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1. Introduction 

1.1. Pourquoi cet ouvrage ? 

Le Guide d'application ASEG pour le niveau du terrain a été écrit à l'intention 
des agents de développement oeuvrant en partenariat direct avec les communautés 
locales. Il s'adresse donc aussi bien aux "intervenants extérieurs" (vulgarisateurs, agents 
de terrain gouvernementaux et non gouvernementaux) qu'aux consultants travaillant 
pour le secteur public ou privé et aux "membres des communautés" (agents 
communautaires et personnes à la tête d'institutions et d'associations locales). 

.... Cet ouvrage a comme finalité d'appuyer la planification participative du 
développement au niveau des communautés. les outils qui y sont présentés aideront 
les intervenants extérieurs et les membres des communautés à travailler de concert afin 
de: 

0 Identifier les caractéristiques décisives du développement 

0 Comprendre les stratégies de survie des différentes personnes 

0 Dégager un consensus sur les priorités de développement et sur les 
plans d'action 

On y trouvera des idées et des méthodes mises au point par de très nombreuses 
personnes provenant des quatre coins du monde et ayant en commun le même 
engagement en faveur du développement participatif. Toutefois, trois caractéristiques 
le distinguent d'autres manuels. 

En premier lieu, il prend en compte de façon explicite les interactions entre les 
structures économiques, environnementales, sociales et institutionnelles qui 
constituent le contexte de développement. les potentialités et les obstacles sur la voie 
du développement y sont identifiés. 

En deuxième lieu, il met l'accent sur le fait que Je sexe, le niveau de richesse, 
l'appartenance ethnique et les autres différences sociales existant dans les 
communnautés sont fondamentales pour comprendre les stratégies de survie et les 
priorités de développement. On garantit ainsi la participation des secteurs pauvres et 
marginaux. 

En troisième lieu, le Guide d'application fournit une série de boites à outils 
spécialement conçues pour soutenir le processus participatif, lequel commence par 
une analyse de la situation présente et s'achève par la planification pour l'avenir. Les 
boites à outils contiennent, d'une part, une large gamme d'outils permettant 
d'appliquer le Diagnostic rural rapide et la Méthode accélérée de recherche 
participative (MARP), et, d'autre part, des listes de questions ASEG à poser au cours de 
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l'enquête pour faciliter et approfondir l'analyse. Des outils supplémentaires pour le 
suivi et l'évaluation sont également fournis. 

Cet inventaire d'outils pour le niveau du terrain a été écrit en reconna-Issance de 
l'énorme responsabilité de tous ceux qui travaillent directement avec les femmes et les 
hommes des villages. En tant qu'intervenants exté!ieurs bénéficiant d'un pouvoir 
relatif, de privilèges et d'une certaine sécurité, nous· ne pouvons perdre de vue qu'il 
n'en va pas de même pour bien des membres des communautés. Nombreux sont en 
effet les villageois qui ne sont pas loin de franchir la ligne qui sépare la pauvreté de la 
misère, situation qui est vécue en particulier par les personnes qui n'ont pas accès aux 
ressources de base à cause de leur sexe, de leur appartenance ethnique ou d'autres 
facteurs sociaux. Le seul moyen sûr d'éviter les erreurs ou les répercussions négatives 
est de recourir à un processus participatif permettant aux femmes et aux hommes 
ruraux de mettre au clair leurs besoins et leurs ressources, les obtach~S-auxquels ils se 
heurtent et les perspectives pouvant s'ouvrir à eux. Cependant, si l'on veut que les 
efforts de développement portent réellement leurs fruits à long terme, il est impératif 
de considérer également les besoins et les priorités des populations à la lumière de 
l'ensemble du contexte de développement, lequel est composé de nombreux facteurs 
trouvant leur origine en dehors du cadre des communautés. Et c'est là que vous entrez 
en scène. Pour servir de lien. 
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1.2. l'ASEG: démarche et principes 

ASEG est l'abbréviation de Analyse Socio-Economique selon le Genre. Il s'agit 
d'une démarche de développement qui se fonde sur l'analyse des facteurs socio
économiques et sur l'identification participative .des-priorités et des potentialités des 
hommes et des femmes. Son objectif est de réduire l'écart entre les besoins des 
populations et ce que le développement offre. Dans la démarche ASEG, on reconnaît 
que le développement est une affaire compliquée. Et qu'aucune réponse simple 
n'existe! 

..- La combinaison "analyse 
socio-économique - analyse selon 
le genre" encouragée dans I'ASEG 
permet un éclairage réaliste des 
enjeux du développement tout en 
nous aidant à envisager les 
facteurs socio-économiques aux 
différents niveaux et depuis le 
point de vue de différentes 
personnes. Une série de facteurs 
socio-économiques jouent un rôle 
dans tout problème de 
développement. Par exemple, 
l'insécurité alimentaire dans un 
vi liage peut trouver son origine 
dans des problèmes 
environnementaux, comme une 
sécheresse. Mais cette situation 
peut aussi être due à des 
problèmes économiques, comme 
l'insuffisance d'emplois salariés, à 
des problèmes de type 

Afig(yse __ _ ,_socw-economlque: ___ , , .éttufe·_ -tfes_ 

:t~Jnx f4::.l[.~htt, ainSi-:':·-qUe aeurs<:lieiolns er.::::reiirs 
~;jg}J1é;·;;_;~_;_;_~?t:(-_,:,,x-

:~]!~~JJ:~~~-- processui:.tfe _,~o~~~~ifaiio_~-:,;~r~ !es 

t:~iio;;;'~:'!a~;:z{'~~~~ 
{~[yse ife fa,-.sitUlltion présente-__ et fa pui~~Ùi:m ·ifes 
~nS tfe" dkefcppcment, ainstque _la vrii;:_m_:~uwe et 
ft~(iiii!ion.liê:.a:fks-ci. ' - ··· - · · 

institutionnel, comme l'insuffisance de la vulgarisation en matière de conservation 
alimentaire ou encore des problèmes sociaux, comme la discrimination à l'égard des 
femmes. 

,.... Ces facteurs sont par ailleurs liés entre eux et ces interactions sont tout aussi 
importantes. Par exemple, en raison de la discrimination dont elles font l'objet, les 
femmes pourraient n'avoir qu'un accès limité au crédit, ce qui réduira leurs 
possibilités d'acheter des intrants. Pour les femmes, ces différents facteurs 
déboucheront, en dernière analyse, sur une productivité agricole inférieure au 
potentiel de rendement. C'est surtout dans les régions où les femmes ont de grandes 
responsabilités en matière de production agricole vrvrière que ces interactions 
revêtent une importance toute particulière pour le problème de la sécurité 
alimentaire. 
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..- Les problèmes de développement s'inscrivent également à plusieurs niveaux 
d'organisation. L'insécurité alimentaire dans un village, par exemple, peut être la 
conséquence de problèmes liés à la production agricole et animale au niveau des 
ménages ou de la communauté, mais aussi de barrières commerciales au niveau des 
districts, de politiques de contrôle des prix à l'échelle nationale et des termes de 
l'échange au niveau international. On le voit, d~jmportantes interactions existent 
entre les problèmes rencontrés au niveau du terrain et les institutions, les 
programmes et les politiques aux niveaux intermédiaire et macro. 

Schéma 1: Niveau d'analyse et facteurs socio-économiques 

• ,... Comme son nom l'indique, le Guide d'application ASEG pour le niveau du 
terrain est principalement orienté vers le terrain. Toutefois, en reconnaissance de 
l'importance des liens entre les niveaux, il inclut également une analyse des 

Schéma 2: Interactions 

entre les n~·~·v~e~a;u~x~~~;~;:~-~·~ 
•Analyse au 

niveau 
macro ·Analyse au 

niveau 
.Analyse au intermédiaire 

niveau du 
terrain (micro) 

accès limité aux ressources de production 

interactions entre le terrain et les 
structures et institutions aux niveaux 
intermédiaire et macro. 

La démarche ASEG reconnaît aussi que 
les besoins de développement varient 
selon les personnes. Les riches, par 
exemple, ont évidemment moins de 
problèmes en matière de sécurité 
alimentaire que les pauvres, étant 
donné qu'ils peuvent se permettre 
d'acheter des denrées alimentaires en 
cas de nécessité. Les ménages dirigés 
par une femme sont sujets aux grandes 
pénuries alimentaires du fait de leur 

et de la pauvreté en résultant. En cas de 
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sécheresse prolongée, les membres d'un groupe ethnique pratiquant encore le 
pastoralîsme pourraient rencontrer moins de difficultés aux niveaux alimentaire et 
nutritionnel que les membres d'un groupe ethnique de tradition agricole. 

L'analyse selon le genre nous aide à mieux comprendre les besoins et les 
priorités de personnes différentes tout en mettant en -h.rmière l'importance du sexe en 
association avec l'âge, le niveau de richesse, la race, l'appartenance ethnique, la 
religion, etc. Dans l'analyse selon le genre, l'accent est mis autant sur les femmes 
que sur les hommes. 

...- Ajoutons enfin que I'ASEG n'est pas seulement une approche analytique 
s'occupant des structures, des niveaux et des personnes; elle est aussi une approche 
idéologique qui se fonde sur trois principes directeurs: 

0 les rôles inhérents au genre sont déterminants 

0 les personnes défavorisées sont prioritaires 

0 La participation est fondamentale 

0 Pourquoi les rôles inhérents au genre, c'est à dire attachés aux hommes et aux 
femmes sont-ils déterminants ? 

C'est bien en fonction du sexe que sont déterminées les opportunités et les 
contraintes des femmes et des hommes pour assurer leur survie, et cela dans toutes 
les sphères, soient-elles culturelle, politique, économique ou environnementale. Le 
sexe a une incidence sur les rôles et les relations entre personnes dans absolument 
toutes leurs activités, y compris 
dans le monde du travail et dans 
les processus de prise de 

-'-Le$ iôfes Gis o.if:een_re sont: 

~!~~;~! d~l bie~s:aisi;gl~e;:;; ~ '~~la.roaiitê .• i/ ·•• 
occupée par les femmes et par les Q · a~il&jtœs: ifs su6issenid'is,d;rifications/tlans f.e • 
hommes par rapport aux 
institutions qui définissent l'accès 
à 1~ terre et aux autres ressources 
et l'accès à la vie économique en 
général. 

Il est désormais prouvé que le 

~p~-- ./:", 
cf:/'' àfo._Cet~::rkuftipfes: .ifs iifj~ni.:irans-~ne ~ 

-culture 'iiu.:if'une cuftitre àJ'ilutre 
0 -_ inj(unu:'és par: fa cfasse -soi:Uik,- ['âge, fa caste,

t•afpartenanœ et/inique, id' Yeligion 

développement a de meilleures chances de se réaliser s'il s'occupe des besoins et 
des priorités des femmes autant que de ceux des hommes. Par ailleurs, on admet 
aujourd'hui que les femmes sont désavantagées par rapport aux hommes et cela dans 
tous les groupes sociaux. Il est dès lors impératif de tenir compte de ce fait: les efforts 
de développement qui tiennent les femmes à l'écart sont tout simplement voués à 
l'échec. 
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L'idée centrale de I'ASEG est de mettre en place un contexte dans lequel 
femmes et hommes soient en mesure de réaliser tout leur potentiel. Les femmes n'y 
sont pas considérées comme un groupe à part, mais comme faisant partie intégrante 
de toute communauté. C'est justement parce que les femmes et les hommes ont des 
tâches et des responsabilités différentes, ainsi que des stratégies de survie et des 
contraintes distinctes, qu'il faut écouter les uns et le.~ autres. 

0 Pourquoi les personnes défavorisées constituent-elles une priorité?. 

La discrimination fondée sur le sexe, l'appartenance ethnique, la race ou toute autre 
caractéristique sociale, a un efffet de paupérisation sur les hommes et les femmes. 
les pauvres ont un accès insuffisant aux ressources et c'est ce manque d'accès qui 
les maintient dans la pauvreté. 

les communautés sont composées d'une grande diversité de groupes: certains 
sont influents, d'autres particulièrement défavorisés, certains sont en conflit direct 
avec d'autres, etc. On perçoit id combien peuvent varier dans une communauté les 
différences d'opinion 
et les besoins. JI en va 
de même au sein des 
ménages: les membres 
de chaque famille ont 
des priorités différentes 
et les décisions prises 
sont plus souvent le 
fruit d'un compromis 
que d'un accord total. 

Ce sont les 
personnes et les 
ménages qui n'ont 
qu'un contrôle limité 
sur les ressources 
indispensables à la 
survie et au développement qui se heurtent au plus grand nombre d'obstacles 
lorsqu'ils tentent de couvrir leurs besoins essentiels, avec la souffrance et le 
gaspillage de ressources humaines que cela implique. La démarche ASEG répond à 
cet réalité en partant du postulat que les actions de développement doivent passer 
avant tout par la satisfaction des besoins des plus désavantagés. L'ASEG considère 
qu'il est impératif de tenir compte des rôles attachés aux hommes et aux femmes, 
ainsi que des secteurs pauvres. Le troisième principe directeur, le caractère 
participatif de la démarche, constitue le pivot qui assure la cohésion de l'ensemble. 
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0 Pourquoi la participation est-elle fondamentale ? 

On entend ici par "participation", un processus de communication entre les 
populations locales et les agents de développement grâce auquel les populations 
locales prennent en charge l'analyse de la situation présente et la planification, la 
mise en oeuvre et l'évaluation des activités de déve~oppement. 

Le développement participatif donne donc aux femmes et aux hommes au 
niveau du terrain l'occasion de déterminer leurs besoins de développement, ainsi 
que Je moment et Je lieu de la mise en oeuvre des actions visant à les satisfaire. 

Les organisations de développement et les communautés locales ont vu 
échouer bien des activités de développement. Il est aujourd'hui largement admis 
qu'une des sources à l'origine de ces échecs découle du fait que ces activités étaient 
uniquement pensées par des "intervenants extérieurs", sans tenir compte des 
capacités, des priorités et des besoins des femmes, des hommes et des enfants des 
communautés. Même lorsque les populations locales étaient invitées à fournir des 
informations, la majorité des programmes de développement étaient planifiés en 
dehors des communautés sans impliquer celles-ci dans le processus de planification. 
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Source: Œliatt, Sfirestli.a, iJ:rwmas·Sfayter et 'J(oiraf4 (1994) 

Pour qu'il y ait participation, il faut que les femmes et les hommes expriment 
leur propre point de vue. Après tout, les fermiers sont les seuls à bien connaître leur 
système écologique et les interactions entre les activités des membres de leur 
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AS E G- Guide d'application niveau terrain lntrodudion 

famille, qu'il s'agisse de la production v1vnere, de la production agricole 
commerciale, des activités liées à l'élevage, de la foresterie, de la pêche ou de la 
production artisanale. Ce sont eux qui savent le mieux comment toutes ces activités 
sont menées et par qui. Il est donc indispensable que les connaissances et les 
pratiques des fermiers soient reconnues par les agents de développement et mises à 
profit dans les activités de développement. 

La participation est importante -- exemple 

Le projet 100 -vaclies contre 1 

La démarche participative a pour but d'aider les populations locales à prendre 
en charge leurs propres actiens de développement en utilisant l'expertise 
d'intervenants extérieurs. Les agriculteurs sont eux-mêmes des experts dans le sens 
où ils connaissent bien les potentialités et les contraintes existant au niveau local, 
mais ils ne savent pas tout. Les petits fermiers, par exemple, sont généralement 
désavantagés du fait de leur manque de connaissances en matière de solutions 
pouvant être apportées par les programmes de développement. Ils pourraient, par 
exemple, ne pas être au courant des nouvelles méthodes et techniques ou n'avoir 
aucune information sur les circuits commerciaux, les intrants et les nouvelles 
politiques gouvernementales. Tout comme les organismes publics nécessitent un 
meilleur accès aux connaissances locales afin de remplir leur rôle de façon plus 
efficace, les agriculteurs ont besoin d'un plus grand accès aux informations sur le 
contexte général dans lequel ils vivent. Ils pourront de cette façon prendre des 
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AS E C -Guide d'application niveau terrain Introduction 

décisions concernant leur développement QUI sont fondées sur une meilleure 
connaissance des faits. 

