qui
coupent les arbres".

"C'est bien d'arroser des arbres, mais c'est mieux d'arroser les
humains" (réaction concernant Ia privatisation de l'eau daru les

villages par l'Etat).

"C'est ça lo faillite du Sénégal : l'arachide et I'engrais".

I
I
I
I
I
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DES PROVBRBES ET

'j

DICTONS MANDINGUBS

Quelque chose bouge, ce qui Ia fait bouger est encore plus fort.

Urn sac vide ne se tient pas debout.

L'ombre du rônier ne sert pas au rônier lui-même.

\,it fortue alme danser mais elle n'a pas de reins.

i,'âne ne met jamais bas devant les personne.s.

Lc guctteur ne sait pas que sa tôte thit partie de son corps.

La panthère qui traîne le gibier ne sait pas qu'elle aura mal aussi.

Si quelqu'rtn insiste pour échanger son âne contre un autre, c'est que
quelque chose ne va pas avec le sien.

I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
il

A/.iJ. : La signification d'un proverbe dépend du coilerte dans lequel le paysan le situe.

Quelles sitrtcttions ont conduit les paysans à mentiortner ces proverbes ?

Wsuel Itngc [6.6
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PHOTO D'UNB INNOVATION PAYSANNE :

LE CAS D,UNE FEMME QUI PI.AT.ITB DU PIMENT SOUS UN ARBRE.

LES FEUILLES RETIENNENT L'HUMTDITÉ ET L'OMBRAGE PRoTEGE DU

SOLEIL' DONC LE PIMENT DONNE TOUTE L'ANNÉB SANS AftROSAcE

ll
ll
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DISCUSSrcN,St R I-,,1 GESTION
EI{ trQurPtr

1.

l.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Séance L7 :

I

a

nunÉg : 3o

OBJBCT'IF :

nrinutes

* sensibiliser lcs participants sur
activités concrètes que l'équipe

la néccssiti dc travaillcr
doit faire, telles que les

cn équipc ct sur lcs
mises en contmun.

MATÉRIAUX ET SUPPORTS :

'r visuel "comment faire les mises en cornmun ?',* Visuel "La Gestion en équipe ,,

i'nocÉDÉ :

Expliquez aux participants que vous voulez discuter avec eux de Ia
l'équipe sur le terrain. Présentez le contenu des deux visuels
d'ajouter leurs commentaires et suggestions.

manière de gérer
et proposez-lcur

* Des-participants ont-ils déjà travaillé en équipe ? Comrnent onr-ils fait ?
Quelles étaient les difficulté.s ? I-es avantages-?

* Ont-ils dcs suggcstions ?

Fiche Ânimntcur
I'age l7.l
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5

C:ÛMh4}iNT ORGANISER LES ''V[[SES EN COMMUN'' ?

?..

Les nrises cn comrnun sont des séances dc travail cn équipe. Ces séances doivent se

t;.nir chaque jour, au moins chaque soir. Certai'ns groupes essaient de faire une mise en

cornnlun eprès chaque interview et cela facilite la tâche pour le soir. En tout cas, il faut
r''r,.lrrnrcr un animatcur pour ces sôanccs. Si l'équipc a un tableau portatif qu'elle peut utiliser
ic soi;, c'cs[ encore nrieux, mais ce n'cst pas absolument nécessaire.

lI y a plusieurs protocoles possibles. En voici quelques-uns.

I-E,S MISES EN COMMUN APRES CI{AQUE INTERVIEW :

fous Ies thèrnes de votre check-list ont-ils é:t: couverts ?

-foutes les réponses étaient-elles fiables ? F'aut-il confirmer ou vérifier certaines

infornrations ? Lesquelles ?

Quels sont les points les plus importants ou les plus intéressants de I'interview ?

Comment s'est comportée I'équipe ? Toutes les questions ont-elles été ouvertes et
trien posées/formulées ?

Ciertaines de vos questions ont-elles provoqué une réponse intéressante de Ia part de

l'ir:ion:rateur ? Lesquelles et pourquoi ?

I.,filS l'.fISES trN COMMUN LB SOIR OU LE MAï'IN AVANI'DB COMMENCER :

plus des questions 1-5 ci-dessus,

Chaque rnembre de l'équipe peut s'exprimer pendant 5 rninutes au plus pour dire ce

qu'il a trouvé d'important à analyser. Constituer des paires pour élaborer des

synthèses de chaque interview.

Réviscr les check-lists existants ct décidcr s'il faut cn fairc de nouveaux.

Planifier le trrrvail du lendemain.

fravailler .sur vos cartes, coupes transversalc.s ct autres diagrammes pour s'assurer
qu'ils s<'rnt Iisibles et correctcment faits.

a
J.

4.

En

1.

2.

3.

4.
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LA GESTION DE L'BQUIPB

LE ROLE DU CHEF D'ÉQUIPE :

* travailler comme les autres membres de l'équiper * s'assurer que l'équipe suit son emploi du temps
'r passer la parole pendant les interviews

. * présenter l'équipe et ses objectifs aux personnes interviewécs
'* assurer le protocole entre l'équipe et les notables:{' rappelet' aux autres les objectifs et aussi les rappeler à I'ordre pendant les mises

en commun
't permettre aux autres de jouer le rôle de chef d'équipe* prendre dr:Il notes - ,

LBS I\{EMBRES DE L'ÉQUIPE :

contribuent aux discussions et aux mises en commun
n'insistent pas trop sur leurs propres lignes d'enquôte
ne s'écartent pas trop des autres pendant les coupes transversales et interviews
ne créent pas de clans au sein de l'équipe
respectent les connaissances et les expériences des autres participants et des
paysans du village
ne disparaissent pas quand il y a encore du travail à faire
n'insistent pas trop à faire uniquement les choses qui touchent leur propre
"spécialité" ou domaine de compétence
discutent de leurs critiques et suggestions à I'amiable avec le chef d'équipe
avant que ce ne soit "trop tard"
sont prêts à se lever tôt et à se coucher tard pour pour avoir plus de temps de
travail
prennent des notes

*
*
*
*
*

*
*

I
I 

LES

I
I
I
I
I

OPTIONS :

nommez un responsable logistique pour tous les aspects liés aux repas, aux
courses des véhicules, aux achats à effectuer, au suivi de l'équipement, etc.;

nommer 7-2 personnes chaque jour pour reprendre les différentes cartes et
diagrammes afin qu'à ta fin du séjour sur le terrain, tous les diagrammes soient
faits et puissent être prêts pour les restitutions et le rapport ;

nommer chaque jour une personne différente pour rappeler au chet'd'équipe et
aux autres membres I'cnrploi du temp.s (lcs horairc.s de rcpa.s, lc.s hcurcs de pause,
la durée des activités, etc.)

I 
t,suel

I
I
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Une bonne équipe fait des
la sYnthuï:rn.o::ï:î

. ;:.
mises en commun chaque jour et
ses in formations pour dégager
recherche et d'action
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Séance 18 :

DISCUSSIOT{ SUR LA ftESTITUTIOTV

ORIECTIF :
a r Susciter une discussion sur la façon d'organiser et d'effectuer une restitution

DUREB : 30 minutes

MATERIAUX ET SUPPORTS : Résumé "'i-a, Resrirution"

PROCEDE :

1. Commencez la session par un "brainstorming" autour de la question suivante :

"Pourquoi Ia restilution est-elle impoftante dans une démarche pafticipative ? "

* Enregistrez les réponses au fur et à mesure.

* Demandez avx participants comment ils s'y sont pris dans les restitutions aux
populations ne sachant pas lire. Problèmes rencontrés ?

Faites une synthèse pour dégager les idees-forces.

Montrez le visuel "Lâ restitution" en se limitant aux idees-forces. Complétez les éléments
du transparent à la lumière des idées dé,gagæ.s par les participants. (2 mn)

Fiche Aninrcteur I'age I8.l



LA RBSTITUTION

i1' ii'ES'I-CB QU'LINB RESTITUTION ?

ia reslitution e.st un moment d'échange et de partage de I'information au cours duquel
r'éartipe du DP présente à la population du village ou aux responsables qui ont parainné
ie DF', les problèmes du village recensés par I'equipe et les possibilités ie recherche et
rJ'action Jlour trouver des solutions à ces problènres. Dans unè approche participative, la
population est partie prenante au processus. La restitution peut aussi se faire aussi au
cours des "ateliers paysans".

Dan.s les DP effectués par le pRAAp, nous chercir,lns à ce que le Dp soit suffrsamment

' 
pcr':sibilités d'action et de rerherche et qu'une deur.ième restitution soit raite devant les
responsables de la fedération paysanne qui a parainné I'exercice.

2. i\fuilQuol RESTTTUER ?

t c'est un moyen de valider les résultats de la recherche par les populations et d'obteni
ces critiqueiet des corrections. ' d'r rcr P'Purauons et q ootenlr 

I
+ f 'est ttii mornctrt supplémen[aire de génération de nouvelles informations à travers les

discu.ssiott.s, très utiles dans I'approfondissement de I'analyse.

QUI ^.ESTITUEIT ?

I
I
I
I
I
I
I
t

I
I
I
I
I
t

En fonction du thème de l'étude et des résultats
nivearr du village auprès de qui seront restitués

* Ies femmes ;* les chefs de carré ;* tout le village ;*: les quartiers ;4 des groupes ethniques ;:k des re.sponsables de I'association :

"t< le(s) Sroi.:, , :ment(S).

obtenus, identifier différents groupes au
ces résultats. Par exenrple :

,l
t
I
I
I
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4. QUE RESTITUER ?

Pour chaque groupe, identifier les aspects importants des résultats à restituer. Certains

aspects peuvent intéresser les paysans, normalement les éléments d'analyse de "l'arbre à

problèmes", les priorités d'actïon et de recherche, ou d'autres informations. Par exemple. si le
thème de l'étude porte sur la gestion des ressources naturelles :

' * une restitution au niveau du village peut porter sur I'importance, les causes, les

conséquences et solutions possibles du problème de la dégradation des ressources

' naturelles ;

il

I 
* un thème spécifique sur les corvées du bois de chauffe peut intéresser les femmes ;

- * la. restitution peut couvrir les prochaines étapes de la recherche ou des actions

I PrcPosées'

COMMENT RESTITUER ?

'r Il est plus utile de faire plusieurs sessions de restitution, à la manière d'un "séminaire
paysan". Pour chaque session, trouvez un thème principal autour duquel sera organisé
la restitution ; normalernent ce thème porte sur I'analyse des problèmes particuliers et

les possibilités de recherche et d'action.

'r' Visualisez aulant que possible à I'aide de maquettes, de photos; de cartes villageoises,
cle diagrammes et de dessins simples.

* Simplifi ez le message.

'F Ne surchargez pas les maquettes, cartes, et diagrammes.

'F Pnésentez les maquettes suivant un ordre logique.

'k Suscitez une réaction sur les différentes maquettes et les diagrammes.

'F Préparez beaucoup de questions pour stimuler la discussion avec les paysans.
(Pourquoi, Comment, Pour qui, et les questions du type "Si..., alors...")

'F Discutez toujours des suites à réserver à la restitution.

t
I
I
t
t
I
I
I
I
I
I 

Réstrnré

I
I
I
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I YIS RIryi'I'ITUTIONS PBUVENT PROVOQUBR DI;S DISCUSSIONS

I}ASSIONI-{ANTES ET BBAUCOUP DB QUESTIONS
COMPLtrXBS PEUVENT ETRtr SOULITVEES

I
I
I
I
.l
I
t
I
I
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DES PAYSANS PEUVENT RESTITUER i\ D'AUTRES LES
RESULTATS BI' LBS INFORMATIONS OBTENIJS.

ICI LES PAYSANS ONT FAIT DES CARTES AU SOL
QUE L'EQUIPE A REPRODUITES SUR PAPIBR

BT ANNOTEBS EN T.RANCAIS.

I
il

il

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Séance L9 :

LA .? T-,AT{IFICATT OT{ D'UA{
DMGT,{O S TTC PARTICIPATTF

Partie 1 : Les objectifs et les outils
OBJBCTIF :

* antener les particiPants à réfléchir sur le planning cJc travail pcn.Jarrt la phasc
dc terrain ct à lc ntodificr si néccssaire.

:

D{-ifBE: t heure

I!Û\TERTAUX NECESSAIRES i

Résumés et visuels ci-joint.s

't Photocopies du plan de travail fait par les animateurs à I'avance

PROCEDE :

1. Expliquez aux participants que c'est le moment d'étudier le plan Ce travail sur ll.
terrain ct de réfléchir un peLr sur lcs objectifs de I'exercice sui l" terrain;

2' Exposez Ie résumé "Conttrtcnt Planificr un DP" ct nrontrez au;i palticipzrilt.s l; n,i:sr.. ,

sur I'Ethiopie ct, s'il y a a.sscz de tcnrlls, celui clu Soudan aussi ;

3. Demandezavxgens ce qu'ils pensent cle Ia logique de l'excnrltlc. Pourqugi ont..il.., ir,i:
un atelier à la fin du Dp ?

4' Exposez les objectif's de I'exercice sur Ie terrain et distribuez les photoc<lpies drr plan.
de travail détaillé pour l'exercice sn suivant Ie calendrier qui iigut.. dans
I'introduction de ce module. Discutez-cn. Explicluez c;u'ils ucrnt planifier leurs
intervie*t.durant la proclraine séancc. Denrarrd"i à .hr,c1ue écpripc clc sc réunir ct dc
proposer des modifications de I'cnrploi de tenrps sur le terrain.

Fichc Aninrntcur l'agc 19. I
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I]X ANIF,4ATEUIIS :

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

rn DP d'initiation où les participants nranquent d'expérience dans la recherche
:tirln, il est souvent nécessaire de suggérer un plan dè travail pour les différents
ews et d'infbrmation à collecter au lieu de ieur laisser le soin d,élaborer Ie
es. Par contre, il faut les laisser planifier en détail le contenu de leurs check-

interviervs. Si le temps Ie permet et si les participants sont à la hauteur, il estlcs Iaisser élahorer le plan de travail aprè.s leur avoir rappelé les ohjectifs du

Notcz att'ssi cltrc lc planning dc travail sur lc tcrrain n'est pas unc cnquête forcée.
C'e.st un plan souole !
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7.

3.

COMMENT PLANIFTER fIN DP ?

choisir les th,èmes, les types et les obiectifs du DP airasi qwe

Ie site .'

* Définir les critères de

(taille du village' zone
choi.x du site
écologique, zonc de Projel, etc')

Z. préparer les aspects ?ogistiques e,t nratériels de Ïa visite (I^2

Itagc

jours) .'

,* Négocier les datel et aspects logistiques avec le village ou l'association ;

(logelrent, repas, transpàrt, rnaùriel péclagogique, traduction, etc')

Constituer I'équipe pluridisciplinaire .'

,t background professionnel, spécialité et domaines de compétence
* cOnn"aisSances de la zone et personnes extérieures
* aptitudes en rnatièrc de conrmunication et d'analyse
* choisir un chef d'équiPe

4. Faire des séances de tra.vail entre les tnembres de l''ôrluipe

pour planifier ?es interviews et les informations à col'lecter eT

à onàIytti (cette étape peut prendre I'2 iours) 
"

'r pour chaque objectif, faire une liste des rypes d'inforniations à rechc"rcitcr et

ensuite développer les check-lists ;

,k 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) ittclttant:

'* * le nornbre de jours nécessaires
** les types d'activités à ntener cltaque jour
** les rypcs d'outils et le nombrc lrylte diinterviews à t'aire (3-4 intervicws de

1-2 lrcurcs chacunc sclnt acccptable's)'
** l,clrganisation dc l'équipc (chef cl'éc1uipc, chcf cl.c protclcttlc' rcsponszttrlc'

logisiique, animtttcur des ntiscs en collllllLln' ctc')'

* élabctrez vos check-lists ;

Ré.sumé



6. Eiu"clier les données secondaires .'

E.

I
I
I

_l

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

n

icJcntificr les sourccs ct types dc données secondaires
(cartcs, relevés pluviométriques, monographie, mémoire, thèse)

* cxploiler et synthétiser ces données secondaires.

I/otre séjour sur Ie terrain (4-7 jours) .'

I-es acti',,ités suivantes seront nrenées :

" collc'':le. ct traitenrent analytiquc des inforrnation ;* cJiscussiorr avcc lcs lrabitants dcs principaux problèmes, de Ieurs causes ct
cOri.Sér"iuenC0.q;* cliscrlssion avec les habritants dc s possibilités de recherche et d'action ;* s)'nthèse des inforrnations et analyses sur tableau et diagrammes.