En combinant l'analyse socio-économique avec l'analyse selon le genre, 
I'ASEG nous aide à mieux comprendre les dynamiques des communautés, 
notamment les interactions entre les systèmes social, -économique, environnemental 
et institutionnel. L'ASEG met au clair la division du travail dans les communautés, 
notamment la division fondée sur le sexe et sur d'autres caractéristiques sociales, ce 
qui permet de mieux saisir les questions ayant trait à l'accès aux ressources et au 
contrôle de celles-ci et de faciliter l'adhésion des institutions communautaires. 

La participation suffit-elle? .,... exemple 

Le J7!0Jet 100 vacfzes contrd 

__ ~ÙW . .Jtsffemt~.ruferent afim pour{jUiJi .. ki 11if&oeoir-wuia;b;,~--risquer uru nouVefli cd.wtnijlM_, ti'~Urqiloi dés 
::: Vaci!ZS __ e~-~-lks cocfîons.Du tk vofiziib? Pourg~ipas mu::~silianu en "ffll{garis~~Um ~fe-pour feUrs 
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;_ tks Vde&s, i(f_'tqjiil~it,' à kurseru,:-/:k-_'akukr.s.'ifs voulaient ou:'~-~ tf~utres Wdies.:ia pfUpart ius_ vifliae!lis 
__ atklinitji;,;.fiinint-_Déci!i:'l'fl!. fu anînuni.t~ t01yDuri.êfre' virufus aW;:-comrnerfllntitkpaistioe. Il wftzit --
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En dernière analyse, I'ASEG nous permet de formuler les questions 
pertinentes concernant le développement, ce qui est fondamental pour trois résultats 
interdépendants: le renforcement des capacités des femmes et des hommes ruraux à 
prendre en main leur propre développement; l'amélioration de la coopération entre 
agents de développement et populations locales; et le succès des programmes et des 
politiques de développement. 

1.3. Survol des boîtes à outils 

Le Guide d'application ASEG pour le niveau du terrain inclut trois boites à outils. Les deux 
premières s'intéressent surtout à "ce qui est" alors que la troisième porte sur "ce qui devrait 
être". Chaque boîte se compose d'une série d'outils simples de diagnostic rural (cartes, 
schémas, diagrammes, etc.) devant permettre de répondre à des questions importantes. 
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AS E G- Guide d'application niveau terrain Introduction 

Boîte à outils A Le contexte de développement 

Toute communauté se caractérise pas un certain nombre de structures socio
économiques qui influent sur les moyens d'existence de la population et sur les 
options de développement. l'étude du contexte de- développement nous aidera à 
mieux comprendre ces structures. Cette boîte nous permet de répondre aux 
questions-clé suivantes: 

0 Quelles sont les grandes structures environnementales, économiques, 
institutionnelles et sociales dans le village? 

0 Quels sont les liens existant entre les structures au niveau du terrain et celles aux 
niveaux intermédiaire et macro? 

0 Qu'est-ce qui s'améliore, qu'est-ce qui empire? 

0 Qu'est-ce qui appuie le développement? Qu'est-ce qui l'entrave? 

,.. les outils servant à analyser le contexte de développement sont: 

Carte des ressources du village: elle nous renseigne sur les ressources de la communauté 
aux plans environnemental, économique et social. 

Transect: il permet de mieux appréhender la base des ressources naturelles de la 
communauté, ainsi que le type de terres et leur utilisation, l'endroit où sont situées 
les exploitations agricoles ou les fermes, ainsi que leur taille, l'existence des 
infrastrudures et des services et leur site, ainsi que les activités économiques. 

Carte sociale du village: elle permet une meilleure connaissance de la population de la 
communauté, des indicateurs locaux de pauvreté, du nombre et de la localisation des 
différents types de ménages (en fonction de l'appartenance ethnique, de la caste, du 
sexe du chef de ménage, du niveau de richesse, etc.). 

Graphiques des tendances: ils nous informent sur les tendances au niveau de 
l'environnement (par ex., le déboisement, l'approvisionnement en eau); au niveau de 
l'économie (par ex., l'emploi, les salaires, le coût de la vie); sur les tendances 
démographiques (par ex., les taux de natalité, l'émigration, l'immigration) et sur les 
autres tendances importantes dans la communauté. 

Diagramme de Venn: il permet d'identifier les institutions et les groupements locaux et 
d'explorer les liens qui les unissent aux organisations et organismes extérieurs. 

Profil institutionnel: il nous renseigne sur les buts, les réalisations et les besoins des 
institutions et des groupements locaux. 
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AS E G • Guid~ d'application niveau terrain Introduction 

Boîte à outils B l'analyse des moyens d'existence des ménages 
et des communautés 

L'analyse des moyens d'existence se concentre sur les individus, les ménages 
et les groupes de ménages et permet de mettre ij.LI clair les flux d'activités et de 
ressources qui constituent les moyens d'existence des différentes personnes. On met 
en lumière les différences fondées sur Je sexe et sur le niveau socio-économique en 
ce qui concerne les systèmes de production pour satisfaire les besoins essentiels. 
Cette boîte nous permet de répondre aux questions-clé suivantes: 

0 

0 

0 

0 

0 

Quels sont les différents moyens d'existence dans la communauté? Comparez ceux 
des femmes et des hommes et ceux des différents groupes socio-économiques. 

Y a+il des ménages ou des individus qui ne sont pas en mesure de satisfaire leurs 
besoins essentiels? 

les activités-sources de revenu de la population sont-elles diversifiées? Certains 
groupes ont-ils des moyens d'existence vulnérables aux problèmes mis en lumière 
dans l'analyse du contexte de développement? 

Quels sont les modèles qui régissent l'utilisation et le contrôle des ressources 
essentielles? Sont-ils fondés sur le sexe, sur une différenciation soda-économique? 

Quelles sont les plus importantes sources de revenus? les modèles de dépenses? 

...- les outils pour l'analyse des moyens d'existence sont: 

Diagramme du système d'exploitation agricole: il permet de comprendre les activités et 
les ressources des membres des ménages, aussi bien sur l'exploitation agricole qu'en 
dehors de celle-ci, ainsi que les activités et ressources extra-agricoles. 

Tableau d'analyse des avantages: il nous aide à explorer l'utilisation et la répartition des 
avantages en distinguant les hommes et les femmes. 

Horloges des activités quotidiennes: elles nous renseignent sur la division du travail et la 
charge de travail en distinguant hommes et femmes. 

Calendrier saisonnier: il nous faiLcomprendre les changements qui se produisent aux 
différentes saisons en termes de charge de travail des hommes et des femmes, de 
disponibilité d'aliments et d'eau, de revenus et de dépenses, ainsi que pour toute 
question d'importance pour la communauté qui varie selon les saisons. 

Cartes illustrées des ressources: elles nous aident à mieux comprendre l'utilisation et le 
contrôle des ressources en distinguant les hommes et les femmes. 

Matrices des revenus et des dépenses: elles nous permettent de mieux comprendre les 
sources de revenus et de dépenses, ainsi que les stratégies de survie en période de 
crise mises en oeuvre par les différents groupes socio-économiques. 
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AS E G- Guide d'application niveau terrain Introduction 

Boîte à outils C les priorités de développement des parties 
prenantes 

Cette boîte à outils permet principalement de se renseigner sur les problèmes 
prioritaires des différents membres de la communauté, ainsi que sur les solutions 
poss~bles de développement pour résoudre ces problèmes. De plus, pour chaque 
activité de développement proposée, on identifie les différentes parties prenantes en 
examinant les conflits ou les partenariats potentiels entre les groupes d'acteurs. 
Grâce à cette boite à outils, les plans d'action deviennent plus réalistes. Cette boîte 
nous aide à répondre aux questions-dé suivantes: 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Quels sont les problèmes prioritaires dans la communauté? Pour les femmes 
et pour les hommes? Pour les différents groupes socio-économiques? 

Quelles activités de développement sont proposées par les différentes 
personnes? 

Qui sont les parties prenantes pour chaque activité de développement 
proposée? Quelle est l'importance de leurs enjeux? 

Y a-t-il des conflits entre les parties prenantes? Des perspectives de 
partenariat? 

En se basant sur les contraintes liées aux ressources et sur les conflits entre 
parties prenantes, quelles sont les activités de développement proposées dont 
la mise en oeuvre est réaliste? 

Quelles sont les activités de développement susceptibles de mieux servir le 
but de I'ASEG quant à la création d'un contexte où femmes et hommes soient 
en mesure de réaliser leur--potentiel? 

Quelles sont les activités de développement susceptibles de mieux servir le 
principe de I'ASEG visant à accorder la priorité aux plus défavorisés? 
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..- les outils d'analyse des priorités de développement des parties prenantes sont: 

Matrice de classement: elle permet de mieux connaître les problèmes prioritaires des 
hommes et des femmes, ainsi que ceux des différents groupes socio-
économiques. 

Organigramme: il renseigne sur les causes et les effets des problèmes prioritaires. 

Diagramme de l'analyse des problèmes: il nous aide à prendre en compte les 
problèmes prioritaires de toute la communauté; à explorer les stratégies 
locales en cas de crise et à identifier les solutions possibles pour résoudre les 
problèmes en s'appuyant sur les suggestions des membres de la communauté 
et d'experts techniques extérieurs. 

Plan d'action communautaire provisoire: il permet de planifier les possibles activités 
de développement, en estimant les ressources nécessaires, l'implication des 
groupes externes et internes à la communauté, ainsi que l'échelonnement des 
activités. 

Diagramme de Venn des parties prenantes: il nous aide à mieux comprendre les 
parties prenantes, internes et externes à la communauté, pour chaque action 
identifiée dans le Plan d'action communautaire provisoire et l'importance des 
intérêts de chaque acteur. 

Matrice des conflits et des partenariats entre parties prenantes: il nous renseigne sur 
les conflits d'intérêts et sur les intérêts communs des acteurs. 

Plans d'action des meilleurs enjeux: pour parachever les plans d'action visant à 
satisfaire les besoins prioritaires identifiés par les femmes et par les hommes 
et par chaque groupe socio-économique. 

Les çfzances tfe réussite tfu tféverDppement sont p[us orantfes grâce à f~(i,' 
' - - : --- --- ' ' --

Le -ilivefoppement.sera: 

..-. pfus tfura6[e cari{ appUie fa sécurité. et {a régénération âes ressources, 
' ,' --' -

..- pfus _égafztaire cari[ pennet azu:.Jemm'es et au:{fiommes rie participer sur fe même pied 
tfégaiité et rfe tirer fes mêmes avantages. 

.,.. p[us -efficace cari[ atteint ses o6jectifs sans gaspiffage âe temps et tfe ressources. 
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Il. Préparer la participation 

Nous présentons dans ce manuel des outils qui relèvent de la méthodologie du 
Diagnostic rapide (DR). Le but de ces outils est d'Ûbtenir des informations détaillées 
et pratiques sur les problèmes de développement au sein des communautés locales 
et ce, dans des délais relativement brefs. 

Il est important de faire la distinction entre cette méthode et le Diagnostic rural 
rapide (DRR) et la Méthode accélérée de recherche participative (MARP). La 
différence tient principalement au contrôle du processus de recherche. Dans le cas 
du DRR, la responsabilité du processus de recherche incombe iènéralement aux 
intervenants extérieurs, agents de terrain par exemple. En revanche, la MARP confie 
la gestion du processus continu de recherche et d'action à la communauté locale. 

Toutefois, dans la pratique, il y a un terrain à mi-chemin entre ces deux méthodes 
lorsqu'un intervenant extérieur fait démarrer le processus qui est ensuite pris en 
charge par les membres de la communauté locale, moyennant une formation et 
quelques travaux pratiques. 1/ s'agit dans ce cas de la méthode du Diagnostic rapide 
auquel le Programme ASEG apporte une approche et une stratégie de participation. 

2.1. Coopération entre les membres des communautés et les 
intervenants extérieurs 

Plus encore que les outils, c'est le processus selon lequel ils seront appliqués qui 
revêt une importance de premier plan. Ce processus composé d'exploration, de 
questionnement, d'analyse et d'apprentissage s'opère dans les deux sens. 

Bien des méthodes classiques de recherche et de planification du développement 
ont considéré que l'intervenant est la seule personne en mesure de poser les 
questions, de trouver des solutions et qu'il est un "expert" dans tous les domaines. 
On partait alors de la présomption que les populations locales, ou les membres des 
communautés, "avaient besoin" de conseils et d'orientations venant de l'extérieur. 
Les échanges d'information étaie~t à sens unique, que ce soit en termes de réponses 
aux questions posées par l'intervenant extérieur ou en termes d'orientations et de 
recommandations apportées par le vulgarisateur. 

Une des étapes fondamentales de la MARP consiste en revanche à jeter les bases 
d'un dialogue permettant de partager les informations et dans lequel il est 
explicitement reconnu que les intervenants ont autant, si non plus, de choses à 
apprendre que les membres des communautés. 

Les outils du DR ont l'avantage de faciliter J'apprentissage des membres de la 
communauté comme des intervenants extérieurs. Ils sont simples à utiliser car ils 
emploient principalement des techniques orales et visuelles, telles que les 
discussions de groupe et l'utilisation de cartes et de diagrammes. Même dans les 
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communautés où l'analphabétisme est élevé, ces outils peuvent être utilisés par tout 
le monde, enfants y compris. 

Mais leur simplicité ne signifie pas qu'ils n'explorent que peu de choses. C'est tout 
le contraire! Les outils du 
DR peuvent mettre à jour 
une grande diversité 
d'informations et 
appuyer des processus 
d'analyse et de 
planification hautement 
sophistiqués. 

Ecouter et faciliter, tels 
doivent être les maîtres
mots de l'intervenant 

Le ro(e tfe f'interve7Ulnt ~é'ii.eur 

'Vn interve'{Ulnt O(Jérieur qui se présente avec des solutions toute
ait-es est pfr-e encore· qu'inUtile. 1{ (sic) tfoit _avant tout comjn-eru{re 

en rwus .k.o#t4nt -quer.f··:_iO,n,_t'-nos problèmes et nous aider~~ à
,;,;.~ fe.r ~.et a trouver <[es sol'utions. l{(sic) aoit 
iire un ll,d_,.jui :nou$·ll_iâe-:d 'iéjficfiir â nos Pm6fè~" 
,_ ---- '-- _,_., -- _- :-· ·-·~ -- ', - ---· --.-

extérieur lors de l'utilisation des outils. Il n'est là ni en qualit~ d'enseignant ni en 
qualité d'expert. l'intervenant extérieur devient ainsi un catalyseur et fournit aux 
membres de la communauté l'occasion d'analyser leurs problèmes. Cette attitude 
plus respectueuse débouchera sur de meilleures relations avec la population. locale 
et sur une réelle collaboration au service du développement. Ce sont les 
connaissances conjointes des intervenants extérieurs et des communautés qui 
permettront de trouver les meilleures soJutions possibles. 