Ln rédactiort du rapport de terrain (2 jours maximum):

I-t: rappclrt pcut contenir les chapitrcs suivants :

i. Lzl iiescription du problème étudié et son contexte, avec tableaux et diagrammes
Z. [,'rinrl.1'se des causes et conséqrtences du problènre
:1. I-,'ani:!yse cle.s i-rpFortunités de recherche et d'action
{'. La l!s{e des personnes/groupes interviewés
5 i-e progi':.rmme de travail sur Ie terrain

QUELQUES COIr,:iiil[-S :

La durée d'un DP typc est difficile à déterminer'. La plrase de préparation (choix du
,s.ic'., thèrne et de l'écluipe) peut, dans certains cas, prendre du temps. C'est le cas lorsqu'il
ti.ut par exem;rie prospecter Ie site et ensuite identifier une équipe. Par contre, il peut
a;'river clue lc site soit connu à I'avance et que l'écluipe soit déjà disponible.

Parallùle.rncnt, le tenrps clue prcnd la revue de.s données secondaircs cst très variable
d'un thèrne à un autre et d'une zone à une autre. Pour certains thènres, il existe une
iittérature abortclantc dont la cclllcctc-ct I'exploitation prennent du temp.s. Pour d'autres, la
liltératirre disponible cst assez pauvre.

ç.tii tt"'ec I'appui dt','i,tre G;.:è-ve)

iiir;iir.ié l)lgc 19.4



METHODES SOURCES
D'INFOITMATION

LIEU

'Jniversité, arclrivc:,

siège du Projct Gc'i:iia

- datts lcs chair,Ps ct à la Lî;:t'1tc '

- sur ie terririir, zoile d'i'"igi'iiio:
(2 villages)

- sur le terrain à Gezira

- Bureau du Projet Gezira

- université -
- champs de coton, camPcmerts

ouv:-iers, riotrriciles, eic'"

Consultation des sources secondaires

sur la migration des paysans vers le

site Gezira

rflpPorts et Public;rtions

Interviews semi-stnrcturées avec des

informateurs-clés et des agriculteurs

(individuellement et en groupes

ciblés)

l2 ouvricrs à Gezira

9 paysans dans la zone d'émigration

4 paysans et agents de

dévcloppcment à Gezira

2 administrâteurs du projet Gezira

I maître-assistante d'université

Observation directe des conditions de

vie et de travail des paysans émigrés

et aussi des conditions de vie des

paysans dans la zone d'étnigration

EXEMPLE DE PLANIFICATION D'UN DP DE Tl,Ïti,
NON-PARTICIPATTF REALISE AU SOUDAT{

(Source: J. Theis, voir bibliographie)

L'impact de Ia distribution des denrées alimentaires sur la migration des

ouYriers du coton.

D,importantes rumeurs circulaient selon lesquelles, le programme alimenl':ti"e

empêchait les villageois cl'émigrer pour travailler dans le grand projet agriec!'

de Gezira. Ces rumeurs, étaient:clles fondées ?

THEME:

OBJECTIF:

DUREE
l.

-------l
i
I
I

---l
'!

;

i

I

PREPARATTON :

* consultation des sources secondaires à

* discussion des idée.s et hypothèses avec
* préparation d'unc liste de qucstions et

COMPOSITION DE L'EQUIPE :

* 1 économiste
* 1. sociologue* 2 professionnels du Ministère
* 2 intervicwers/traducteurs

I'université ;

l'équipe du DP ;

dc check-lists ;

*
*
*

: 6 jours
I journée de PréParation
2 jours dans la zone d'érrrigrirtion
2 jotrrs au projet Gczira
2 jotrrs pour la rédactiott du rapport

Wsuel
Page l') 5



; tililïfii :

OB-TIICI'IF :

DURTIE :

Ca
tr cl

ËUÏ,A}IHF'TCATTOI\I D,UN DP REALISE EN ETHIOPIE

(,9ource. : Partictpatory RRA in l(ollo, Etlùopie, voir hihliographie)

Gestion des ressources naturcllcs, dc.s parcours et des forêts en particulier.

Développer un plan d'activités pour nrieux gé,rer le parcours et Ia forêt dans un.
village, sous le parrainage d'une association paysanne.

5 jclurs .

rr i Ii, I-)E l'RA\'/AIL INFORMATTON OB]'ENUU SOURCES

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

l,'.,ic:u' cle grrulies;-
ir- S: .:

* profil de I'associatiolr paysztnne

* profil des attitudes sur le
reboisement privé et le
rehoisentent communalt tairc ct
attitudes sur l'établissenront
d'une mise en défens du
parcours

i)ersonnes et catégories
clroisies par I'association
paysanne

les vieux notables, pour
l'historique de I'utilisation
de l'espace

* les fenrnres, pour ses

attitudes et perceptions des

problènres

at ros Lrt c()lipt.s
ansvcrsal es

* utilisation dc I'espacc,
localisation de.s prolrlèrncs

* lcs interiews de groupes
et des excursions dans la
brousse

la.ssenicnt par
"'irrCnrie

;;-,;;;;l;J,;

:':i iil..livicirrs

" préfé,rence pour les races et
rype.s d'aninr aux, préfél'cncc
pour les arbres et arbustes

* les interviews de groupe

* mise au point de toutcs les
options et de leurs irnplications

* l'équipe, (les idées et
problèmes découverts
pendant les interviews)

* discussion prélirninairc dcs
iclées d'action ct dc lcur'
réalisrne dans le nrilicu

* inforrnateurs-clés de
I'association paysanne
autres personnes

ct

I r'.' I ir l' i)?ly:j;-ul * analysc cclllcctivc dcs
clpportunités d'actiorr ct clc srrivi
rclativcs à la gcstion clrr

parcoLrrs ct dc la fïlrôt

lcs rcprésentants de
clif'fércnts groupes déjà
interuicwés plus quclques
pcrsonnes chclisies par
I'rrssociatiorr

|isucl I'ngc 19.6



C1 t ^.Uéance 20 :
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LA F'ORMTJLATION DES PROBLEMES
ET L'ARBRE A PROBLEMES

OBJECTIF :

* Pcrnrcttre aux participants de nraîtriser la manipulation d'un arbre à problènjes.

DURBE : I hcure, e,vcc préscntation ct travaux de groupcs. 
,

MATBRIAUX , 
.

* Feuilles padex, marqueurs, scotch
Résumé et visuels ci_joints

PROCEDE :

1' Animez un débat autour des exemples des problènres et leur formulation avecI'aide du visuel ci-joint. Les questions suivanô, p"uucnt aider la discussjon :

I Dans quelle mesure la formulation de gauche est-elle faible ?* Y'a-t-il d'autres possibilités de reformulàr les problèmes de manière pl'sprécise ?* Pourquoi la précision dans Ia formulation des problèmes est-elle utile ?

2' Dessinez au tableau 
-ou sur padex un arbre à problèmes. Le tronc se présentccomme le problème à érudiei, Ies brancher roni les consequrn."r, ;;id rà"in ,sont les causes' Expliqucz au fur ct mesurc quc vous dessinez. Si vous voulez, le:-fruits peuvent représenter res "sorution, porribres,,.

3' Exptiquez que I'arhre est un outil très sinrplc ct très puissant p'ur analyscr le.srelations entrc les c:tttscs ct lcs conséc1u"n.", clcs problènrcs clu paysan. L,ar.bre estsouvent un préalable à une session de "brainstornring" des possibilités dc scllution.Si certains participants ont cléjà utilisé l'arbrc, dcnrand"r-l"rr dc l,cx'lic;ucr auxau tres.

Fichc Âninr:rtcur
I'agc 20.1



Irrcscntr:z rapidemc:'
participants.

.,j esulne I'arbre à problèmes puis distribuez-le aux

.l
i

ISU,

Animcz une discussion autour des exemples. Des questions comme: "quel est le
principal problème de cet arbre ?", "quelles en soni les causes principales ?", "les
causes secondaires ?", "quelle(s) conséquence(s) chaque problème représenté sur
I'arbre entraîne-t-il '?"..., permettent aux participants 

-de 
àonrprendre la structure

de l'arbre, Ies relations entre ses différentes branches et d'analyser les évenruelles
fautes de logique (voir le visuel sur la divagation des animaui où les problèmes
rnais également les solutions ont été représentés par des fruits).

Dés que les participants se seront familiarisés avec les concepts et principes de
I'ar-brr: à oroblèmes, distribuez-leur des fiches cartonnées et demandez à ôhacun
ci'e.r'trs ei.:x d'y noter un problènre irnportant idcntifié au cours de son travail dans
lcs villailt:s. lJ.nsuitc clracun écha lgerur sa ficlrc avcc cclle clc srll voisil.

iil;i',,utr j)ttiticipant lira .) lraute vr):x Ic prolrlènrc identifié sur sa fiche. Quelques-
rrrlcs rie ces fichc.s.sct'ont citoisies pour les travaux cn groupe. Constituez plusieurs
Ill'ilrrpo.s aux(1uel.s il sera detnandé d'élatrorer un zrrbre à problèntes. CSaque groupe
dis;;r;scrir liour ccla d'un marqueur et d'unc feuille padcx grand forpral. CJrcuiez
entrc lcs groupes pour donrier éventuellement un coup de main. euand tout le
monde a torminé, que chaque groupe présente I'arbre qu'il a élaboré. Engagezvne
cliscussicln qui portera n('ltamrnent sur les liens entre les divers problèmès.

Ini'jtc-'.2 les particillant.s à proposer des variantes éventuelles de I'outil ou un autre
mocle d'utilisation possible de celui-ci dans les villages. "Les villageois sont-ils en
mesurc de suiwe cette méthode de décorticage des problèmes ?".

CONSBILS AUX ANIMATEURS :

Ii cst éga!i:ment possible d'utiliser de petites fiches autocollante ("post-it") bon
ritcilé poul'I'élairoraticin d'un arbre à problèrnes. Sur chaque fiche seia insciit un

f-', i)i,;lètnr:, uno cau:ie ou une conséquence. Placez la fiche sur I'arbrc. Etant détachables,
!'. s "':.lsi it" pct)vùnt être déplacés à volonté, ce qui vou.s évitera de reconstituer I'arbre

I r:'t:tic;'l. cilil(luc, fois clrt'unc caractéristique dc I'arhrc aura é,té nral positionnée.

itiÂi.j'i'iili :

I-'irrti .;e d.'une "carte routière" peut être plus facile pour 1es pcrsonnes à saisir que
I'r:rhre . Dun,v cc cos, cxpliquez aux participants qu'il s'agit de faire une carte routièrc
tuinpartaitt ':les piste.t, dcs rautcs avcc des arrêtr^ dc car rapiflc. Chaque arrêt correspontl
rj uit' prob[èntc. I-cs roule.r et les pistcs incliquertt comntenf aller c['un problènte-à un
uutre proltlèntc.

,rl

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

Fichc Animal.eur I'agc 20.2
I
I
I



il
il
I
I
I
il
il
I
I
I
I
I
I
I
lt

t.

DTFFICUUI'BS A SIGNALER :

l. Le plus difficile est de choisir un probtème assez précis et de bicn le formuler en

vue de son analyse. Peut-être sera-t-til nécessaire au préalable de discuter de

I'ensemble des problèmes ct dc demander aux paysans de les ranger par ordre

d'irnportance, cela afin d'éviter que de vagues doléances ne fassent I'objet d'une

analyse.

QUAND L'UTILISBR ?

1. Autant dc fois quc vous aurcz à analyscr dcs problèmcs au cours d'un DP. La

méthodc présclrtc I'avantage dc vclus conduirc rapidemcnt à I'csscntiel : I'analysc

de.s problèmes avec le paysan. :

Résurué I'agc 20.5
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I'LUS I-A trORMULATION D'UN PROBLIIMtr ES'I' PRBCIStr

PLUS FACII.trMENT DtrS SOLU'I'IONS SI}IION'I' 'I'ROUVBBS

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

f_Lqblème vague.impr

l. Manrpre cl'ai'gen t

7.. Ir4aladies

3. I\{anqrre de matér'iel agricole

4. Sol l,'cst pas bon

5. Salinisation

6. Pas de pluie

Fornrulation plrrs lbrte

I. Manque de ressources en hivernage,
nlanque de cultures rle rcnte

Z. Manque de nrédicanrcnts rlans les
rlispcnsaircs.

3. Matrvais taux dc renrboursement du
créclit agricole

4. Manque de furnier, manque de
terres pour les jachères.

i,

6.?

I
I
I
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Arbre à Problèmes .'

Comment comrnencer ?
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Exer:nple d'Arbre à Problèmes
tr[ortalité infuntile éIevée
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Et:emple d'Arbre à Problèmes ;
Divagation des Anint&u.x (arbre .fait par

les paysans en Casam&nce, Sénégal)
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A'rbre à problèmes fait par
énégalais sur

"le nl&uvaise gestion des organisations
paysannes dans le village"
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Arbre à problèmes autour du manque
d'espacement des naissances

(fait par des paysûnnes en Casamance, sénégal)
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1.
' Animez une discussion sur la manièrc de sélectionner
thèmes de recherche selon I'expérience de.s participant.s.
sont :

les projets villageois ou les
Les quelques question.s-clés

* Qui choisit les projets ?* Comment savoir si la nrajorité des villageoi.s accepte I'activité ?* Comtnent décider parrni plusieurs projets/activités possibles ?

2. Présentez brièvement I'infbrmation dans I'aide-mémoire cn expliquant que c'est une
des façons d'analyser Ies différentes possibilités d'action ou dc recherôh" dans un
villagc.. ETPliquez quc lcs problènrcs clc participation ct cJc choix nc sont jamais
"réglés" définitivemen t.

ll
tl

S NNNCTION ET NU,qIUATIOT\T
DES ACTIOT{S ET PISTES

DE RtrCHERCHE POSSIBLES

OBJECTIFS :

* Arnener les participants à travers une simulation à comprcndre une grille
d'évaluation participative pour sélcctionner quclques "projcts" villageois ou thèmcs
de recherche.

DURÉE : 1 hcurc

MATÉRTAUX :

* Résunté "Comment choisir parmi toutes les innovations po.s.sible.s ?"* Fiche d'information sur les innovations* Visuel "Tableau d'analyse des Innovations et Opportunités"* Visuels d'information sur 4 "projet.s,'

PROCÉPÉS :

Iiichc Âninratcur I'rrgc 2l.l
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Distribu ez les fiches d'information sur les 4 projets et demandez aux groupes de

travail dc 3-4 pcrsonncs dc discutcr enscnrble, dc rcmplir le tableau d'analyse des

innovations et enfin de ranger par ordre de priorité technique le.s 4 projets. Ensuite
clcmand ez-lcur dc présenter leurs résultats en plénière.

Anirnez unc discussion autour de Ia question "Que faire si vos interlocuteurs dan.s un
village ont des priorités très difïérentes qui n'ont rien à voir avec I'analyse technique
rôvélé,e dans le tableau ?" "Comment cela peut-il arriver ?"

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
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COMMENT CHOISIR PARMI TOUTBS LES
INNOVATIONS POSSTBLBS ?

Analyse technique qualitative

Au cours du DP, l'équl!. ct les paysans vont avoir bcaucoup d'idécs sur la inapièrc
dc résoudre lcurs problèttrcC. Certains vônt suggérer de relancer le ieboisement, les femmesdemanderont un moulin, I'association parlera de I'idée de lancer un programrne deformation en gestion et de construction cj'une case de santé, et I'équipe de Dp peut proposer
de réaliscr des cxpérinrcntations en agro-fbresterie, ou certains am-énagernents pour luttercontre l'érosion.

II faut préparer une listc dc toutcs ces idées ct Ies analyscr à foncl. Conrbien chaqueidée peut-elle coûter ? Qui_est.conrpétent pour faire le travail ? Les projets, vont-ilsrésoudre tous les problèmes identifiér-r, couri du Dp ? eui, dans le village, va réellementen bénéticier ?

Avec cette liste élaborée, il faudra aussi procécier à une analyse "technique,, qui donnerapidement une base de comparaison entre piusieurs actions et iecherches, plutôt qu,uneétude de faisabilité cxhaustivè. Ce qui est important, c'est d'élaborer des critè."s (coût,équité, durabilité, etc.) d'analyse avcc les paysans dans le village, dans la mesure du possible.

COMMENI' ORGANISER LE'I'RAVAIL D'ANALYSE I'ECHNIQUE ?

* Identificr lcs problèntcs ct lcs oppot'tunitôs cJc sclluticln, clc rechcrclc, r-ru cl'acrjon aucours des interviews dans le villâge, en vous servant de "l'arbre à problèrnes,,, desinterviews des groupes-ciblcs *t àt diftérentes catégories sociales (femmes, vieux,paysans prospères, etc.), oLl bien en organisant un iatelier paysan,' dans lc but detrouver des idées de rccherchc et d'actiôn.