Les intervenants extérieurs ne doivent toutefois jamais perdre de vue que des 
relations de pouvoir existent entre eux et les femmes et les hommes des 
communautés. Indépendamment de leur façon de se conduire, les intervenants 
extérieurs resteront toujours aux yeux des communautés des personnes qui ont accès 
aux ressources (et c'est bien vrai). Les membres des communautés ne fournissent 
donc pas les informations d'une façon entièrement neutre (et c'est naturel); ils 
pourraient par exemple se contenter de dire ce qui, selon eux, correspond à ce que 
les intervenants extérieurs ont à offrir. 
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DIAGNOSTIC RAPIDE 

INTERACTIONS ENTRE LES INTERVENANTS EXTÉRIEURS 
ET LES MEMBRES DES COMMUNAUTÉS 

AGENTS DE 
DEVELOPPEMENT 

EXTERIEURS 

INSTITUTIONS 
EXTERIEURES 

DIAGNOSTIC 

OPTIONS DE 

INSTITUTIONS 
LOCALES 

RAPIDE 

FEMMES ET 
HOMMES 

COMMUNAUTÉS 

D EV E LO P P E M EN T 

Adapté de: To.,....sley, P. TnoiPillg ofR•pid Appri•lul Tums 
Cl(ltes ror trainen. FAO 1993. 
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TRIANGULATION 

PopulatWn 

Sources 
d'information 

Multidisciplinaire 

Intervenants Extérieurs 1 
Membres communautés 

Femmes/ 
Hontnu!S 

Cartes et Diagrammes 
Lieux et Evènements Sources Secondaires 

Femmes et Hommes 

Riches et 
Pauvres 

Observation 

Personnes 

Race, caste, ethnie et autres 
différences sociales 

Outils et 
Méthodes 

Entretiens et 
Discussions 
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La phase de préparation en vue de la réalisation du Diagnostic rapide sur le terrain 
comprend les étapes suivantes: 

- Définition du but à poursuivre 
La première question à poser est: "Qu'attend-on du Diagnostic rapide?". Il existe au 
moins quatre types de réponse suivant le type d€7 DR choisi: 

0 D-R--,exploratoire: il existe peu ,_d~-informations sur ·une iégion_, d'où la 
néçessité d'une vue:d'ensénible-·de·:Ja-situation. Ce type_,de DR est utile 
pO.IJf' drconscrire les:~ :SUjets' ''imPortants qui pourraient:--juSfitier une 
étll~e plus détaillée. · 

0 DRthématique: une qUestion spédfique est étudiée.à fond. Ce type de 
q:g··r_9,~99uChe __ so~ye_!'tt :s_ur -d~~ ·:-_r~c;mnmandationS en -:)vue :d'action$ 
:-rle~5~1.res .poJ.J·r -résôUd~~1111: ·'Pi9~-l~ine spéCifique. 

.':· . .-:::,-::r::-: ... _. _________ , 

·o--:::~'~\U:~~~~::,::~-~:~œ_i:fJcatiBij,?:~~tfi~i~~iî~~::::~e c{i~.g~Qsti~:' ·ragfa~1#e'rlriet---de 
·_.--cQBceV()i~ et -:de .!l1êiti-l'.-::t:!J,._. ... 6e4W~- un ·Pian-_'_,--d'actldri:.-·::dét~iHé-- en 
-___ c9fl~99[~tion _ayec}e.P9PY'iatü>~:)_o~,l_e, homine~,=.et.f~-~T-~.:. -~~-·-Gu ide 

·., ... -.:~d_:.a;pp1iCatiOrt:.,ASEG_:_;pdüi'--Je-- hhi-E!a:iJ_,,::(iu tetraln 'ést.·:càf\Ç_l(,:·q~., .. s_prte à 
:_.,_,.,_,.debP~êher sùr:-:un pro-C~~âS=·~de}pfiiri.ifù:atiorl--part_idP_atiVe~:;:ma:i~:,cha_que 

oUSipêutêtre utilisé pm.lrlesaliir~ types de DR. · · ··· ·.· .···.·· ··· 

- Choix des sites 
le nombre de sites inclus dans un DR dépend des facteurs suivants: (a) le but de 
l'étude (voir plus haut); b) la superficie et la complexité du territoire; et c) le temps 
et les ressources à disposition. Si le but du DR est de recueillir des informations 
destinées à éclairer une prise de décision concernant des ·politiques ou des 
programmes, il sera nécessaire de mener l'enquête sur des sites différents. Plus la 
région est hétérogène (par exemple, groupes ethniques, systèmes agricoles et 
conditions de l'environnement), plus nombreux seront les sites sélectionnés afin de 
bien couvrir la diversité des situations. En revanche, si le but de l'étude est de 
recueillir des informations pour élaborer des plans d'adions, le nombre de sites 
importe peu car chaque étude est indépendante des autres. Dans tous les cas, les 
membres des communautés devront participer au choix des sites. 

- Choix du rythme, nombre et fréquence 
Si le but du DR est exploratoire, une seule étude dans un seul village pourrait suffire. 
C'est la forme la plus simple, mais ce n'est certainement pas la plus efficace en 
raison de l'absence de suivi. Si le DR est thématique ou de suivi et d'évaluation, il 
pourrait alors être nécessaire de prévoir une série de diagnostics rapides dans un 
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techniques n'ont pas d'expérience ou de formation en matière sociale dans des 
communautés rurales, il faudra alors inclure au moins un expert en sociologie. 

le Contrat d'équipe 

le contrat de l'équipe consiste en une liste de.règles et de ·normes débattues-et agréées par l'équipe au 
comf)let au sujet de son comportement et des moyens de surmonter les crises pouvant se produire sur 
le ter.raig.-Au -cours de PateJier de préparation, on demandera-:aux participankde: 

:" _---Fournir de~.:îdées (brainstorming)'··,sur les prOblèmes qui pOurraient se présenter_ sur le 
terraii,'-:et ~i'l''f~îre une .liste, -par ex., -'Conflits, ·.aécidents, décès. --

-- -:,Qu:~J~:J~~~c;-~~~1 .. ,:~' ,_,,-:;_-:·:- .-::.:-:::, :-·- --- ._.'.-._::·_; __ ,--'-' -- . _'__ _ -.. 
.- -· ., -L.,-:_uii;;tnèinbrè_::dê-;fiéquipe_,;a,;ve we·-noUYelle .fOJS-_:eri-~tard à la: ·Sé_a'née du malin?·-- _ 
:·· '-'-::-'_::·:,;:::_ :::·;·;,:::Vh':{n'embu!_-·-aeJ~,éqÜipe_:-fisr exCesiJ'(em~nt :eritb&~~ias_te et ne Jait):#!/interrompre Jes ..... . 

'~l!t-j.îf,~;'" 
d~;,~~~~:tJ;J~:~:~~~:~~6J~h~~u~;,')~~~;~u~~~~1~~:r~~i!~ns.~j1l~~or1po'/T~~~~.;?u 

_::::;-j_:_:~,'~~~~:~r- ~né -~~t~g~~--~~~t;tra,it~ -;~S'Jm~~~Us:iet-dé~i8ner J~. ré#X)_;;~~~1e .de __ ;;~~l!h~~·:/' ··-:i --' 

,.. Atelier de préparation 
Avant de se rendre sur le terrain, il est important que tous les membres de l'équipe 
se réunissent dans le cadre d'un atelier de préparation. L'atelier a pour but de: (a) 
clarifier les rôles de chacun et amener les différents membres à travailler en équipe, 
notamment pour la préparation du contrat de l'équipe (voir encadré plus haut); (b) 
familiariser les membres de l'équipe avec la démarche ASEG, y compris un travail de 
sensibilisation à la problématique femmes-hommes, si nécessaire; (c) former les 
membres de l'équipe en matière d'utilisation des outils du OR; et (d) préparer le Plan 
de travail du DR (voir encadré ci-dessous). L'atelier pourrait être de plusieurs jours, 
mais sa durée dépendra surtout Çu but de l'étude et du degré de familiarité de 
l'équipe avec les outils. 

le plan de travaiLdu DR 

le Plan de travail du Diagnostic rapide -ëst préparé par les membres---de l'équipe au cours de 
J'atelier de préparation. JI comprend une description des objectifs, des anentes, du processus, 
ainsi que du -plan d'action. Il s'accompagne de fiches d'activités pour chacune des étapes du 
processus du DR,· où sont indiqués l'objet de J'activïté, l'outil, le nom du facilitateur, le nom 
du .transcripteur, le d~roulement de '!'-exercice-et 1e ·matériel. Ces fiches permettent à chacun 

---et à chacune- d_e savo'ir ce qui eSt fait et pourquoi! 
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logistiques, etc. Le but de ces réunions est également de discuter des informations 
collectées pour voir si le plan de travail devrait être adapté. Des outils 
supplémentaires pourraient s'avérer nécessaires pour explorer plus à fond certaines 
questions importantes imprévues, par ex., des problèmes au niveau du régime 
foncier. Dans certains cas, on pourrait se rendre compte que les femmes sont sous· 
représentées et que des stratégies doivent être trou~Jées pour les amener à participer 
davantage. 

... iz1ou5Eiez pas ... 
--- --· " ' 

fitliJJ!fd.r#!J, .•.. 
·panneau-àfeu!llii.moEi!es 
maJii;.tÎk géotllètre • 

-c:~.~~~~I:· -· 
-At:i~PJJ: ; --_ ·-- ···-····-

.. ••cditpfis_ poùr rai1fJà les ifessins 
·;:'~_vidiQJfd."-mé.i-_a e~ .fasse~ .. 
, 6roè~~oûs. ' 
••. sryfot màrqueurs 

;;!/#tfknt ••.•..... ·•···· .. ·. .· 
'.·règfeS. , ·. .· 
papie;i"tu!Èésif âecoukur 

' dppdreupTmto et fiEns 
· enrejjiSfteUT.et cassettes 
pifes Je recliange. 

'• ,':'c,_', 

. -· ._. __ _( :·- -·:-': __ :\·::::r-
\: -t~~~'f!s- .:::-:: '•'' ' ::§:::;.:::::·:_· . '' 

· siics .tf"i,c01icfi:aee.:.oll}fiierie: .-. .:-:~,-.- ::.;· ;;;::;_:~-~~;::::~.-- ,!:;;; _. 

.. /c>é<. :;~~:~~;~f~,·'!;,H.-;:··········••······· 
'_,·--:-:,_tfe.tiriiillwri~fiiaîiii>''· ; -

---:_ ,-- rés~e.uféa14 sLift'llssaire· .. ::.· 

······. ~oj;/17;:;::t~nc;<~1ze 
.effétspirsonnefs . . . . 

méau:a;.,nts anti,mafaria et anuctfumfiée 

.. etc>sefon fe cas · 

u:.e cO]JW au Contrat ife ['équipe 
une copie au !J'fan ife traTJail: au (j)<J( 

unecopie dés fiches d'activités au (j)<J( 
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Fiche d'activités du Diagnostic rapide 

Fiche d'activité# ... 
Date: 
Village: 
Lieu: 
Heure: 
Facilitateur (chargé de mener les débats avec les participants, de poser les questions, de présenter les 

outils, etc.): 

Transcripteur (chargé de prendre note de ce qui se dit et de recopier les dessins, les cartes, les modèles): 

Traducteur {si nécessaire): 

ETAPE (contexte de développe~ent, analyse des moyens d'existence ou priorités de développement des 

parties prenantes): 

OUTIL (graphiques des tendances, carte du village, calendrier des saisons, etc.}: 

PARTICIPANTS (en indiquant le sexe, l'âge, le niveau de richesse, l'appartenance ethnique, etc.): 

TRIANGULATION: 
activité# .. . 
activité# .. . 
participants: 

DEROULEMENT (description étape par 'étape de ce qui se passera): 

MATERIEL (matériel à préparer, à emporter ou à trouver sur place): 

---------------------------------------------29 
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Dans tous les cas où le processus de DR est contraint par les exigences d'une agence 
de développement, il convient: 

0 soit d'impliquer l'agence en invitant certains de ces membres clés à 
participer à un DR afin qu'ils prennent conscience de l'importance du 
processus et de ses effets sur un développement durable, égalitaire et 
efficace; _,... 

0 soit d'éviter d'utiliser un DR participa"tif afin d'empêcher l'émergence de 
fausses attentes de la part des membres d'une communauté. 

...- Détection d'erreurs et nécessités de rectification 
Conduire un DR lorsque des activités de développement sont déjà en cours de mise 
en oeuvre, risque de révéler des impacts négatifs, des défauts ou la nécessité de 
réajuster ces activités. Dans un tel cas, l'équipe du DR a deux responsabilités: 

0 communiquer les mauvaises nouvelles aux institutions de support; 
0 explorer ensemble avec les membres de la communauté, les solutions et les 

améliorrations possibles. 
Cependant, les membres de l'équipe vont devoir faire face à la difficulté de 
convaincre les autres de changer leur projet afin de le rendre plus sensible aux 
besoins locaux. De l'attitude et de la flexibilité des personnes et des institutions de 
support travaillant sur le projet, dépendra la nature de la situation, source de 
contentieux ou au contraire source d'un processus fertile d'adaptation à travers une 
communication accrue avec les femmes et les hommes de la communauté. 

...- Identification d'activités illégales 
Il n'est pas rare que au cours du processus de DR, des activités illégales soient 
identifiées. A titre d'illustration, on peut citer le cas d'un village africain dans lequel 
les mécanismes de lutte contre la faim pendant les saisons dures incluaient la 
recherche d'or dans des zones limitées; ou bien celui d'un village au Népal, où une 
femme escaladait les murs dénceinte d'une zone forestière protégée afin de récolter 
du bois de combustion et du fourrage. 

Une attitude appropriée face à de telles découvertes dépend de l'esprit d'ouverture 
et de la réaction du gouvernement. En aucun cas, les informations de ce genre 
récueillies aucours d'un DR ne doivent se retourner contre les membres de la 
communauté qui y ont participé. Si le gouvernement est sensible aux situations 
locales, ces informations peuvent être le prétexte pour ouvrir un dialogue sur les 
bienfaits de la législation, son impact sur les communautés rurales et les alternatives 
possibles. Dans le cas situé au Népal, cité ci-dessus, le projet fut réajusté en fonction 
des besoins des femmes, incluant la création de stock de bois gérés par la 
communauté. 

...-Apparition de conflits 
le DR n'aboutit pas toujours au consensus. Au contraire, il est fort probable qu'il 
mette à jour de profondes différences voire des conflits entre les différents groupes 
de personnes impliquées. le processus de DR peut être perçu comme un défi ou une 
menace par les groupes de personnes les plus puissants à cause de son attention 
portée à la pleine participation des femmes et des personnes défavorisées. 
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Ill. Travailler sur le terrain 

Pendant les travaux sur le terrain, l'équipe vit dans /e(s) village(s) retenu(s), utilise les 
outils ASEG, le plan de travail et les fiches d'activités du DR pour guider son 
entreprise. Chaque jour, l'équipe: 

0 utilise les outils du DR pour recueillir et analyser les informations; 
0 se réunit pour vérifier l'état d'avancement du processus, les interadions 

entre femmes et hommes, le travail d'équipe, les questions_ logistiques, etc; 
0 discute sur la base des informations recueillies pour savoir si il est 

nécessaire de réorienter le plan de travail. 

L'utilisation des seuls outils et méthodes ASEG indiqués dans ce guide d'application 
de terrain ne suffit pas. Il est indispensable qu'elle s'accompagne de techniques de 
facilitation. Dans la majorité des cas, on aura recours à des méthodes 
supplémentaires de travail de terrain, telles que l'observation des participants et les 
entretiens semi-structurées, afin d'explorer les sujets plus à fond et de vérifier ce que 
l'on a appris en utilisant les outils du DR. 

Q.ue{ est [e râ(e ifujaiifitateur? 

<-- ·:::·<·-- -o-•• :-::::' 

œ;iJr'di.aq~ outifet pourcÎîLzquefjr~pe ~partiifP~ts, i!jaut ipt'au moins ~ 
11U11f6i~ t/e !'équipe travaillent ensem6fe, {e premiei'comme faci!itateur, {e cSecoruf comme 

;, tiil_nsc:rip_teur. 
), __ ,-,-- :--'- --

'* f:ejdt:itiiateur ·(a) ex:pfiqÛe fe.5uttfe !'out;}; .···(5)organisejâwisefes groupes de·• 
(pa~ (c)garantit C'tutWeparticipatfun.&•ioZIS !es groupes; et(d}koUÙet pose 
: oif'&.rf.u,n,;. . .. . . ·. . . 
;;. . .- .... ·-,;--~:.: .... ,_ :.:_~, .. ,,_, 

··• • fe tr~rfscripteur {a) recopîe dans unatfiïedes carte~, fes !J11Lpfiipus, fes cdreruiriers, etc., 
·. soii'tdùt i:e qui tientfra Eïeut/e référence{ tkspfiotograpnies ou une vùfio peuvomt aussi 
•. êt;..~ollfioita5fes)' (5) prerufnote en ittail tkspro5fèmes introtfuits et âucutéspar fes 
parlicipants, ( c)preruf note tfes tfynamiques & groupe (notammen~ qui participe et qui 

• ne participepas),ilinsi que tfe.s.commentaires faits par !es personnes qui participent ou qui 
se limitent à o6siroer. 
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3.2. Quelques principes pour encourager la participation 

JI est impératif de s'assurer que le processus participatif inclut à la fois les hommes et les 
femmes, les jeunes et les personnes âgées, les riches et les pauvres, les personnes influentes 
et les marginales. Etant donné la facilité avec laquelle certaines personnes - généralement 
"importantes", influentes, riches - souvent des hommes - imposent leur point de vue, 
dominant ainsi le processus, il peut être néces-saire de rechercher spécialement la 
contribution des groupes marginalisés. Voici quelques principes permettant de garantir leur 
participation: 

,.. Sélectionner le lieu de rencontre 
Certaines personnes ont des contraintes et ne peuvent aller facilement n'importe où. 
Les femmes qui ne peuvent se déplacer que difficilement préfèreron.t voir le groupe 
se réunir près de chez elles. Il faut tenir compte que des lieux ou des emplacements 
peuvent être interdits d'accès à certains groupes de personnes, comme des sites 
sacrés ou le sol autour des points d'eau, pour des raisons de caste, d'éthnie, de 
religion. Les endroits publics, accessibles à tous, comme par exemple une école, un 
terrain de sport, peuvent être de bonnes solutions. 

,.. Intervenir sans contrôler 
Cela signifie qu'il faut éviter /es saisons (temps de récolte) ou les périodes du jour 
(préparation des repas) où la plupart des membres de la communautés est occupée 
par des travaux importants. Il peut être intéressant par exemple de travailler avec les 
hommes le matin et avec les femmes l'après·midi, ou bien avec les vendeurs du 
marché en milieu de journé et avec les travailleurs des champs le soir. 

,.. Former des groupes cibles séparés 
Chaque groupe, rassemblé en fonction du sexe, du groupe socio-économique, de 
l'âge, ... , réalisera ses propres cartes, diagrammes, graphiques (voir encadré ci·après) 
et aura ainsi l'occasion de donner son propre point de vue. Si les groupes préfèrent 
se diviser davantage ou s'organiser de façon différente {par ex. en fonction de leur 
appartenance à une institution), ce choix devra être appuyé. La comparaison des 
cartes, diagrammes, graphiques des différents groupes fournira des informations 
utiles sur les perceptions et les priorités de chacun. 

..- lnterpeler les personnes 
0 Amener les personnes qui se limitent à observer à participer en leur demandant si 

une caractéristique d'une carte, d'un diagramme, d'un graphique est placée 
correctement. S'ils ne sont pas d'accord sur l'emplacement, les inviter à indiquer 
l'endroit correct à leur sens. 

0 Demander aux personnes qui se limitent à observer d'indiquer un élément 
spécifique de la carte, le diagramme, le graphique ou leur donner un bâton ou 
tout autre objet en les invitant à montrer quelque chose qu'ils aimeraient voir 
apparaître. 

,.. Cadrer les personnes dominantes 
S_i un participant domine le processus, lui poser des questions spécifiques sur la 
communauté. Le fait de l'engager dans une conversation séparée de celle du groupe 
pourrait entraîner une baisse de son influence sur le processus. 
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0 une personne importante parce qu'elle détient le pouvoir de décision sur les 
allocations de terres et d'eau 

0 une personne pauvre qui dépend des produits dérivés des arbres durant les 
saisons de faim 

0 une femme qui participe à un nouveau projet concernant le bétail 

...- Discussions informelles de groupe 
Des occasions inattendues d'apprendre peuvent se produire durant un DR. Des 
discussions informelles de groupe sont une excellente méthode pour saisir de telles 
opportunités, en étant souple et prêt à l'écoute des personnes. 
les discussions informelles de groupe sont spontanées et ne nécessitent pas de listes 
de questions préparées. Si, un groupe de bergers est rencontré par hasard au cours 
d'un transect, un discussion peut s'engager sur les informations recueillies 
jusqu'alors au cours du transect, et sur ce qu'ils pensent être important. De même, si 
un groupe de femmes est rencontré au bord d'un puits, cela peut être l'occasion 
d'avoir des informations non seulement sur le mode de distribution de l'eau, mais 
également sur des questions de santé ou bien d'horticulture, ainsi au hasard de ce 
qui vient dans la conversation. 

...-Brainstorming 
Des impasses peuvent bloquer le processus du DR. Face à ce type de situation, où 
des problèmes soulevés n'ont pas d'issue claire, le brainstorming est une manière 
utile d'émettre des idées sans a priori ni appréhension. Cette méthode peut être 
utilisée à tout moment tant pour faire face à une situation interne à l'équipe du DR, 
que comme méthode de solutions avec tous les participants. Les règles du 
brainstorming sont fondamentales et chacun doit les connaître: 

0 pas de référence au statut hiérarchique ou au statut social 
0 toutes les idées sont les bienvenues et plus elles sont nombreuses, mieux 

c'est 
0 aucun jugement ou critique sur les idées des autres n'est accePté 

Par conséquent, la première étape est de nommer Je problème. Ensuite, un '"'tour de 
table" est effectué, permettant à chaque personne d'exprimer ses idées. Enfin, une 
fois toutes les idées épuisées, un travail d'amélioration, de combinaison entre les 
idées, d'éliminations des idées redondantes, est effectué jusqu'à l'obtention d'une 
liste raisonnable de solutions possibles . 

...-A propos des enquêtes formelles et des questionnaires ... 
Les enquêtes formelles et les questionnaires sont des méthodes extractives au sens 
où elles tirent puis enlèvent l'information des communautés locales, pour n'être 
utilisée ensuite que par les intervenants extérieurs. C'est pourquoi elles ne sont pas 
promues dans ce guide d'application ASEG au niveau de terrain. Cependant, elles 
peuvent être utiles dans des zones à forte densité de population sur un territoire 
étendu par exemple. Un sondage ou une enquête à base de questionnaires peuvent 
les seuls moyens d'obtenir des informations pour des objectifs précis, tels que la 
planification de services de santé ou de services d'éducation. 
Une démarche intégrée de compréhension des questions de développement, à 
travers les prismes des différences socio-économiques et de genre, telle qu'est 
définie celle du Programme ASEG, peut être aisément synthétisée par la consitution 
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AS E G ·Guide d'application niveau terrain Travailler sur le terrain 

3.4. Quelques conseils pour prendre un bon départ 

Il ne suffit pas d'arriver dans une communauté donnée bien préparés et munis de 
plans de travail pour le OR pour démarrer le processus dans de bonnes conditions. Prendre 
un bon départ évident. Voici donc quelques conseils poovant être utiles: 

..,.. Si possible, faites en sorte qu'au moins un membre de l'équipe soit familiarisé avec la 
zone. 

..- Si possible, demandez à une personne locale influente et respedée ou à une personne 
externe à la communauté mais qui a sa confiance (par ex., une ONG, un agent de 
vulgarisation) de présenter l'équipe à la communauté. 

...- Renseignez·vous à l'avance sur ce que le protocole prévoit pour les présentations. Qu'est
ce qu'attend le chef du village? Les anciens du village? Où se tiendront les réunions 
collectives? A quel moment de la journée devraient-elles être organisées? 

..... Soyez prêts à participer aux chansons ou aux prières lors des présentations ou à apporter 
votre contribution personnelle. 

_. Préparez une explication claire et simple du 
pourquoi de votre présence et donnez une vue 
d'ensemble des objectfs et des méthodes du DR. Soyez 
attentifs à ne pas créer d'attentes concernant des 
avantages qui pourraient ne pas se matérialiser, que ce 
soit sous forme d'activités de développement ou sous 
une autre forme. 

...,.. Prévoyez une explication claire et simple sur 
l'importance de la participation des hommes et des 
femmes, ainsi que sur celle des différents groupes 
(pauvres, riches, personnes âgées, jeunes, groupes 
ethniques, etc.), selon le cas. Demandez aux membres 
de la communauté réunie si tous les groupes sociaux de 
la communauté sont représentés ou si des efforts 
doivent être faits pour les trouver et les intégrer au 
groupe. 

...,.. Prévoyez du temps pour que les membres de la 
communauté posent des questions. Répondez-y aussi 
clairement que possible. 

,..... La plupart des communautés n'ont pas l'habitude 

_Entrer<~ns :Ja -comm:~natrt~~~ ... _;:,. 

~ttJ::J2:::tJ~~d'fa 
incon~u. fiLiUs en sO(Ü-·-,_âélre 

P'o/f'f .it.·.fn.rwenJL••· '\'~. ne 

~~=~ 
6ouscJd. tjzq poufets·:·~t{me lire. 

que.~us êtes tle1lllS JX1Uf:.in.~~ 4 
résowfte mes . pro6!èmd; Vous 

tievez'enUer-Jinitiinent_~ --

~r. s. ~ ...... ,. of ward" 21, 
'District Cftivi, Zim6afiwe .. 

Source: .lntermediate Technology 
Zimbabwe {1996) 

que des intervenants extérieurs les interrogent sur leur savoir et leurs opinions. Un bon 
moyen de faire démarrer le processus est de recourir à une méthode visuelle qui ne soit pas 
trop délicate et à laquelle presque tout le monde puisse participer, par exemple, dresser la 
carte du village à l'aide de matériaux locaux. 

,..... Utilisez des questions de départ simples comme: "Je ne connais pas bien cette zone. Je ne 
vois que l'arbre sous lequel nous sommes assis et la route là~bas. Pouvez-vous me dire 
comment est le reste du village~? Vous êtes bien partis! 
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A S E G- Cuic!e d'application niveau terrain Utiliser l'information de terrain 

..-Quels sont les objets de l'analyse? 

Analyse de l'jnformation 

La première étape est de reprendre les questions posées au cours du DR, soit 
les questions ASEG que celles rajoutées le long 8u processus. Il est important de 
revenir en arrière sur la compréhension des thèmes principaux, en se demandant: 
"pourquoi cette information était~elle nécessaire ? quelles décisions doivent être 
prises sur la base de cette information r. 

La seconde étape consiste à classer et analyser l'information. le mode de 
classification de l'information dépendra des méthodes de chacun. l'analyse d'une 
information qualitative, descriptive demande de fa créativité. Cependant, une 
certaine logique peut être suivi: 

0 rassembler toutes les informations recueillies 

0 trier les informations en grandes catégories, concernant notamment 

a) le contexte de développement 

b) les moyens d'existence 

c) les priorités des parties prenantes. 

0 noter, pour chacune de ces trois catégories, 

d) les similitudes 

e) les contrastes 

f) les interrelations 

0 classer les informations en sous-catégories, concernant notamment 

g) l'environnement 

h) l'économie 

i) le social 

j} les institutions 

k) les femmes 

1) les hommes 

rn} les groupes socio-économiques 

0 noter, pour chacune de ces sous-catégories, 

n) les similitudes 

o) les contrastes 

p) les interrelations, incluant celles avec les scenarios des niveaux macro et 
intermédiaire 

0 s'assurer de mettre en évidence les parties des informations qui, une fois 
rassemblées, répondront aux questions ASEG 

0 mettre ensemble les informations de façon à ce qu'elles racontent une histoire 
complète. Se mettre en situation d'un plan d'action des meilleurs enjeux. 

0 ajouter des recommendations concrètes pour le suivi 
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AS E G- Guide d'application niveau terrain 

...- Quand s'effectue l'analyse ? 

Dans le travail participatif de terrain, 
l'analyse est un processus continu de 
révision de l'information collectée, de 
vérification et de conclusions tirées. 
Il est recommandé de procéder à une 
analyse des résultats après au moins 
trois différents points du processus de 
DR: 

0 après application de chaque outil 
0 après application de chauqe boite à 

outils 
0 après application de l'ensemble des 

boites à outils 

4.2 Présentation 

Utiliser l'information de terrain 

Validation 

la validation est un procédé permettant de 
s'assurer que participants et facilitateurs se sont 
parfaitement compris et que l'analyse des 
conditions .... locales et des potentialités de 
développement est correcte et représentative. la 
validation doit se faire à la fin de chaque débat et 
avec chaque groupe. Le facilitateur résume tout 
simplement les points-clé introduits par les 
participants et demande (a) si ce qu'il/elle a dit 
est correct et (b) si les participants ont quelque 
chose à ajouter. On peut également procéder à 
la validation en comparant ce qu'ont appris les 
différents groupes. lorsque, -POur une même 
question, les informations diffèrent grandement, 
on devra poursuivre la recherche à l'aide 
d'autres méthodes de terrain. 

Il arrive trop souvent que des résultats validés, fiables et importants du DR ne soient 
pas utilisés. Ce n'est alors pas simplement un gaspillage de ressources, mais signifie 
surtout que des décisions seront prises sans ces informations importantes. Dans un 
DR, le travail n'est pas fini avant que les résultats ne soient partagés avec l'ensemble 
des participants, puis présentés auprès des personnes adéquates et enfin avant que 
des décisions ne soient prises. 

...-A qui sont destinés les résultats ? 
Il existe plusieurs types de destinataires des résultats possibles. Ils seront identifiés 
avec les femmes et les hommes participants. Quelque soit le moment où les 
résultats sortiront de la communauté, cene diffusion devra être effectuée avec respect 
pour les "propriétaires" des informations et leurs contributions devront être 
clairement mentionnées. 

Parmi les destinataires potentiels, peUvent être identifiés: 

0 les participants de la communauté: individus ou groupes d'individus de la 
communauté qui ont participé directement au DR. 

0 les autres membres de la communauté: ceux qui n'ont pas participé directement 
au DR ou qui ne bénéficieront pas directement des activités planifiées issues du 
DR, mais sont néanmoins concernés. 

0 les institutions locales: groupements de femmes, organisations d'exploitants, 
association des utilisateurs d'eau, institutions de crédit et autres institutions 
intéressées par les résultats du DR, notamment si elles ont un rôle à jouer dans les 
activités planifiées. 

0 les autres communautés: celles voisines du lieu du DR ou autre dans le pays, qui 
peuvent bénéficier des résultats et des expériences du DR ou d'une série de 
différents DR. 
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A 5 E G- Guide d'application niveau terrain Utiliser l'information de terrain 

l'organisation du travait les rôles attachés au genre, les besoins et les priorités des 
femmes et des hommes. 
L'objet du profil de village est de donner un premier aperçu sur les contraintes et les 
opportunités existant dans le village, pour ceux qui, par exemple, ne l'ont jamais 
visité. Le lecteur doit ainsi avoir dans son esprit, une image de la réalité du village 
avec les principaux thèmes et problèmes à traiter. Un exemple de plan pour un profi 1 
de villages est présenté ci-dessous. Il n'est qu'indicatif et doit être adapté selon Je 
cas. 

Plan indicatif d'un profil de village 

ndm du \iillage: 
cOmmurië ··ou -,district: 
'date.' · ., · ···.· • !ii .··.· ·. •• 

Pt~~;r:P~'i······ .... :: .. '•• ,;,ls·~··· 
;.•· · •·· •••• •·' · L fh$1Ptredu.;vtf.lage 

· .· ····•••;• \j Ç,. ,.,.. ..IJkon:~~~:~~;~J~;:ment·· ·.··· 
-- -_, ___ -_,, .. ,... .-. •:•," -- .. ·::-\::_:::.,' .•.•..• " .. ;i:; __ ,_ -- ''''''-"''' ,_ 

,,,;:~·/::;·· '"";)~~~; __ ::-::;::<>·':: - -- ', _,_, '' : .. :.'::,;·,: _ _..----
o-\:fas:P~Çts~:êhYJ ronneni~htaUX'/ _-:,_, :.-:~---_-, ;:;:;~,:;: ·· ,., ··-·-· -<t,., ·: ){;,:,,·<·_::: ____ _ 

~:l~~~~1~~~~r~:::,,·········· · , ::'.!1. ; .'·i,.. ;.·· 
Ô}ifl-terrél'at_ions dés -entre ces·;-aspectS',;,;:-.-,:. 

b ,;:?nti~!r'ès dés pou~Je déy~loJ>f?!irn~rt ··.•·.··.·.•·.·.·.· .... · .. ·.·····.•·.·.·. · 
0 sûpport5cléspour le dévelçppemel\ti · 

--:.- ~;;\.::··:._ , ..... 