- 
lemplir une fiche d'infornration (modèle ci-joint) pour chaquc idée 6u ipnovation.Dans la mesure du pclssible, discu tez avec ILs paysans des présompticlns que créechaque suggestion' en s'exprinrant ainsi : "si on fait A, nous pensons c;ue B va sepasser".

QUELLES SONT'LES MBII-LEIJRES TDBES DE RECI{ERCTItr OU D'AC]'ION ?

+ elles ne doivent pas être générales : elles doivent être* les meilleures idée.s ré;lrincrent à .n prohrèr'c pr-éci.s
conlprcndrc :

fortenre n t foca I i.sécs.
dc.s [)ily.san.s rlrr'il.s ncuvclrl

I 
Rdsunrd

I
I
I
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*{< I'introduclion de nouvelles trchniques culturalcs

** l'introduction d'une nouvelle variété de culturc ott d'une nouvelle espèce d'aninrul
domestique

** lc"commencement d'un nouveau proiel de développenrcnt

*(* I'expansion d'un projet en cours

**( kt réorientalion du travail d'une institution

*<*c tout rtulrc typc d'intemcntion

Lcs n-rcillcure.s idécs sont lc résultat de discussions et d'échanges réels entre l'équipe
et lcs paysans ct font I'objet 9'un souhait de la nrajorité des personnes concernées.

lcs mcillcurcs icJécs n'impliqucnt pas forcémcnt Llnc action de dévcloppemcnt

certains exigeront des essais sur le terrain, des essais de vtrlgarisation, uD travail
d'enquôte ou des expérimentations en laboratoire

on doit expliquer I'ensemble des activités impliquées par chaque idée

une fois lcs mcillcurcs idécs détcrminécs, I'dquipc rcmplit un formulairc du rype ci-

contre.

La prclchainc étape cst de fixcr des critèrcs tcchniqucs pour analyser

comparativement ces différentes possibilités de recherche et d'action.

Le chclix dcs critères n'cst pa.s facile. Nous avons proposé quclqucs critèrcs dans le
tablcau ci-joint. Discutez avcc dcs paysans dcs critèrcs possibles d'analyse technique
tels que :

** I'umplcur dcs protits pour Ia comntunauté

#t le dcgré de participation dc la contmunaulé

** Ia stabitité dc l'innovation (est-cc que I'innovation donncra clcs résu.Itats stables

au fil des ans, ntême pendant Ia séchercs.>^e ?)

** !'équitté tlans Ia distriltulion des bénéficcs au scin dcs dffircntcs couclrcs

sociales

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Formulaire d'information sur les idées
de solution aux problèmes

IDEMNNOVATION

NO

QUOI ? :
(dc-scription dc
I'innovation)

t0uRQUor
(jtr-stilication
I'innovation)

?t
de

OU?:

QUAND ? :

QUI Exécute 7

en bénéficie ?

COMMENI' 'I :

(actions
requise.s)

Ré.su nré Pnge 2l ..i



*t( lc coût d'exécution de I'innovation

rt le laps de temps requis avant que la communauté ne bénéficie de lTnnovation

** la fais'abilité technique de l'innovation

** la capacité des institutions locales à gérer les activités.

I
I
,l

I
.lMais d'autres critères sont possihles et il est

tcchniques avec lcs habitants du villagc, surtout
villageoises plutôt quc des activités de recherche.

important de discuter de ces critères
si lcs propositions sont des actions

Pour chacluc idée rctenue après ccs discussions, organisez une discussion d'évaluation
à I'aide dc la grille d'évaluation ci-jointe. Il faut discuter avec des paysans habilités
à rcpréscnter les autres menrbres du village. Ils peuvent être, selon le cas et le niveau
d'auto-organisation dans le villagc, dcs notables, dcs fcmmcs d'un groupement, des
responsablcs de I'association paysannc oil dc la coopérative, etc. Assurez-vous que
vos interlclcutcurs dans le village .sont reconnus comme des respon.sables sérieux par
les autres. Si per.sonne n'est disponible, il faut avoir recours aux réunions avec les
notablcs, aux réunions "cornmunaLrtairos", ct aux réunions/discussions avec des focus-
groupcs (groupes ciblés).

Pottr utiliscr lc tablcau/grillc d'analysc tcchniquc dcs innovations, on utilise unc
échellc qualitative de valeurs : "élevé" (+ + +), "moyen" (+ +), "faible" (+), ou "long
(+),moyen (++), court (++*)". De cette manière, l'évaluation reste orientée vers
Ia visualisation, de sorte quc lcs participants sont cn mcsurc, d'un seul coup d'oeil,
de faire des contparaisons. Pendant le déroulement du processus, les évaluations sont
continuellement révisées. Une fois l'évaluation term inée pour toutes les innovations
proposées, cllcs doivcnt êtrc classées par ordrc de priorité pour Ia recherche et le
développem en t.

Après l'évaluation de l'innovation, on pcut cntrcprcndrc dcs étudcs de faisabilité pour I
cxaminer plus cn détail les intewentions les plus prometteusesr

I

I
I
I
I
I
I
I

r\ Noter : I'es priorités qui se dégagenl de ce proccssus ne son! pas nécessairement les môntes priorités pour les
paysan's. ,Souven!, il luul complétcr l'unalyse Jtar uil clussenrcnt pur ordre de préférence fuit pur
dilférenls Sroupes dans le villuga. I.'unulyse lechniquc det'rait sinrplemtnt ulimenter Ia tliscussion ayec
lcs gun.s lu villugt, rttttis c'cs! ù cux dc décidu quoi fuire.

sourcc : voir T'lrcis ct Mc crackcn dans tu bibtiographie

I
I
I
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FO RMTJLATR]T D'EIT.IREGISTREMENT
D'UNE II{I{OVATION

I
I
I
I

QUOI : Réparation du nroulin à nril du groupement des
fcmmes

POURQUOT : Le moulin à rnil est tonrbé en panne depuis 2 ans et
le groupement n'a pas les fonds pour le réparer. Les
femrnes du village doivent transporter leurs graines
jusqu'au prochain marché qui sc situe à une heure de
distance (transport par âne) ou alors elles devront
moudre Ie nril manr,rellement

.l

I
OU: Salikéna, Guinée-Bissau I
QUAND : Immédiatement

QUt EXECU'I'E : 1. Le rnoulin à

village

2, ONG-SELF
f'onds, et SELF
ans.

mil des groupements des femmes du

: le groupement fburnit 20o/o des
fournit 80o/o à titre de prêt sur deux

I
I
I

QUI EN BBNEFICTE : Toute la comnrunauté, principalement les femnres

COMMENT: - Réorganiser le groupement pour le rendre plus
efïcace

- L'ONG effectuera l'étude de faisabilité pour
déterminer les coûts de réparation du moulin à mil

- confier la réparaticln à uQ ingénieur sous contrat

- Le staff de SELF formera le personnel du
groupernent qui est essentiellement féminin, dans le
donraine de Ia contptabilité et des finances

- L'ingénicur fonncra 5 l'cnrnrcs au ftlnctionncnrcnt
du nruulin à nril ot pour I'cnl.r'cLicrr de rouLinc

I
I
I
I
I
I
I
I

3s0 000 F.CFA

I4suel I'agc 21.8 I
I
I



FORI'IULAIRN: D'BNREGI STREMENT
D'UNE INNOVATION

QUOI: Recherche sur les itinéraires techniques pour mieux
gérer les mauvaises herbes dans la clltut" au riz de
montagne.

il
I
il
I
I
I
I
I
I
I
I
t
il
ll

POURQUOT : Les paysanne.s se plaignent qu'avec la salinisation
ellcs sont obligées dc cultiver plus de riz de
montagne, mais dans le plateau il y a trop de
mauvaises herbes et elles demandent des herbicides
qui coûtent cher. L'agronomc dc I'équipe sait qu'il y
I d": techniques de culrures qui pouriailnt améliorer
Ia situation, mais il faudrait les expérimenter au
préalable.