-11 I.'Stratégi_es-d~_:m0Yei1S:d'existence · 

l:t ~d;p16·iS-Jselon .Je :genre, -seil.on ,,~ __ gn:~bpe -~oci~Onomique) 

-:··~. ' --- _, 

tl . .:systèn1'ês .. d'Organisati0n dUctravail :Ï:Wur·,:les -besoins essentiels (selon le genre, 
~:--:·_: .. ;~eJPrlJ~:lgroupe socicrécÛnomiqu~/{-< __ - '. · .. _,_·\_··· - ·: 
tl :syStèmes -ae contrôle et -d'utllisatiOn-::rtJes· ressoUrces -et avantageS-,<seilon le genre, 
):: ____ , ,se1ôl{:::Jé:::gioupe sociO-écoDomiQuej;f':-;--:·- · _--;;·::··':_· .·.. ·___ _ . __ 
0 -sy~-t~n:;:~~·de l·evenus et.d~ dép~_os~_js~'i~h= .. le g~~re, selon Je grdupe socio-
:_ :: ::É!cori.Orrl:ique) -- - --

IV.:PrioritêS;;d~ -dével_()j)pement 

a ::pro:bt_èmes C1és (selon te genre, selon -le groupe,socio-écononlique) 
0 acHv:ités_-de,développement propoS_éès'::::<seron ·Je genre, selon le.::groupe·socio-
___ , __ ·êcbr1omiq~e) -- --
o 'împlkations pour les partie~ prenantès-(selon Je genre,.selon le groupe socio

économique) 
_0 plan -d~a-ction des meilleurs enjeüx (sélon le genre, selon le groupe socio. 

économique) 
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AS E G- Guide d'application niveau terrain Présentation des boites à outils 

V. Présentation des boîtes à outils de I'ASEG pour 
le terrain 

Le Guide d'application ASEG pour le niveau du terrain propose une série de boites à 
outils servant d'appui pour la planification participative du développement. 

..-Les boites à outils de I'ASEG sont articulées autour de trois étapes d'analyse: 
0 le contexte de développement 
0 les moyens d'existence 
0 les priorités de développement des parties prenantes. 

,... La présentation des boites à outils de I'ASEG, et des outils eux-mêmes, a pour but 
de: 

0 faciliter un processus semi--<:onductif de formation cohérent le long 
des trois étapes de l'analyse; 

0 faciliter un processus de formation logique et aisément applicable; 
0 faciliter les correspondances entre les informations et conclusions 

tirées du premier jusqu'au dernier outil utilisé. 

Cependant, l'ordre de présentation des outils dans ce guide d'application n'est 
qu'indicatif. Selon un contexte particulier de travail sur le terrain, cet ordre peut être 
modifié, les outils peuvent être utilisés de manière indépendante ou certains outils 
peuvent nécessiter une utilisation plus intense ou ne pas être utilisés. 

..- Une série de questions ASEG accompagne chaque boîte à outils dans son 
ensemble ainsi que chaque outil lui-même. le but de ces questions est de: 

0 approfondir l'analyse sur les informations obtenues; 
0 garantir que l'approche et les principes ASEG sont présents tout au ~ 

long du DR. 

Ces questions ASEG ne sont qu'un point de départ pour susciter d'autres questions, 
plus spécifique et adaptées au contexte, au cours du processus de DR. 

Lien A SEC: Ces boite à outils constituent la base d'un processus de recherche qui se 
concentre sur les questions-clé pour Je développement en général. Si le OR a déjà 
un but relativement précis (par exemple, fixé par un organisme de développement) 
ou si la communauté ·a des objectifs ou des besoins techniques spécifiques, on 
utiUsera alors, en plus du Guide d'application pour le niveau du terrain, les Guides 
techniques ASEG correspondanr.s, par exemple celui sur la sécurité alimentaire ou 
sur l'irrigation. 
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A 5 E G- Guide d'application niveau terrain Présentation des boites à outils 

5.1. Structure de chaque boîte à outils 

L ...- Le pourquoi 
Introduction expliquant l'importance des informations à recueillir et résumant les 

aspeds essentiels à traiter. 

2 . ...- Le comment 
Un tableau synthétique incluant: 

0 La gamme des outils recommandés pour le diagnostic rapide 
0 Les participants, soit un groupe d'informateurs (mentionnés selon le 

genre et selon le groupe socio-économique) 
0 Le point de mire, soit une liste de questions-dés 
0 les interrelations, soit un liste d'autres outils pouvant être utilisés en 

complément 

3 • ...- L'analyse et le résumé 
Série de questions-clés ASEG à poser pour analyser et résumer les informations 

recueillies. 

:··,:1f~~atU?n ·>it/iti~~e __ corkm~~-~:~::tf __ ,/':::~::~'::::, _r:~-,L::~:_ ..... ·,---.. 
--<··::.:-:.:·0·_. 

~it~~Ji~ 
(.Les f?~tqJes_.tfe:pa:rtùipd.nts suivanisprerU!ront Paft.~~es à di.ffirërif;;·,rrum,mts.-,-:_- . ·- _, ·- . 
]""_ -- . .. . - .. --- . -_ .. - .-.- ... ·.. -

.,,.,,_:_-, ,- ; -•. - -' ?·: 
: :O~,;_iiùuuzuti;:~uuia cimmU!JIZidi, -fu .fommU~et:f~;ji/;,UW,, fis etifants ~t ·fU-personrus"~ks,_ feuicliis et les 

>'p4~~----
-- . _ _._, ----

·> ..• -

~~~::_~ai,m~n'4u sqe: g~upes-~~~~~t:Jufem~·iy-~:-~_.milarijpiuoroUpes 
io~tmgu<$) ' . 

~- "~' -- -- _,_, __ , ·- . ·- -

;'·::'Grb~JJ~~6fis enfonCtion-ilntiwau .socW-}cmwiirique.·i~ iéjuuis âe pÙson;,u prouduznt âe â!lfémztu 
-.tatig~ socio-ic.o1Wmîqtu~, par ~empfe,_,~jrmdionLu· .~U tle ricliesS~. ·tfe fapPtzrtenana ethnique ou âe 
· i!ifférdzces mises â jour tians fa Carte socisde tfu -Vifraae (y .. ieompris_ les fiommes.et· fesfommes) 
;_- ·,-.- . ----- . . . ·- - ., -· ' 

·- grfJupes ciD fis en f~tion tle fâgt: groupes sipariuk Perso~rus âfjies et tk jeunes f:J ·compris fiommes et ftnrmes) 

-· -~€~~ .. -~us les mnn6res d-es mirfll8es, /it)~m~,ftmme;, -enfants et_persomus â9i~ (4e1D( ;,ÙZt1{JtS tfaru c&lque 

catigoiie socW-icorwmique) 

• On fonnera tles groupes séparés tfaru k cas où if n'ut pas pertinent tfu point tfe 'tiW! culture{ tk mdaneer-ks 
fem_mes:et fu fwmmes 1fans fes mbrus IJT'Oupe.!· LeS risufiat.s-o6tenw par c/iacun tfes {JTQupes .serorit-ensuite 

ior4pitris et tfi6attw. · 
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AS E C ·Guide d'application niveau terrain Boite A- le contexte de développement 

VJ. Boîte à outils A- le contexte de développement 

6.1. Pourquoi ? 

la boite à outils appelée "le contexte de développement" sera particulièrement utile 
pour en savoir davantage sur les différents éléments ayant une incidence sur les 
moyens d'existence et sur les options de développement des populations rurales. Ces 
éléments sont de nature: 

0 environnementale: l'érosion, les disponibilités d'eau, le couvert forestier; 
0 économique: les opportunités d'emploi, les revenus, la technologie; 
0 sociale: la culture, l'éducation, la santé, Je nombre d'habitants; 
0 institutionnelle: les organisations paysannes, les groupements de femmes, 

la conduite politique. 

Cette boite à outils met l'accent sur la compréhension de ces éléments dans une 
communauté donnée et sur les interactions entre ceux-ci et les éléments situés aux 
niveaux intermédiaire et macro. les questions auxquelles elle répond sont: Qu'est-ce 
qui peut favoriser le développement? et "Qu'est--ce qui peut entraver le 
développement?" 

la vie rurale est loin d'être statique. les fermiers sont contraints à adapter leurs 
activités en fonction de crises telles que les sécheresses, le déboisement, la 
désertification et les inondations. Certaines tendances économiques, telles que 
l'aggravation de la pauvreté, le creusement des écarts entre riches et pauvres, 
l'introduction d'entreprises à but lucratif et l'ouverture de nouveaux marchés, créent 
ou éliminent des opportunités. les structures sociales, notamment la croissance 
démographique et l'accès à la santé et à l'éducation, influent sur les besoins et sur 
les attentes des populations. les changements institutionnels aussi, y compris les 
nouveaux programmes et politiques gouvernementales ont des effets sur les 
possibilités de développement rural. Par conséquent, en plus de travailler dans un 
cadre marqué par les changements saisonniers, les ruraux doivent aussi faire face, 
s'ajuster et survivre à de nombreux changements aux plans environnemental, 
économique, social et institutionnel. 

l'étude du contexte de développement d'une communauté, première étape du 
processus de planification participative, augmente les chances de mettre en oeuvre 
des activités de développement davantage durables, égalitaires et efficaces. 
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AS ::: G • Guirle d'application niveau terrain Boite A - le contexte de développement 

6.3. Questions ASEG pour l'analyse et le résumé des informations 

""r Qu'est.ce qui peut favoriser et entraver le développement de la 
·· --. cqrnmuQauté ? ._. . _._ -_ --.- . 

i _ . 0 au plan environnementi3l 
-... 0 au plan économiqUe . .- ··_ .. --· 

?·-·•···· :. L ·••••·•·-·· •._ b>.,.Pau pli}nso:;i~l<••-•- i+-- : 
-~~~}:<; ·:: ,:·:.·:'·'r::_~;,;'::':_::: ~'_-\;\{<~;snx::;-,:-:--- ___ .-:_:::;:.::::::_ :':~:;--.::· 
:;;;::::. 
-,,-- _ _-,,.,. 
'···::,~··· 

~~-~:;aa!~~l~-i~lj@~uB ày :;~~~ê.;~~i;(yi;&~~~~,;t~v~~~~ere{:~~~~~~er·•-~: 
"t;; 1e~V~IoppefrJ.~ht ? ·- · ii . . -••{ 

:~:/,-,, -:,:i. ~~-,:,_, :~).{:··: ·,·. -_.),;: ·i>-· ::,:;-.:<:<;_;_,- · '-'-:i_:::::r:\:::5:;-~:. 

:~ "}~D~I!~s?)i~!.ê~~diSns •.. o~t ~té ".ki~hti~iées_: •••. eh\re_ •. __ les -~~~,;;ents 
.: e~';'ironqjm~ntaux;· éconmniques:_institùtionnels etsoci_aux ? 

:v •' . .-~ '•- -

___ ,, . 

. ::-::):::} 

; pt elles ~ûtrè~ questions, ou ~peds·déront été soulevées•? ·-
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A 5 [ G- Guide d'application niveau terrain A 1 ·carte des ressources du village 

..- Matériel 

Bâtons, cailloux, feuilles, sciure de bois, coquillages ou tout matériel locaL Un 
panneau à feuilles mobiles et des marqueurs pourraient aussi être utiles. 

..- Notes pour l'équipe de recherche 

Tous les membres de l'équipe devront assister à ce premier exercice. En effet, le 
tracé de la carte 
0 fournit des orientations générales sur les caractéristiques spatiales de la 

communauté et sur les ressources-clé qui y existent; 
0 est le premier exercice du DR et donc la première occasion qu'ont les membres 

de la communauté de participer au processus de planification. 

Il faudra que les points cardinaux apparaissent sur la carte terminée (indiquer le 
nord) de même que les limites du village. 

Questions ASEG à poser durant l'utilisation de l'outil A 1: Carte des ressources du 
village 

.d· A}:tlieféridi-Oiti~t iltf·i_e viliâ&Ei(-QailS-çl\klle di_fêctiO'n:_s-!est-il 3graridi1_ , ___ .. _, . __ , 
o-'-QP_~J~ê~\iofii)~~,~fês:~o-urcesi-J_~i::ab6'RO._enr·':fe·::PIÙS·,·e_r ·çeues ·qùi- r:narl-qqerii'jè\pl-u_s?,-Qi:ieiïe~i-----
-·. _reSSdürCes-~tilJ,Sé:,t..Oi:l ?- Quetres.re5Soüfd!5':n 'UtUiS;~t~ri_:_pas?. QuètJes_ Sont-celle~_::qui se .. ::· 

dég~CJé_flr~t·ê~t,eS-',Qui _s·-arn~mofeni? .:<:, __ -,:>·-_:_ _-. -- _-,_ .::·, _ _ ,;-- . .-· .. ·· ·- ·- ·; _,_,:_ · :,·-.--, 

o-- Qüî_ .. dédde.dé':(:jù(p·ë'ut utiliser les.Je~rèS;.I-~eau -et:leS._aùtres ressources iinl)o'rtantes?,, . __ 
D Le-~;/iJI3ge.disPose..t-iJ.. de tert~S coîninun~Utaires-? -Qui'idéCi<:ie·diJ mode d'UtHisaiîon·de ces 
_-- .te_i+e~J:;_·,:, ___ ,:;--\ __ --:: .,,-.:-: __ ·' . . .. :',_·,,_.,, ·-.:-:':-_,'.-:-'----::- ---- _ _ .. -, ,_ ,_-
0 Où··Jes ·ràembteS·de·:·l_a corrimuna_uté_,:$-'aj:>prov_isionlient""ils en eau,-·en- bois defeu-et:én 

-- fou~i:_a8e-?-->';· . - -- ·- - - - __ - · . 

0 l:es'--Qrç)its-d'·ac·cès·soOt-ils différents-P()Ilr .ies--femmes-_et pour les hommes, poür-:les 
.. différe_ntS;:group_es ethniquespu--s9ci~_Cônomique5? 

0-_- Pâir,rii:les_--.ressources'nientionnée'S;:qu·èileS:.Osont-celles·:(jui pos_en:t-le_plüs-:.de prob.lèméS?-· 
Po_urqtioi_r · ---- -_:_" ::--::; - --.:._ "-:,:-_ _.,_-.... _: _ _..,: ,:.:- ·. ---- _: · .. 

d L~pfg?i{l_Sati?n·:s()_{::i~!~.du vHfa_ge-est~l.J~--!~_Iatiyemen_t:~galitai-re .ou ~iéfarc~ique?·-_. 

..- Autres outils 

Repérage historique, cartes agricoles, modèles 

..- Exemple 

la carte produite dans le village de Khajret-Uperli Gaunguri (Himachal Pradesh, Inde) 
montre le type et la localisation des cultures principales ainsi que des ressources forestières 
et des terres communautaires. Il y a une nette division en matière d'utilisation des ressources 
foncières: les hommes se concentrent sur la production de céréales et l'exploitation de bois 
d'oeuvre alors que les femmes.-sont responsables de la production des autres cultures et de la 
collecte du bois de feu et du fourrage. Hommes et femmes se plaignent de la détérioration 
des ressources naturelles qui a donné lieu à une ba"1sse de la production agricole et animale. 
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A 5 E G • Guide d'application niveau terrain A2 ·lransed 

Outil A2 Transect 

,_ But 

le transect complète la carte des ressources du village en apportant plus de détails sur 
les ressources environnementales, économiques et sociales existant dans une 
communauté. Tandis que la Carte des ressources du village donne une vue aérienne 
de l'espace, le transect nous en donne une coupe horizontale, c'est-à-dire un profil des 
diverses zones. Il s'agit donc d'une carte unidimensionnelle sur laquelle est tracée une 
ligne qui traverse le village et que l'on suit pour y relever toute une série d'éléments. 

Le transect a pour but d'organiser et d'enrichir les informations spatiales et de relever 
les conditions locales dans la zone. Les informations sont recueillies sur la base de 
l'observation directe et en suivant une ligne droite en marchant d'un bout à l'autre du 
territoire de la communauté. 

,_ Comment procéder 

0 A partir de la Carte des ressources du village et sur les conseils des participants, on 
choisira une ligne plus ou moins droite qui traverse le territoire. Le chemin à suivre 
devra traverser la plus grande diversité possible de zones micro--écologiques et 
passer par des endroits aux différents types de végétation et d'utilisation des terres. Il 
est généralement souhaitable de partir du point le plus élevé du territoire. 

0 En fonction de l'étendue de la région à couvrir et de la nature du terrain, un transect 
peut s'effectuer à pied, à dos d'animal, en charrette ou en véhicule à moteur. Il 
convient toutefois d'effectuer le parcours lentement pour pouvoir bien observer. 

0 On forme de deux à quatre groupes en incluant des femmes, des hommes, des 
jeunes et des personnes plus âgées. Deux choix sont possibles: 

1. les groupes réalisent en compagnie des membres de l'équipe du DR des 
promenades séparées au cours desquelles ils indiqueront les zones qui sont à 
leurs yeux les plus importantes; 

2. chaque groupe est chargé d'un sujet spécifique à étudier durant une 
promenade collective. 

Par exemple, un groupe pourrait se pencher sur les sols, l'utilisation des terres et les 
cultures; un second sur les arbres, la végétation et les ressources d'eau et un 
troisième sur les infrastructures, les logements et les services. 

0 A l'issue des promenades, les groupes partagent les données qu'ils ont relevées afin 
de tracer un transect tous ensemble. 

,_ Matériel 

Bloc-notes, stylos, panneau à feuilles mobiles et marqueurs. 
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AS E G ·Guide d'application niveau terrain A3 ·carte sociale du village 

Outil A3 Carte sociale du village 

...- But 

La carte sociale du village nous renseigne sur la structure sociale d'une communauté et 
sur la façon dont les différences entre ménages sont définies. Par exemple, elle est utile 
pour se faire une idée des changements démographiques (taux de natalité, 
immigration, émigration) et pour comprendre ce que les membres de la communauté 
entendent par "ménage riche" et "ménage pauvre". 

Cette carte met au clair les différents types de_ménages existant dans une communauté 
(en fonction de la richesse, de l'appartenance ethnique, de la religion, etc.) et l'endroit 
où ils habitent. Il permet donc de garantir qu'aucun groupe socio-économique n'a été 
laissé de côté. Il sert également d'introduction aux débats sur les inégalités, les 
problèmes sociaux, les stratégies et les solutions en cas de survie . 

...- Comment procéder 

0 On forme un groupe cible avec les personnes susceptibles de connaître tous les 
ménages de la communauté. Le groupe devra indure des femmes et des hommes. 
Si ce n'est pas possible, on formera deux groupes séparés. 

0 Comme dans le cas de la carte des ressources du village, la carte sociale du village 
se construit à même le sol en utilisant des matériaux locaux (on peut aussi la 
dessiner sur un panneau à feuilles mobiles}. 

0 On commence par demander aux participants de montrer l'emplacement de chaque 
maison de la communauté. 

0 A partir des maisons dessinées, on stimule une discussion de groupe sur ce que 
signifie la richesse et Je bien-être jusqu'à se mettre d'accord sur les principaux 
critères. Ceux-ci peuvent être, par exemple, le type de maison, le nombre de têtes 
de bétail, les transferts d'argent venant de J'extérieur, les disponibilités alimentaires 
ou encore l'accès à l'éducation et aux soins de santé. C'est aux participants de 
choisir les critères. 

0 Chaque ménage est ensuite évalué en fonction de ces cnteres de bien-être. On 
utilise des symboles pour représenter les résultats obtenus, par exemple des 
cailloux, des feuilles ou des couleurs. On obtiendra de cette façon une carte visuelle 
des différences socio-économiques basée sur le consensus du groupe. 

0 N'hésitez pas à utiliser. les questions ASEG pour explorer davantage les 
caractéristiques des ménages, les différences socio-économiques entre ménages et 
les tendances démographiques. 
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Schéma A3 
Outil: Carte sociale du village 

Exemple: Ola liman Galgala Guyo, Ethiopie 
(le niveau de richesse est indiqué) 

ROUTE ASPHALTEE ALLANT A AWASA 
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MENAGE DIRIGE PAR UNE 
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MENAGE DIRIGE PAR UN 
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MENAGE RICHE 

MENAGE MOYENNEMENT RICHE 

1'1ENAGE PAUVRE 
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OLA & KAL 0 LIMiTE -

FAO/IIED. (Forthcoming) Exploring Gender Issues in Agriculture: Key Issues 

and Particîpatory Methods. 
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A S E G • Cuièe d'application niveau terrain A3- carte sociale du village 

..- Matériel 

Bâtons, cailloux, feuilles, sciure de bois, fumier ou tout autre matériel local. On peut 
aussi utiliser un panneau à feuilles mobiles et des marqueurs. 

..- Notes pour l'équipe de recherche 

Si les membres de l'équipe ne sont pas familiarisés avec l'organisation sociale de la 
communauté avant d'entreprendre le diagnostic rapide, il sera bon qu'ils examinent 
toutes les données secondaires existant sur cet aspect avant de passer à l'étude de 
terrain. Des discussions informelles au cours de repas dans les familles peuvent aussi 
fournir des informations. 
Assurez-vous que la carte finalisée indique les points cardinaux (indiquer le nord) ainsi 
que les limites du village. 

Quelques questions ASEC pour l'utilisation de l'outil A3: Carte sociale du village 

0 Combien de ménages y a-t-iLdans le village? .Quel!€ ést la taille des- meJI1ages?_.Côffibien 
d'habitants-:Y a+il au·total? :_ -.·>',~_:: ,_' .. ··· 

D .la i)opulàtion, dr.r -~i_l rage ·augn1~nte-tkue-Ou:_(Jimin â~lle? (taux· d~ ~a~tit~ i~rri:igl-atiOri,;' 
:émigration)_',. --- - · · · ·- - · -- ~- -

0 Les f~mill~s sO~t~t-ies_.polyg~h,es-ou..mçn'o;g3mes?.--le mode de compb~won··d~sJ~~:i·l;eS esr-_ 
il nud~aire ou ·_élargi?'_:~()m~er~ l'une ~~:)::autre. sont-e_l.les définies? ,.-_ ._.::·,;· -;.·.:·:~~: --- -

0 'S' if·y a darl_~_'l~:·_vi_ii_?-gé-_pJ_Ûs ~~:6-i(grOÛ~~::_èthrl.iqUe; :pi_~s· ·d'une ·caste-:od· PJùS::d~~iï~';~_ë._ligiôn-~:-
--- sont-ii:S ccincentreS:'-dans-èeriaifl-es . .i.O'nesr· - --" :<·..-c---·,_:-_ 

a: les plus pauvr~s ~ti~s;_Pers~~nes sa~-~·:té~e-sont-elres- c~-ncentrées en ~~-::rr~u pr.édi~-dtJ, 
,-__ villag-~?·.- -- . . . --- . . 

0:· Qu-'entend la commu~~uté pai~rîChé:.e~·'·~paUV~e".? Quèls sont :1~'-:inénàg~s. ~i~h-~~,.p'auV.tes, .. 
· .moyer:"~nement riches? · - -. · 

0 ·cam~-i~n de ménageS sont-iiS dirigé:Spar'une femm~?-~eur no~brë ~st-i_l ên a~gmëntation? 
Si oui, pourquoi? 

0 l'organisation sociale du village est-e11e relativement égalitaire ou hiérarchique? 

-- Autres outils 

Classement du niveau de richesse, analyse démographique 

..- Exemple 

la carte sociale préparée par les femmes et les hommes â Ola llman Galgala Guyo, en 
Ethiopie, indique le nombre et l'emplacement des ménages dirigés par un homme ou par une 
femme et montre les ménages considérés comme riches, moyennement riches ou pauvres. les 
critères ayant servi â déterminer le niveau de richesse étaient le nombre de boeufs et de têtes 
de bétail, la propriété de terres, le nombre de femmes et d'enfants. 

------------------------------------------------61 



--------------------

~~~v:~~n~,.. ~1~\v 
f' . . \ v ~!tl 
,c .t''' 

·. ,,, ~~/ '\. 
'II~~\4HJ[I . 

~~*H'I'fWI~~J\1'~~~~· 

013/E2/PAUVRES 

A3: Carte sociale du village (suite) 
Ecemple: Engela Shumouch (village), Ethiopie 

définition des ménages pauvres, mouennement riches el riches. 

.. 
013/E3/MOYENNEMENT RICHES 013(E1/RICHES 

Source: FAO/IIEO. (Forthcomlng) Exploring Gender Issues ln Agricullure: 
Key lssure and Partlcipatory Methods. •. 
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AS E G -Guide d'application niveau terrain A4 ·graphiques des tendances 

li convient d'explorer plus à fond les graphiques afin de déceler les rapports existant 
entre deux ou plusieurs tendances, par ex., une diminution des ressources forestières 
en parallèle avec une augmentation de la population humaine et/ou une augmentation 
de la population animale. 

Si le temps le permet, les graphiques des tenda~ceSseront élargis au futur. Dans ce 
cas, les participants montreront Je futur tel qu'ils voudraient qu'il soit et cela, pour 
chaque sujet. Discutez des changements nécessaires pour que ce soit possible. 

Quelques questions ASEG pour l'utilisation de l'outil A4: les graphiques des tendances 

0 Quelles sont les tendances les plus importantes au plan environnemental? Par ex., 
sécneresse~ déboisement, érosion. 

0 Quelles sontJes·tendances les plus importantes au· plan économique? Par ex., emplois, 
sa/airèS,.prb(~ ;Coût- dè.la vie,-productivité--des cÛ/tur~s,:population .. animale,, · 

o·_ -QU~il~~- sci~-t::'i~; t-~-~~ances /~:plus ·i~p~-riant~-~u-:plan:·démograph1qu~r:~ar&.:les taux-de 
--.-:natalité, l:~fri1!11igration, -l'émigration/l!auSmentati.oO.:.dès:-femmes-chef:de-ménage, 

0 Quelles so_rit-J_es·autres_:tendances importantes? 

0 -Quels sondes,:,JienS'-é.1tre leS tendanceS-? 

0 :Qu.'esi-ce qui:·'~·amê/iore? Qu'est-ce qui--empire? 

o_: .Y a-t-il des·.t~-~-dances:dont l'impact_~st ressenti-différemment par leS bommes et·par léS,, 
.. femmeS?---- ._. ___ , '". ~ <-,·:· -

0 -:y'a~t~1r·d~~,--:ie~d'~~ce~·-do~t --Hi~pa~ :~s~r~;;·en~--diffé;emment par ~~~:;i~he~:::~i;.par -l~s, 
paUvres?-- - - - · · -

.Cl·_:'y_~~-t-!Î'd~~;~i~~re~çes d'im~aci ·sel.~~---.-''a~~ai-ten~nce ethnique, la ~~~e; etc._? 

...- Autres outils 

Ligne chronologique, transed historique, matrice historique, carte historique 

...- Exemple 

Dans le village de jeded, en Somalie, des graphiques des tendances ont été dessinés 
par des groupes de femmes, d'hommes et de jeunes. On demanda ensuite à chaque 
groupe de discuter des tendances et des changements récents qu'ils estimaient être 
importants. Les tendances considérées les plus importantes et qui furent les plus 
débattues furent celles relatives à la population et à l'éducation. La population était un 
sujet d'intérêt en raison de l'arrivée importante de nouvelles familles (fuyant les graves 
troubles dans les zones urbaines). L'éducation constituait un problème persistant en 
raison de l'absence d'un gouvernement. La nouvelle école s'était écroulée en 1980 et 
n'avait pas encore été remplacée. L'école coranique, ouverte en 1990, s'était 
consolidée, mais les filles n'y étaient pas admises. 
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Il 

bas 

Schéma A4 (suite) 
Outil: Graphiques des tendances 

Exemple: Village de Jeded, Somalie 

o. VEŒTATlCH 

CSSERVAfÏQI4S: ..... ·- , ... 
CN.NEE) 

1975-1994: LA CREATICN tx.r VIlLAGE, 0€ N:WB.l.ES SCU«:ES D'EAU El LE SURPATI..RAGE 
00 FO<TeeiT REIXJIT LA VEGETATIO'I A JEOED ET AUX ALENTCl..RS. CELA A FAIT AI..GENTER 
L'EFFET DES VENTS SAISCl"f>>lERS ET LA QUO.NTITE DE PO..ISSIERE 

B. BX.CATICH 

bas .... ... "" . .. (.w.IEE) 

CSSERVATICM:: 
197CH97S: LA CAfoFA<* D'PLPHASETISATICN ~PU AIDE Glia.GUES PERSCN'IES 
A APPRENDRE A URE 
1979-198J: l 'ECU.E PRIWIIRE EST o.Ne:RTE ET FERM: LA l9IE MNEE 
lm.-1994: L 'ECCLE CtRANIQJE CUIIR€" SES F"CRTES 

êLM 

bas 
'--------- (MNEE) .... .... ""' .... 

CESERVA TI(XIIS: 
W7(H975: DES FLUJES ASCN>ANTES EL l '~SENCE D'EPIDEMIES COORI~ A LN BCN ETAT 
DE SANTE 
197S-1Ç8J: LA SECHERESSE PRClVOOI.A: o"'I.LADIES ET fo()RTALITE 
1Çffi-199J.: ACCES DE PALUDISME DI.JRANT LES FORTES A...UIES; M::lRTAUTE INFANTILE LIEE 
A L'ARRIVEE DES PERSONNES DEPLACEES DEPUIS LE SUO; AMELIORATION DE L'ETAT DE SANTE 
~AC:: AU PR<Xi~AI"ME l'Qi ET A LNE MEILLELJlE AL.Ir-ENTATICN 

Ford, Adam, Abubaker, Farad et Barre (1994). PRA with Somali Pastoralists: 
Building Community Institutions for Africa's Twenty-first Century, Clark 
Univers it y/G TX/G a rd o. 
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AS E C ·Guide d'application niveau terrain AS- diagramme de Venn 

,... Matériel 

Panneau à feuilles mobiles, marqueurs, papier adhésif (plusieurs couleurs) et ciseaux. 

,... Notes pour l'équipe de recherche 

11 est généralement important de bien saisir dans quelle mesure les différents 
participants sont satisfaits ou non des groupements et des institutions existants et de 
comprendre si certains groupes de personnes (par ex., les femmes, les pauvres ou un 
certain groupe ethnique) sont tenus en marge de certaines institutions. Les questions 
ASEG permettront d'approfondir ces points. 

Enfin, ayez soin de discuter et de comparer les diagrammes de Venn produits par les 
différents groupes. Si un groupe a attribué une grande importance à une institution 
(avec un grand cercle) alors qu'un autre groupe a donné à cette même institution une 
importance minime, il faudra chercher à comprendre pourquoi. Comment expliquer 
que cette institution interagit différemment avec certains habitants du village? Soyez 
également attentifs aux groupes qui indiquent peu d'organisations dans leur 
diagramme. 