OU: Salikéna

QUAND : Irnmédiatement

QUT EXECUTE : Volontaires de l'association villageoise en
collaboration avec les cherchcurs cJe li .static,,n de
rechcrche

QUI EN BENEFICItr : Toutcs lcs paysanncs, si res résurtats sont concruants

COMMENT: ONG-SELF va payer rcs honoraircs des chcrcheurs
qui animeront à"i sessions d'analyse des espèces
disponibles. L'association va faire un inventaire de
toutes les espèces connuc.s dc.s paysan.s cran.s lcur zoncet va établir une pépinière. Les v.lontaires de
I'association vont tester de.s espèces cornnre brise-vents dan.s lcurs chanrps, ct rc.s crrcrchcurs
organiseront dc.s séanccs dc cliscu.ssir)n aLltour cJe la
croissance et de I'cntretien des c.spèce.s ct vont
fotrrnir des variétés cxoticFrcs à testcr é,gttlcrncnt.

I
I
I

COÛT' ES'I'IMA'I'IF :

llisuel

1.000.000 F.ctl^
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F'Û RI{ULAIRB D'EI\i REGI STRBMEI{T
D'UNE INI{,fVATION

QTJOI : Alphabétisation des
I'association paysanne

animateurs/animatrices de

I}LTURQUOT : très peu d'animatcurs et de responsables des activités
de I'a.ssociation savent lire et écrire, ce qui limite leur
capacité à gérer davantage leurs activités et leurs
réunions.

o{J : Salikéna

aI I.{ND , Allrè.s la saison des pluies

ONC-SiiLIr avcc Ia Direction
I'A.ssocia tion Vil lageoi.se

Alphabétisation et

I

I
i

I

I
I
I

t

I
a

I
t
I

QIII trN BENEFICIE : 35 aninratcurs/responsables divers de I'Association
Villageclise

CO}\{VJEN'I' : - 2 sessions de fornration de 3 semaines chacune
seront anirnées par deux enseignants du primaire de
Mérina Dakhar pour apprendre aux personnes la
lecture, l'écriture et les calculs ; 2 personnes de
I'assclciation vont devenir au cours dc la forrnation
de.s alphahétiseurs (choisies en fonction de leur
cornpétence et de lcur patience).

- l'ONG SELF fournit Ie matériel didactique, réalise
une session de formation des formateurs et le suivi
dcs alphaLrétiseurs, ceci avanl. la tenue des 2 sessions.

- I'association demandera à chaque membre qui sera
fornré Lrnc cotisation de 1.000 francs, trouvera un
cndroit pour la forrnation et clrganisera des repas et
la garderie des enfants des participants aux 2 sessions.

I
I

i.t r.500.000 F.CFA

I
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FORMULAIRB D'BNREGISTRI}MBNT
D'UNE TNNOVATION

QUOI : Projet de crédit-embouche pour les femmes

POURQUOT : L'ernbouche rapportc beaucoup mais de nombreuses
fcnrrncs n'ont pas asscz d'argcnt pour achcter du
bétail. I-e, projet vise à accroître les revenus des
femmes

OU: Mérina Dakhar

QUAND : Après la saison des pluies

QUI EXECUTE : ONG SELF, Association Villageoise

QUI EN BENEFICIE : 15 femmes

COMMENT: - ONG-SELF l'ournira à I'association un fbnd rotatif
pour accorder aux 5 femmes des prêts en nature
composés dc 2 moutons femelles et un.mâle

- Remboursement après la première année:2
moutons femmes et un mâle, ou après deux ans : 2
femelles et 2 mâles

- Lc bétail remboursé sera donné à d'autres femmes
dans Ie village

COUT ESTTMATTF : 450.000 F.CFA

Wsucl Pagc 2l.l I



I-,s,ç noix tle pltlme sont utilisées ici pour analyser dffirentes
scti,ons, La montre représente In "rapidité de I'exécution". Les
cri,tères negatiJs sont mesu,rés avec les bouts de bois et les
critères pffiitrfs avec les noix de palnte.

I
I
I
I
I
I
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I
I
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LES ATELIERS PAYSAT-IS t

drt

t

I

I

I

I

I

t

t

t

I

I
I
I
I

Un atelier paysan est une réunion de travail et de réflexion d'une durée
de I 12 - 2 jours, les activités prévues au cours de celui-ci étant bien

struclurées. Dans un atelier paysan, ce sont les paysans qui discutent et

analysent. Les membres de I'équipe de DP sont des facilitateurs. Les
participanl.s font un "va-et-vient" entre plénières et séances de travail en

groupe.

t.,OVIBRP DE PARTICIPAN'I'S : 10-50 Paysans

I
I
I
t
I
I
t
t
I
I

Les objectifs d'un tel atelier peuvent être :

* l'identification des problèmes prioritaires
a I'analyse des causes et conséquences des problèmes prioritaires
* Ia recherche des solutions aux problèmes prioritaires
* Ia sélection des activités prioritaires de recherche et d'action
t( Ia restitution de I'information collectée et analysée au cours d'un DP.

.S'|I1TJCTURE D'UN ATELIER PAYSAN :

Après présentation des objectif.s de I'atelier et des informations sur son
clganisation, l'équipe de DP organise lcs paysans cn comntissions (pctits groupes) pour
rô1:ondre à des questions telles que :

* f)ans le domaine considéré (préalablement), quels sont les problèmes les plus
importants ?

* Quelles sont Ies cause.s et conséqlrenccs de ce problème ?

* Quclles sont tcs rlit'lérences entre les pratiques agricoles tle vos pères et les

r'ôtres ?

* Quclles sont lcs possibilités rle solution à ce(s) problènre(s) ?

s Parrni ces possibilités d'action et cle recherche, que voulez-votts laire en

priorité ?

I 
Rôsurné

I
I
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Séance 22 :

SilWULATION D'UN ATELIER PAYSATV

OBJECTIFS :

' Amener les participants à cornprendre les enjeux socio-économiques qui peuvent
sc poscr quand on cssaic d'idcntificr lcs problèmcs prioritaircs ct trouvcr des
pistes dc recherclte et d'action au cours d'un "atelier paysan".

pUREE : 2 heures ct 15 minutcs

MATERIAUX NECESSAIRES :

Résumé : "Les Ateliers paysans"

Résumé : "Jeu de Simulation : Données pour les participants et rôles"
Visuel : "Comment identifier les problèmes prioiitairei des paysans"
visuel : "comment analyser les causes des problèmes,'
Visuel : "Comment trouver des solutions',

PROCEDE :

l. Expliquez aux participants qu'ils connaissent à pré.sent plusieurs outils permettant
dc collcctcr I'infornration. Maintcnant, il faut mcttrc scttc connaisson"ô cn valcur.
Posez donc aux participants trois questions dans l'ordre suivant et notez leurs
réponses sur padex :

* Comment identifier les problèmes prioritaires des paysans ?

{< Comment analyser les causes et conséquences de ces problèmes ?

* Comment trouvcr des solutions à Ia portée des viilageois, de leur
association, et pcut-être dc I,ONG du coin ?

Après que les réponses aicnt é,té, exanrinées, discutez avec les participalts de ja
notion d"'Atelier Paysan" cn commençant par un exposé du réJunré sur le sujet.

Expliqucz cluc lc groupc va lnaintcnarrt sinrulcr un tcl atclicr pour- nrcttrc cr)valeur I'ensenrble des choses appriscs durant le sérninaire. Faites au clébut un
expo.sé sur les données du vitlage clc Salikéna en Guinéc-Bissau, en.suitc clisrribuez
lcs rôlcs' Lc jetr dc sitttulatirllt pcut alr)r's conuncnccr ct cJu rcr Z hcurcs 4c tcrrrps.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
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2.

3.

I
I
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3.

I'Atelier des 4 questions :

l. Que pourrions-nous faire pour améliorer notre vie avec nos propres
rnoyens ?

2. Quels critères devraient guider notre choix ?

3. Que choisir parmi les options ?

4. Qutest-ce qui nous empôche de faire ce que nous avons choisi ?

Les comnrissions peuvent être constituées par :

* catégorie sociale (fenrntes, jeunes, vieux et notables, mariés, etc.).

* âge* voisinage ' -
* ou tout autre critère jugé adéquat.

Lcs paysans discutcnt cn comrnissi<ln ct un menrbrc de l'équipe travaille avec eux
pour noter leurs remarques et leurs conclusions. Si les commissions établissent des
listes des problèmes, elles seront discutées en plénière, regroupées puis triées pour
en vue d'en tirer une liste unique.

S'il s'agit de problèmes, les paysans se mettent une nouvelle fois en commission
pour classer tous les problèmes qui figurent sur la liste comrnun e par ordre
d'importance. Ensuite, en plénière, il faudra ordonner une fois de plus ôette liste.