Quelques questions ASEG pour l'utilisation de l'outil AS: le diagramme de Venn 

0 Trouve'-t-On,des grOpperrientS-Joéau-x·qui:'Sè.sont orSan.isés autour de:Qùesiions 
environnementales-? :(par_ ex2j,.grôü.Pér/:le!l{''d.!usager5: dé ta. forêt, groupement d'usagers de 
l'eau) ---- ·· ' · ·- . - ·.:. ,_, ,_ . -- ' 

0 -T~~uv~t-,o~::,de?··g;o~~~s:·:J~u~.,-:quî:~Ei-s6fu:_b-rg3~i.sés;~utour -d~~-q~.ê~tlbn~,économlques?. 
·:- -· ',(par:·ex-,r~àédit/ Pt6düdi0n-_àgdê6Je}'X<: '-:''';-{:: 

.- ----- . , --- . : - ---- ·- ·.- -- -- -. -- ... . ;: ; . - --- . : ' --- ,.·:· -,_-. ~,. --

;ci:.--Trou.V_~t-on __ des-grOupes :-locauX.-q u ï-- sé --Sorit, ~rgan iséS_ a: ut our dé -q ue~tions-. soCiales.?.- (par ex., 
-~:-_-_ ... -.s.intéi -~iPhai,_éüsatiOh; religiO~f ·· ·- . ··. 

D :'i_:ès-fe-~~e;:sont~l r~S e>:c~ùês,:-cf~- c~~~~s:g~~ûpes? .. lesquels? PourQuoi? Que-perdent-elles 
... du fait de ··feur non participation?· ··· ·· -_ '· · ·-

0 Trouv~t~n;:dës gi-oupes exèl~sivementré.Se~~-aux fe~mes?-Si oui, de quoi s'occupent-ils 
.. ,· .. ."prin~ipale.m_ent?.Qu'e5t-ce que les femmes: .y gagnent?_ 

_d--Les pauvres ou les ma:rginawC-:sont-ils exclus de certains groupes locaux? Lesquels? 
·Pourquoi.? Que perdent-ils du fait de leur non participation? 

0 Quelles relations existent entre les organisations ou groupes locaux et les institutions 
extérieures? (par ex., ONG, partis politiques, institutions gouvernementales) 

,... Exemple 

Le schéma AS montre l'importance de recueillir des informations ventilées par sexe au sujet 
des institutions. les discussions des groupes cibles dans le village de El Zapote (Honduras) ont 
révélé que les hommes et les femmes percevaient l'intérêt des groupements communautaires 
de façon difiérente. Bien que cet exemple se concentre plus particulièrement sur les différences 
de "genre", il est également possible de Je traiter à partir des difiérences sociales. 
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AS E G ·Guide d'application niveau terrain A6- profil institutionnel 

Outil A6 Profil institutionnel 

..- But 

Le profil institutionnel permet d'explorer davantage la nature des institutions identifiées 
dans les diagrammes de Venn. Il s'agit de remplir un tableau analytique pour chaque 
association de la communauté pour comprendre ce qu'elle a réalisé et ce dont elle a 
besoin pour améliorer ses performances en matière de développement. Pour que les 
communautés locales mettent en oeuvre des activités de développement qu'elles 
seront en mesure de poursuivre, il est important d'accorder une attention explicite à 
leurs capacités . 

..- Comment procéder 

0 On poursuit les travaux avec les mêmes groupes de participants qui ont produit les 
diagrammes de Venn. 

0 Chaque institution ou groupe local identifié dans le diagramme de Venn fera l'objet 
d'une discussion axée sur au moins quatre aspects: création et buts, gestion, 
réalisations et besoins. 

0 L'équipe de recherche prépare à l'avance un tableau vierge, pour chaque institution, 
sur un panneau à feuilles mobiles. Les questions ASEG seront utiles pour 
approfondir les débats. Les autres aspects importants à aborder pour chaque 
association sont: la conduite de /'institution, les membres, les activités, les processus 
de prise de décision, les interactions ou les conflits avec d'autres groupes ou 
institutions, y compris les relations avec les institutions aux niveaux intermédiaire et 
macro. 

..- Matériel 

Diagramme de Venn, panneau à feuilles mobiles et marqueurs. 

..- Notes pour J'équipe de techerche 

Tandis que le diagramme de Venn met au clair l'importance des institutions locales et 
le degré d'interaction entre celles-ci, le profil institutionnel permet de saisir les buts de 
ces institutions et la façon dont elles fonctionnent. Ces deux outils permettent une 
meilleure compréhension du contexte institutionnel local. Les informations qui en 
résultent seront extrêmement utiles au moment où la communauté commencera à 
planifier les activités de développement. 

-------------------------------------------71 
Mai 97 ·Version provisoire, incomplète e1 adaptée à partir du document de V. L WiJtf .. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

----
AS E G- Guide d'application niveau terrain A6- profil institutionnel 

SchémaA6 
Outil: Profil institutionnel 

Exemple: profils institutionnels du village de Jeded, Somalie 

Conseil des anciens 
Groupement Création et buts Gestion 

.~ 
Réalisations Besoins 

Conseil fondé en 19 54 le Conseil nommë un ... maintien de la paix .équipement et 
d" buts: ... résoudre les Président pour une durée dans la communauté ... fournitures de 
anciens problèmes de la indéterminée; les critères gestion de l'eau des puits bureau 

communauté ... administrer pour devenir membre du ... assainissement ... .formation 
l'eau et les affaires Conseil sont: 1 'âge, la éducation .transport 
communautaires ... élaborer sagesse et une .petite caisse 
un calendrier pour expérience significative 
l'utilisation de l'eau par les 
nomades ... trancher les 
différends 

·'-_o::;ç~J~-rn~;: ••• ·~ti6n..,b.li;··.· .. ·l~ ···.:;R&ii~~~;:::1!~!?-'' 
-- .,. ' .: . .;:s·esow ,---., . ·:., 

-,-" 

Organi-sation fondée en 1991 Présidente élue pendant ... a aidé les familles .fonnation 

Organisation des femmes 

des femmes buts: ... résoudre les le Congrès des femmes fuyant la guerre civile .espace et 
problèmes des femmes ... dejeded dans le sud â s'établir ... équipement 
défendre les droits des Elections annuelles pour activités d'assainissement .activités 
femmes et des enfants ... la présidence et les . .. a mis en place des aéatriœsde 
participer à la mise en autres postes de projets créateurs de """"'"' oeuvre des projets de direction revenus, comme le tissage 
développement ... résoudre Membres: il suffit de tapis ... a recherché 
les problèmes entre elles ... d'avoir plus de 20 ans des fonds pour monter de 
sert de relais entre les Inscription: 1 000 petites affaires 
femmes de jeded et les shilling somaliens 
organisations d'aide au Réunions mensuelles 
développement ... faire Relations avec d'autres 
démarrer des projets organisations de femmes 
créateurs de revenus ... dans d'autres villages 
s'occuper des familles 
déplacées 

Groupement des jeunes 
. 

-G.rou~-en~,-:, ·Création-etJ)u~:';;' -"<i :?b~j;,n,_ .--:---
•··· 

-RéaliSations ._ ,- r :,"_::B~ins >-

Groupement Fondé en juin 1991 Président sécurité ... construction .formation 
des jeunes Objectifs: maintenir la de l'école ... volontaires .salle de réunion 

sécurité; résoudre les Vice-président ... enseignants ... aide et bureau 
problèmes journaliers; au centre de soins de .fournitures de 
encourager la Comité central santé ... établissement bureau et 
coopération dans la des personnes matériel divers 
communauté et la Sous<omités: sécurité, aide déplacées ... .communication 
création de revenus juridique et réhabilitation, plantations, et transport 

sports, santé, éducation, eau, conservation des sols ... 
Fondé par des jeunes bétail, personnes déplacées, entretien de la route ... 
du village d'un certain agriaJiture, pâturages et réparations des puits ... 
niveau d'instruction foresterie spons 

Président élu par le Comité 
central en fonction des 
compétences et des 
connaissances; élections tous 
les quatre ans 

Source. Ford, Adam, Ablbaker, Farad et Barre (1994). PRA WJth Somal1 Pastorahsts. Buddmg Commumty lnstliUtiOns 
for Africa's Twenty-first Century, Clark University/GlZ/Gardo 
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A 5 E G- Guide d'application niveau terrain Boite B -analyse des moyens d'existence 

Pour mieux comprendre la pauvreté et la vulnérabilité économique, on envisage aussi 
les ménages et les groupes de ménages comme un tout. Un aspect éclairant de la 
notion de bien-être est de saisir la proportion d'activités et de ressources absorbées 
pour répondre à l'impératif de survie, c'est-à~ire la satisfaction des besoins essentiels 
{aliments, eau, logement, vêtements, soins de santé et instruction). Lorsque la 
population doit lutter au quotidien pour satisfaire _çes besoins, il reste bien peu de 
place pour le développement. 

la diversification ou le manque de diversification des activités et des ressources 
détermine le degré de vulnérabilité économique. Par exemple, les moyens d'existence 
des populations entièrement tributaires de la production animale sont vulnérables à la 
dégradation de l'environnement et aux maladies animales. En revanche, les 
populations qui vivent de la production animale, mais qui ont aussi_ d.es volailles, des 
potagers et un emploi salarié sont dans une situation moins précaire. 

L'analyse des moyens d'existence se penche aussi sur les ménages appartenant aux 
différents groupes socio-économiques. Saisir les différences existant au sein des 
ménages et entre les ménages pemet de comprendre que les activités de 
développement peuvent donner des résultats extrêmement variés selon les différents 
groupes de personnes. 

Les questions auxquelles répond l'analyse des moyens d'existence sont: "Qui fait quoi? 
Qui utilise quoi? Qui obtient quoi"? En d'autres termes, elle nous aide à explorer les 
activités des differentes personnes et leur accès aux ressources et aux avantages, à la 
fois en termes de besoins essentiels et de revenus. Elle nous renseigne également sur 
les rôles de prise de décision dans le domaine de l'utilisation des ressources et de la 
répartition des avantages. 
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AS E G ~Guide d'application niveau terrain Boîte B -analyse des moyens d'existence 

7.3. Questions ASEG à poser en vue de l'analyse et du résumé des 
données sur l'analyse des moyens d'existence 

,..RésUmer les moyens- d'existence des hommes et -des femmes qui contribuent à la 
'sat1sfaction -des besoins _essentiels -de: 'leur .famille (aliments, eau, .logement, 
vêterrlen-,ts,soîfls de santé et instruction). Y a-t-i'l :des ménages ou des -individus qui 
ne·~cintp<tSE!nmesure de_-remplir ces_ bt=!soi_ns ~~_$entiels? - -

·~;~i]i~!;~~~--~~,~~~:]~é~c~o;n~o~:m~1~iq~u~e~~~--~D~-!a:~-n~si·•:·,~~;--·~-~;·.-~--~,--~-~~~m~:e::s:~u~r~e~~~:~e~s:_,-... :.!::;!::~~ .~~1aux 

~-'- :· 

r~~!~;È~f~·f~:~Ë~MaisÏl.f~~~~~-;~?:~:~~~~{)::~s;1
1

~e~s;E~~~ ~·i --?g~ iltt~; 
;..-•urtè·,-•foi! • s.ttislfai11! lesbesoint essentiels, i ,· de l'argent pour faire des 

. _:ou pour investir _danS . .o-"Jes --moyEms- d'existence!" -(par eX.; vaccins 
-.an,imàuxl -éngrais,::teèhnologie) ' -

-~,Quels __ ,:sàrit )_es __ J)roQlèmes re1atifs·:-.::aux_'::JTJO.Yeils __ -d'existence ,'_:-Qui ___ sont :l_î-és aux 
--·---. pr6b'!èmes queFan~l}se du-coritexîè cleC!~v~l6ppement â iévélés1 
..-Quels sont les pioblèriles -focaux .relà.tifs aux moyens d'existence qui sont liés aux 

institutionS, aux __ prO'gra.mmes ou --,aux politiques aux niveaUx iritermédiaire et 
macto?-_ 

:,..Quelles autres questions, ou problèmes, ont-elles été soulevéeS-? 
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A 5 E G- Guide d'application niveau terrain Bl- diagramme du système d'exploitation agricole 

Outil 81 Diagramme du système d'exploitation agricole 

...- But 

Le diagramme du système d'exploitation agricole nous aide à comprendre la façon 
dont sont agencés les moyens d'existence des ménages ruraux. Il permet de mettre 
en lumière le système d'exploitation, notamment les activités sur l'exploitation 
(comme la production agricole), les activités en dehors de l'exploitation (comme la 
collecte de bois de feu) et les activités extra-agricoles (comme la commercialisation). 
Le diagramme montre également le flux des ressources qui rentrent et qui sortent des 
ménages, ainsi que les personnes qui sont concernées, en précisan-t si ce sont des 
hommes ou des femmes. 

Grâce au diagramme élaboré par les membres des ménages, on pourra saisir la 
gamme complète des activités des ménages et la complexité du système des moyens 
d'existence. Le diagramme révèle souvent combien les moyens d'existence peuvent 
être tributaires d'une grande variété d'écosystèmes agricoles, notamment les 
ressources communautaires, telles que forêts, pâturages, rivières et cours d'eau. 

Le diagramme du système d'exploitation agricole peut également faire apparaître les 
connaissances spécialisées des hommes et des femmes en matière de production 
agricole, animale ou forestière, connaissances qui seront mises à profit dans les 
actions de développement. 

...- Comment procéder 

0 Il convient de sélectionner deux ménages dans chaque catégorie soda
économique (on se base sur la Carte sociale). On effectue des visites séparées 
dans chaque ménage. 

0 Après les présentations d'usage, l'enquêteur explique qu'il/qu'elle désire en savoir 
plus sur leurs activités agricoles (inutile, à ce stade, de mentionner le diagramme) 
et demande aux femmes et aux hommes s'il est possible de lui faire visiter 
l'exploitation. Cette façon de procéder contribue à détendre l'atmosphère car 
chacun a l'occasion de montrer ses connaissances. Il est important de ne pas 
omettre l'étude de la zone d'habitat et des terres de propriété communautaire et 
de poser des questions sur les activités et les ressources le long du parcours. Des 
questions sont également posées pour savoir ce qui se passe durant les autres 
saisons et aux endroits trop éloignés pour être visités. 

0 A l'issue de la visite (d'environ 30 à 40 minutes}, une réunion rassemblant le plus 
grand nombre possible de membres de la famille- hommes, femmes, enfants- est 
organisée afin de discuter avec eux ce qui a été vu et dit. On demande ensuite à 
la famille l'autorisation de prendre des notes ou de dessiner en raison de 
l'impossibilité de mémoriser toutes les informations. Cela fournira l'occasion de 
demander de l'aide aux membres de la famille qui finiront pas prendre en charge 
totalement l'élaboration du diagramme. L'idéal est que l'enquêteur se limite alors 
à poser des questions et à écouter les réponses. 
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_______ , ____ _ 

A S E C ·Guide d'application niveau terrain B 1 -diagramme du système d'exploitation agncole 

,.... Matériel 

Papier, crayons ou stylos de couleur. 

,.... Notes pour l'équipe de recherche 

La notion de système d'exploitation agricole est souvent plus facile à représenter à 
l'aide d'un diagramme plutôt qu'avec des mots. Le diagramme montrera les activités 
qui se déroulent à chaque saison et à chaque endroit. Il n'est toutefois pas nécessaire 
d'y inclure tous les détails car le but de l'outil est de donner une idée des situations 
typiques. C'est plutôt la vue d'ensemble du système qui est intéressante. 

Au fur et à mesure de l'élaboration du diagramme par les membres_çfe la famille, on 
pose les questions ASEG pour explorer les flux de main-d'oeuvre et de ressources 
dans le système. Avoir soin que le diagramme fasse apparaître les rôles et les 
responsabilités de chacun, en indiquant le sexe, ainsi que l'âge et la position 
occupée dans le ménage (chef de ménage, mari, première femme, soeur, etc.). selon 
les cas. 