4.

(Par exemple, si la commission
numéro 2, et la commission #z
attribuée est 1,5.).

#l a mis un problème d'érosion comme problème
a mis l'érosion comme problèrne 2, la note tînale

7. La prochaine étape peut être consacrée à la cclnstructicln d'arbres à problèmes (en
commissions), ou peut s'intéresser aux solutions possibles des problèmes ainsi
idcntifiés et hiérarchisés, ou cncorc ôtrc réscryôc pour réponclrc à d'autrcs
questions.

LOGrS'r'rQUE :

1. Les anintateurs doivent circulcr dans lcs conrnissions pour faciliter la discussion
ou servir dc rerpportcurs cn cas dc bcsoin.

Résunré l'ztgc 223



2.. Chaquc colt-ttttission dcvrait avclir un rcsponsable pour notcr et présenter Ie débat
et les résulats en plénière. Si les rapporteurs savent lire, il esi souvent utile de
distribuer Lrnc grillc pour organi.scr lar préscntation des résultats. par exemple, une
grillc pcut avoir trois rubriques : points soulevés durant le clébat, réponse aux
c;ues I ions, rccornmendations.

Pour chaque question/thème à débattre, une cornmission a besoin d'environ 1
heurc cle discussion.

Faire circuler du thé pour faciliter le débat.

DIFFICULTES :

I
I
'l

.l
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
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3.

4.

Si les perrticipant.s comntencent à se bagarrer dans I'atelier, que faites-voui t

Contnlcnt rôpartir lcs paysahs ct) corTrnrissicns et quelles sont les implications de
votre chcrix ?

1.

,l

ltésr"rurri I
I
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SELF a constitué une équipe pour fairc un DP à SALIKIINA, un des villages membres de lafédération' Ils sont à mi-chemin avec-leur DP et its ont mené des interviews avec le groupement etlcs responsablcs dc la fédération' une coupc transversalc, unc carte du terroir, ct clcs intcrvicws avec7 papans différents du villagc. Ils ont fait un profil du village et un arbre à problèmes. Ils ont trouvéà travers leurs différentes interviervs que le principal prouler" est "le mangue cte ressources enhivernage' et ils ont fait l'arbre à problémes avec des paysans. L'équipe a discuté avec eux et avec zanimateurs de la fédération et ils ont dégagé ensemble une liste de l0 possibilités de recherche etd'action.

L'équipc cst mal à I'aisc parcc <1uc lcs not:rblcs ont clorniné beaucoup d,intervicws ct ils ontdes problèmes Pour discuter avec les femmes afin de réaliser l'arbre à problèmes. De ptus, lesnotables sont convaincus qu'ils peuvent persuader I'ONG de financer un barrage hyper-moderne etsont visiblement mécontents quand les femmes indiquent leur intérêt à discuter et à analyser d,autresproblèmes que la salinisation en tant que tcl. L'équipc est inquiètc aussi parce qu,ellc nc peur pass'engager à appuyer des projets dans un village unigrr*r"nt parcc que ce dernier est parrainé par lafédération demandeur en activités de rechercîe-actions utilei à la majorité de ses villages-membres.

PROFII, DU WI,I,AGE :

Lc villagc cst Mandinguc ct il y a àr pcu-près 400 pcrsonncs répartics clans 40 conccssions. Ilssont à coté d'une bonne route en latérite, 
"i l" marché le plus proche n'est pas intéressant. En effet,la zone n'a pas de grande potentialité commerciale à cauie de l'éloignement des grands centres deconsommation' Même I'acajou n'est pas un arbre important à cause;;l;;b;;nement du march é. Lapluviométrie se situe à 1100 millimètrcs par an et ta végétarion (arbres y compris) est en bon état :tout le monde a un puit dans sa concession. Les femmes font du riz (montagne et bas-fonds), le petitélevage et s'occupent clcs enfants. Ellcs ont réccmment commcncé à faire cles jarclins maraîchers avecI'appui de la fédération des groupcments (kafos). Les jarclins nc marchcnr pas très fort. Les femmesdisent que c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de puits et parce qu,il n,y a pas de conseiltechniquc (elles n'avaient jamais tait clc mar;rîchagc aup:rravant). Les hommes fbnt cles culturcs cleplateaux (mil, sorgho, divers légumes ct un pcu cl'ar;rchiclc), ct rout récemmcnt ils ont commcncé àtester lc manioc qui vient cl'un autrc villagc. Ils lrc font pas grarrcl chosc pcndant t' sais'n sèchc ctbcauctrup dc jcuncs ont énrigré ir Dirk:rr. Lc cli,sscnlcnt p;rr 'rclrc dc prosp é,ité tt révô,1t.3 c.uclrcs,avcc utlc grandc prédomina'cc <lcs paysans "m.ycrs" qui c'l'r'.issc't s'uvent l:r fairn pcndantI'hivernage' Lcs commerçants clanctcsiins coupe't lcur lrroussc rnais personnc n,agit cortrc ccttcpratiquc.

I 
Rdsurrré

I
I

SIMULATION D'UN ATELTER PAYSAN

une petite fédération paysanne en cuinée-Bissau a
aider à diagnostiquer 3 choses :

demandé I'appui de I'ONG "Self" pour

* le manque de participation des hommes à la fédérationI les problèmes de salinisation des rizières* la rcchcrcltc dc I'autonomic pour lcs groupcmcnts mcmbrcs dc la féclération* tout autre problèmc idcntifié sur lc terrain

l'rrga 22.5



r-}is lC IIJtrtrS DE RECITtrRCHE ET D'ACTION
POUR LA FEDERATION

'I'e-ci des techniques de traitement biologique et phyto-sanitaire des produits maraîchers ;'1-cst cles variétés améliorées de riz, mil, sorgho, rnanioc ;

l-':;st ries tcchniques culrurales contre les mauvaises herbes dans le plateau;
'i'cst 'Jes tcchniques de transformation et de conservation des produits maraîchers ;

Iténaration et reconstruction du barrage anti-sel fait par lcs villageois ;

,'r,chiit dc charrette.s pour lc groupement afin de leur permcttre de gagncr de I'argent;
Corrstruction de puits supplérnentaires dans les jardins ;

Projel de crédit pour I'embouche ovine ;

Fclrination des aninrateurs en alphabétisation et dans la gestion de leur fédération ;

Ereblissement d'une caisse d'épargne et de crédit.

1.

LES ROLES

L.'dqriipe drr l)P (3 membres bien-intentionnés de I'ONG parmi lesquels 1 Européen) et l-2
pei'sonnes de Ia fédération des grouternent.s (une femme et un homnre).

I-,i:s femmes du groupement villageois (a-5 personnes pas très bien organisées) qui sont
Ouvertes au\ activités d'arnélioration du maraîchage.

2-3 notables comnte le chef du village (très vieux et pas en bonne santé), un vieux paysan
aisi:, et le irrofcsscur d'arabe (seul Ie professeur d'arabe parle créole). Ils ont tous I'esprit
occupé par Ie barrage, surtout en présence d'un Européen qui < < doit avoir de I'argent
clrrelque part

I paysan, chef de famille qui est bien informé sur les culrures de plateau et les innovations
sur le rnaniclc.

1 jeune qui a déjà émigré à Dakar et qui prend .souvent Ie devant dans la discussion.

OBJECTIF

L'éqr"ripe de DP a 2 heures pour arriver à un consensus avec les villageois sur les pistes
li'jorjtaires de recherche et d'action, et il faut qu'elle fasse un atelier paysân durant lequel il faudra
utiliser le classement par ordre de préférence, l'analyse des possibilités de recherche et d'action.
Elle n'est pas tout à fait sûre que sa liste des solutions possibles aux problèmes est complète.
I-'ON-G sait qu'un barrage n'est pas recommandé, mais ils ne peuvent pas l'écarter carrément. Ils
sont d'accord sur I'idée, ils sortent de la maison où ils ont logé et terminent leur dernier jour de
tritviril avant de rctcturner au bureau de Ia fédératicln.

REGLES Dtr JtrU

1. I'irs dc propositions <<absurdes)> ou dc positions d{: "gucrrc".

z. i-es consultations entre acteurs sont penltises et ccux-ci peuvent dcnrerndcr des pau.scs de
.i ntintttes J:rlur cli.scLrtcr de lat "stratégic".tJn arrirnutcur I)cLlt jcrucr'lc rfilc cJ'un villugcrlis
obscrvatcur ct "gcndarnlc" du jcu.

I
I
,f,l

rF

rl

,

I
.l
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

il'1 .

Ré r r: ilré Pagc 22.6



t COMMENT IDtrI{TIF'ItrR L]BS
PROBLEMES PRIORTTAIRES

DES PAYSAI{S

Dis cutez-€r ouyertement au cours des :

rencontres informelles, interuiews et observations ;

interviews de groupes restreints des paysans du
même type ;
ateliers paysans ;
réalisations de coupes transversales avec les
paysans ;

séances d'élaboration participative des cartes du
terroir, du village, et des calendriers des activités
agricoles et non-agricoles.

Evitez de demander aux paysans leurs problèmes dans
les réunions communautaires regroupant tout le
village. Stils ne vous connaissent pas, ils Yous
présenteront toutes sortes de dolèances et de proiets
que le chef du village tient à coeur. fl faut qu'ils vous
connaissent un pêu, avant que vous ne posiez ce type
de questions.

3. Faites un classement par ordre de prospérité et allez
voir les paysans de chaque catégorie pour colnprendre
leurs problèmes.

t
T

11.
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C#TIËVTENT AF{ALYSER LES
CA{JSES FtrS FRÛBLtrMES AT]

CC}URS D'{JT{ ATELTER PAYSAI{ ?

ï-. Par groupes de discussion ou en
crïnmissions

I

Z, A l'aide de I'arbre ou du diagramme
à problèmes

3. En discutant avec des paysans
nJvateurs, qui ont une bonne
perception du pnobtrème en question.

I
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COMMEI{]T TROLI\IER DES
SOLUTTONS ?

1. Provoquez des séances de "brainstorming" en petits
groupes entre paysans et chercheurs

2. Recherchez des paysans experts/novateurs qui ont
trouvé eux-mêmes des solutions aux problèrnes en
question.

3. Trouyez des données secondaires sur la question, cles

livres etc. , Et mettez-yous en relation avec des experts
sur Ie problème.

4. Organisez un atelier paysan pour discuter des
solutions.

NOTE : Normalement il ne s'agit pas trouver des solutions
définitives, mais plutôt de,t choses à essayer, des
pistes de rechercheld'action, des hypothèses et des

opportunités. Attaquez objectivement les causes de
ces problème,s. Mais choisissez vos problèmes avec
soin, car certains d'entre eLm, sont si compliqués
qu'il faudrait 20 ans et des milliards de francs CFA
pour Ie.ç ré.çottdre !
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1T
J,)nrrc un atelier paysuil, il faut expliq,tcr clnirement les objedtfs en plénière,
{tt'urtt rl'entam.er le.s'lravaux en cotnmiss/orts. Les groupes ^s's retrouveront
e nsrùte en plénière pour l'exposé des résultats.
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Séance 23 :

OBJECTIF :

participants dc planifier leurs intervjews pour le séjour sur le

1.

2.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
,T

DUREB:3heures (dont

MATERIAUX :

15 minutes de présentation)

* Visuel : "La Préparation des interviews"

PROCEDE :

Présentez aux participants Ie visuel sur la prêparation des interviews.

Expliquez aux participants qu'il s'agit rnaintentant d'élaborer les check-lists à utiliser
sur Ie terrain, en fonction du plan de travail et des objectifs dégagés dans les séances
précédentes. Pour ce faire, une discus.sion en plénière des grands sujet.s
d'investigation est nécessairc. Animcz la discussion pour faire un listing des sujets
généraux d'inves-tigation et mettre la liste sur PADEX.' Quelques questions pour
stimuler la discussion :

Pour les objecttls.fîxés, quel type d'irtfortnation nous faut-il ?

A qui faul-il demandcr ccs informatiorts ?

Elaborez un tablcau (unc colonne pour lcs types cl'infbrnlation à obtenir et une
colonne pour les sources d'information dans le village) qui contiendra le.s remarques et
suggestions des participants.

I*4 PIÀNIFICATIOT{ D'IJN
D UGT{ O S TIC PARTICIPATIF

Partie 2: Les Check-Lists

* Permettre aux
terrain.

Fichc Aninrnlcur I'agc 23.1



5' Annoncez'la composition des équipes de terrain et demand ez àchacune d,elles dedéveiopper les check-list.s (pendaït 2 heures dc temps) et dc ch,risir un cScf d,équipe.[-es anima:eurs doivent exptiquer la manièrc dont les équipes ont été constiruées(spécialitê, expérience, cornpéfence en langues locales, 
"orrnâi*sance 

du milieu, etc.).

6' Quand tout Ie monde a terminé, dem andezaux équipes de présenter leurs check-listsen plénière' unc sélcction finale doit ôtre faite àn-prénièie et tous Ies participantsdoivent en avoir une copie.
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VÂRIANTIiS :

res animateurs peuvent distribuer les suiets à traiter à chacune des équipes de terrain ouélaborer en plénière un plan de travail ou cncore demander aw équipes de faire dcspropÛsitions qui scront analysifes en plénièrc. (I hertre dc temps en plus).
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LA PLANIFTCATION DBS CHBCKI.,ISTS

1. Quelles informations nous faut-il ? Pourquoi ?

2. Comment regrouper les informations par
catégorie/sujet ?

3. Quelles sont les personnes en mesure de nous fournir
cette information ?

4. Quels sujets/questions sont à aborder avec chaque
personne/groupe à interviewer ?

5. Qui nous présentera à la personne/au groupe et nous
arrangera un rendez-yous ? qui devrait prendre des
notes pendant ltinterview ?

l/îsucl l'age 233



I
J,

I
I
I
I
I



t
il
il
il
il
I
I
I
I
sl

ll

Séance 24 :

EVALUATION DU SEMINAIRE

OBJECTIF :

* Evaluer I'expérience de I'atelier sur le terrain avant que les participants ne quittent
le site.

DUREB z 60-75 minutes

MATBRIAUX

* Visuel "Evaluation Finale"

PROCEDE :

1. Convoquez les participants après que tout le travail dans le village soit terminé.
Copiez Ie contenu du visuel "Evaluation Finale" sur padex et demandez aux
participants de prendre du temps pour rédigcr leurs commentaires et rêflexions sur
papier et collectez-les. Cette évaluation est un moyen pour les animateurs et
I'organisateur du séminaire d'améliorer leur prochain atelier et c'est également un
moment pour les participants de réfléchir sur ce qu'ils ont appris dans le village et
sur la rnéthode DP.

2. Quand les participants ont tcrminé, aninrcz unc discussion en proposant que chaquc
participant présente 1-2 remarques sur les points forts et les points faibles de leur
expérience. Il faut être réceptif à toutes les remarques des participants.

3. Après Ia discussion, dêclarez que le séminaire estclôturé et organiscz des "photos dc
famille" avant que tout le monde ne s'apprôte à quitter le villagc.I
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Votre
Maîtrise

EVALTJATTTN FINALE

AVÛNS.NOUS AT-TEINT NOS OBJECTIFS ?

Objectif (a) "Initiation à I'approche DP et maîtrise des outils"
Autres objectifs

EVA.T.,UATIOT{ SEMINAIRE (PI-IAStr D'EXPOSE DBS OUTILS) :

* Utilité ?
:22 Points forts ?* Points faibles ?* Suggestions ?

ùRGAI'{ISATI:ON MATERIELLB Ii'I' LOGISTIQUE SUR LB TERRAIN

3

ÛUT'I[,S

a) Tcchniclucs dcs Intcryicws
b) Check-lists
c) lvljses en cornmun et gestion

en équi;le
d) Carte Village,rlerroir
e) Cotrpe Transversale
f) Calendriers
g) Diagrantmes de Venn
h) Classernent par ordre de prospé,rité
i) Classenrent par ordre de préfé,rence, matrice
j) Atelier Paysan
k) Analyse cles opportunités de

recirerchc ct d'action
l) Resri ru îion
n") Autres outils

ANTIVIATTON :

* Commentzlires* Sugge.stion.s d'anrélioration* Intérôt dcs visucls et des présehtations

VOI.RE COh,TPRBIIIINSTON DU ''f)P'' E.I- DE SoN ORGANISA'I.ION

QUALI'I'E E'I' LIMI'I'ES Dtr L'INF-OIIMA'I'ION COLLBC'I'EE

ATJT'RES COII{]\,TEN]'AIRES / DTVERS

Aspect
Pédagogique
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7.

8.
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