Quelques questions ASEG à poser lors de l'utilisation de l'outil 81: Diagramme du 
système d'exploitation agricole 

0 Quelles. sont: les prliicipales .activités· sUr J'expJOjÙJioii?. p·rodùctîor:i·agricoiEi-?: production- animale·? 
production a~i'Cole? productiol"!:de fruits __ ei:_légumes? ·o·u;: eSt responsabli de--cha:cUne çies::·a"é;tïvités,_-
l_es:ho~mes;--.les temmes;:.'les-·de·Ux7_ ·· · - · · -

o Quelles -:Son.t res prfncipa'Jes aai~;iés'eQ,:<fe:horù!e l'ex010iiarjon?·ra.~ass~ge dG.'bOis d~ feur 
-coilecte de Peau? pêche? Qui est:responsahle-de:chaqu·e . .actiVité?-- ... - ··- · · · 

--: - ~ ' :,~. 

0 ,QUelleS sont.Jës- pri~dpales. adr.;;irés fttfa.agriCoJfsi.co~merce? travail s-.ii3:rié?;Ciüi __ est;esPci~~abJe 
, de chaque aCÜVitê? - - .,. · · - · · -

_o QU~JI'es sont:leS· activités et les.-~essoU~~es Qui·.contr'ibue~t-1e-Pius à là satisfaction des besoiris 
essentiels dU:' ménage? · ·· 

q -En quoi i~- _d;~-gra~mes,deS diffé'rents,:gr6u~::~bc:i~t~n~~iques diffèr~rit~ils? 'Quels ·s~rit -;es--:._:·; 
:·,·· -- rnénages-qui-,ont deS difficultéS à satisfa.ii'e leui-s-b'esoins·eSsentiels? Pourquoi l':- -

_6':: QteJs.sont Jè~,_.ména8-~s ~~~ ~nt ~;s !i~Ol6s-~'exjsÏenCe~:Îes·.-plus diverSifiés?:Quëls- sOnt·J~ mé_nages 
les·. plus vulnérabies, ceux qui sont tributaires d'une seule--ou de deux activités oU ressources?-

0 Relever les principales interactions ent-re les différents· types d'activités et de ·ressources, par ex., 
entre les produits forestiers et la production animale. 

,.... Autres outils 

Profil des activités, profil des ressources 

,.... Exemple 

le système d'exploitation du schéma 61 montre la répart'1tion du travail et des ressources au 
sein d'un ménage d'un village du Bangladesh. Il indique que les moyens d'existence de la 
famille consistent en une série d'activités et de ressources dépendant de divers agrcr 
écosystèmes. On peut également observer que les hommes et les femmes ont des intérêts 
communs, par ex. la production nzicole, et des intérëts séparés, par ex. la production de 
volaille des femmes. 

------------------------------------------------79 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

AS E G- Guide d'application niveau terrain B2- tableau d'analyse des avantages 

Outil 82 Tableau d'analyse des avantages 

..- But 

Le tableau d'analyse des avantages permet de comprendre quels sont les "fruits" des 
activités liées aux moyens d'existence et qui en bénéficie. On met à profit les 
informations issues du diagramme du système d'exploitation agricole. 

Les activités et les ressources liées aux moyens d'existence donnent généralement lieu 
à des produits et à des sous~produits que nous appelons "avantages". Par exemple, les 
avantages d'une plantation d'arbres peuvent être les fruits, le fourrage, le bois de feu, 
le bois d'oeuvre, l'écorce et les pieux. les avantages tirés d'une plantation de maïs 
peuvent être les aliments, l'huile, le combustible, les clôtures et la nourriture animale. 
Le tableau d'analyse des avantages montre qui utilise chacun de ces produits, qui 
prend des décisions sur la façon dont ils seront utilisés et qui contrôle l'argent dérivant 
de leur vente éventuelle . 

..- Comment procéder 

0 Une seconde visite est effectuée dans chacune des familles ayant produit le 
diagramme du système d'exploitation agricole (le jour et l'heure convenant à tous et 
à. toutes auront été stipulés à la fin de la visite précédente). Le chercheur aura 
préparé une série de fiches (une série différente pour chaque famille) à partir des 
informations sur les ressources relevées dans le diagramme du système 
d'exploitation. 

0 Chaque fiche représente une ressource ou un produit ou un sous-produit (avantage) 
des diverses activités de la famille. Par exemple, la production avicole pourrait 
donner, en plus des oeufs et de la viande de consommation familiale, des oeufs et 
de la viande destinés à la vente, ainsi que des plumes, des engrais et servir de 
cadeau pour des occasions spéciales. Chacun de ces avantages fera l'objet d'une 
fiche. En outre, l'équipe de recherche disposera de fiches vierges et du diagramme 
du système d'exploitation agricole de la famille. 

0 Quelques-unes des fiches prépàrées sont distribuées aux adultes, qui les passent 
ensuite aux autres membres après les avoir regardées. Pour chaque fiche, les 
participants sont invités à préciser qui, dans la famille, utilise les produits, comment 
ils sont utilisés, qui décide de leur utilisation et qui contrôle l'argent provenant de 
leur vente éventuelle. Si un membre de la famille ne sait pas grand chose au sujet 
d'un produit, il ou elle passera la fiche à quelqu'un qui s'y connaît. Les autres 
membres de la famille donneront des informations supplémentaires. 

0 Les fiches vierges servent de support pour les produits et sous-produits mentionnés 
lors des débats. Le diagramme du système d'exploitation agricole de la famille sera 
consulté si nécessaire. 
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AS E C ·Guide d'application niveau terrain 62 ·tableau d'analyse des avantages 

,.... Matériel 

Fiches vierges, stylos ou crayons de couleur, feuilles de papier avec plusieurs tableaux 
vierges d'analyse des avantages, bloc-notes pour prendre note des débats et le 
diagramme du système d'exploitation agricole de la famille. 

,.... Notes pour l'équipe de recherche 

Cet outil fournit l'occasion d'étudier les aspects économiques des moyens d'existence 
d'une façon détaillée et vivante à la fois. L'observation des participants peut également 
aider à mieux saisir les questions. 

Quelques questions ASEG à poser lors de l'utilisation de l'outil 82: Tableau d'analyse 
des avantages 

,.... Exemple 

Le tableau d'analyse des avantages du village de Agbanga, Leyte (Philippines), montre 
les nombreux avantages ou sous-produits tirés du bananier et les principales utilisations 
de chaque sous-produit. Il révèle que ce sont surtout les femmes qui prennent les 
décisions concernant l'utilisation de chaque sous-produit, par ex. la vente ou 
l'utilisation domestique de tel ou tel bien. Ce sont aussi les femmes qui décident de la 
façon dont les recettes provenant de la vente de fruits seront utilisées. 
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Schème: B2 
Outi15:Tableau d'analy5e de5 avantage5 
Exemple: Agbanga Leyte. Philippine5 
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AS [ G • Guirle d'application niveau terrain 83 ·horloges des activités journalières 

Quelques questions ASEG à poser lors de l'utilisation de l'outil 83: l'horloge des activités 
journalières 

0 Pour chaque personne, comment partage-t-elle son temps? Combien de temps est-il 
consacré aux activités de production? aux activités domestiques? aux activités 
communautaires? aux loisirs? au sommeil? Dans queHè mesure ces activités varient-elles 
selon les saisons? 

0 Pour chaque personne, partage-t-elle son temps entre plusieurs types- d'activités-ou se 
concentre-t-elle.sur seulement quelqUe5:_~ctivitês? 

0 Comparer les horloges des femmes et des.hommes. 

0 Comparer !_es-horloges des différents gro-upes socio-économiques. 

0 D'après to.ute.s_ les. h<:>rloges, :qUI est le pl'u_s occupé? 

..- Autres outils 

Histogramme des activités journalières 

..- Exemple 

le schéma 83 montre les horloges des activités journalières des femmes et des 
hommes du village d'Dzinavene, dans le district de Chivi (Zimbabwe), pendant les 
saisons sèche et humide. Les horloges montrent clairement que hommes et femmes 
travaillent un nombre considérable d'heures dans les champs pendant la saison 
humide. Par contre, durant la saison sèche, les hommes disposent de beaucoup de 
temps libre alors que les femmes ont une multitude d'activités, y compris le 
jardinage. 
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A S E G ~Guide d'application niveau terrain 64 ~calendriers saisonniers 

Outil 84 Calendriers saisonniers 

..- But 

Les calendriers saisonniers nous permettent d'étudier les changements qui se 
produisent au niveau des moyens d'existence à différents moments de l'année. Ils sont 
très utiles pour rectifier certaines déformations saisonnières car ils prennent en compte 
tout ce qui se passe au fil des mois. Sans ces calendriers, on risquerait de s'en tenir 
uniquement à ce qui se passe au moment du diagnostic rapide. 

Ils facilitent l'étude de différents thèmes, comme la charge de travail en fonction des 
saisons ou les fluctuations de revenu au cours de l'année. Les calendriers aident à 
approfondir les questions liées au caractère saisonnier des aspects importants liés aux 
moyens d'existence, comme les disponibilités alimentaires et d'eau. 

..- Comment procéder 

0 les groupes cibles sont les mêmes que ceux qui ont produit les horloges des 
activités journalières (groupes séparés d'hommes et de femmes). l'enquêteur 
explique aux participants qu'iVe/le souhaite savoir ce qu'ils font sur une année. 

0 Chaque groupe devra disposer d'un grand espace ouvert et dégagé. les calendriers 
peuvent être dessinés sur de grandes feuilles de papier ou bien tracés à même le sol 
sur du sable ou de la terre battue à l'aide de pierres ou de feuilles pour quantifier les 
activités. 

0 On commence par tracer vers le bas une ligne traversant l'entière superficie (de 
l'espace ou du papier) en expliquant aux participants que la ligne représente une 
année et qu'il faut diviser l'année (en mois, en saisons, etc.). l'échelle du temps 
retenue sera celle ayant le plus de sens pour les participants. les divisions 
saisonnières sont marquées le long de l'axe. 

0 Il est généralement plus simple de commencer le calendrier en posant des questions 
sur les pluies. les participants placent des pierres sur chaque mois (ou autre 
division) du calendrier en fonction de l'intensité des précipitations (plus de pierres si 
les pluies sont abondantes). 

0 Lorsque le calendrier des pluies est terminé, on passe à un nouveau calendrier, tracé 
en dessous du premier. Le thème pourrait être, par exemple, le travail agricole au fil 
de l'année (plus de pierres sur les périodes de travail intense). Il convient d'aligner 
tous les calendriers à celui des pluies. 

0 Cette façon de procéder est utilisée jusqu'à épuisement des questions liées aux 
saisons. Les autres thèmes peuvent être les disponibilités alimentaires, les 
disponibilités d'eau, les sources de revenus et les sources de dépenses. Un symbole 
ou un signe est placé à côté de chaque calendrier pour indiquer le sujet traité. Dans 
la mesure du possible, on demandera aux participants de décrire les sources 
alimentaires et les sources de revenus, etc. 
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Schéma: 84 

Outil: Calendriers saisonniers 
Exemple: Calendriers saisonniers du village de Pemba, Malawi 
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A$ [ C ·Guide d'application niveau terrain 85- cartes illustrées des ressources 

...- Notes pour l'équipe de recherche 

le choix de l'emplacement des carres provoque rapidement de nombreuses discussions. Il est 
utile de spécifier que seules les ressources utilisées ou contrôlées à 50%-50% par les femmes et 
les hommes sont placées en dessous du dessin du coupl_e.. Si ce n'est pas le cas, la carte est 
placée en dessous de la personne qui détient majoritairement le contrôle ou l'utilisation de la 
ressource. 

Il est indispensable que les participants se mettent d'accord sur ce que chaque carte signifie. 
Par exemple, ils pourraient décider que Je dessin du panier représente les paniers à vendre ou 
les paniers pour stocker le grain. Il est important de retirer les dessins de ressources non 
pertinentes et de prévoir des cartes vierges pour les ressources manquantes. Les différences 
possibles entre les groupes socio-économiques devront être examinées 

Quelques questions ASEG à poser lors de l'utilisation de l'outil 65: Cartes illustrées 
des ressources 

0 ·--Qu.:e.l/èS.sont--leS.reSsources LJ!iliséeS:.par 1es liomrTté~?-far les.femrrieS(Par:-les deu_x?; 
.-.:· ,:."'-.-· ;; ---. 

O . .Qui' IJtili~é.:feS··r:èSS_Ou~c'E~s de.-g~devai~Ùr; les ho;;,:~esi 1es fem;,E!~(I~·;;_,deu~?:-P_ar--ëx.,:.Ja_ 
--terreJe.bètall~-la-iechnologie?- ----- - .. - · . · - -

0_ •' QÛe lies __ son ti~s·: re_s~9LJrc_ès---~~è~o~trôi~t -les' feril ,;;-~s? les -h om~_eSii{~s d e~~t- :·: 
0 ,Qur-Pr~~d:-les dé~"isio~s.·Con~e-~an~--i"~;--resso~rce~::d~.=gra~de valeu-~>1-~s ho~~~'~,- les . 

Jemfn.es; .fes~:d~ux?- . - - . ··' - .. ·c - • • 

0 _ Q'~-~-~-:ch_~~-:u~- ~~.0-·~'p: -~Ocio-é~~nomiq~ê~ _qui a et qJ_\: rl:;a pas-·de res~-~rirc~;-_les ·ho_~ mes: oo 
,----,~_:'ferl),més?p·;·<_-·,- -- ' '----'< ,. - - _,--, ___ :_}/.,·,:': ,_- :: ,_: -,~-~:;:{:.:: ---< 

o._ Q~~is·,:=;~~t_.:!'~_:lïé~s_ ent~~;léi~~V~ii d~S-_i~-~-~es eù~ti'l-_titi'rrsar1on":::d~èteisb~_rt~i·:~t~:~~llrrôl'~ 
.. ;deceHe:s-ct. ... · --, .. · 

0 QJ~Is-~~~~t,les·'·jie~s-'ènt~e le t~vail des hommes et le~r·utilisation.-d~~-ressource~---et·conirôle 
:de_-Celles-cit' . . · . - . - . · 

...- Autres outils 

Profil des ressources 

...- Exemple 

Dans le village de Okahitua, dans la région de Otjizundjupa, en Namibie, la production 
animale est la première source de revenus. En dépit du mythe selon lequel les femmes n'ont 
pratiquement rien à voir avec la production animale, la réalité mise en lumière par des 
exercices de méthode accélérée de recherche participative est bien différente. En fait, les 
femmes sont responsables de vêler, de nourrir et de traire les animaux, et elles participent avec 
les hommes aux opérations liées à la castration, au vermifuge, à la vaccination en plus de faire 
paître les animaux. En réalité, la seule adivité de produaion dont elles sont absolument 
exclues concerne la commercialisation. l'exercice des cartes illustrées des ressources a permis 
de montrer que, tandis que hommes et femmes ont accès à la production de petit bétail et de 
gros bétail, seuls les hommes contrôlent ce secteur et prennent les décisions concernant les 
troupeaux. les femmes n'ont aucun contrôle sur les ressources, quelles qu'elles soient. 
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A SE G- Guide d'application niveau terrain 86- matrices des revenus et des dépenses 

Outil 86 Matrices des revenus et des dépenses 

,.. But 

Ces matrices nous renseignent sur un aspect .exifêmement important des moyens 
d'existence des communautés: les sources de revenus et de dépenses. Cet outil peut 
aussi indiquer les changements au niveau des dépenses en période de crise. 

En quantifiant les différentes sources de revenus des membres de la communauté, 
autant celles des femmes que celles des hommes et dans chaque groupe socio
économique, il sera possible de saisir le degré de sécurité ou de fragilité des moyens 
d'existence de la population. · 

En quantifiant les différentes sources de dépenses des membres de la communauté, il 
sera possible de mieux comprendre quelles sont les priorités et les contraintes de la 
population. La matrice des dépenses nous montre si les dépenses pour faire face aux 
besoins essentiels (/es aliments, l'eau, les vêtements, le logement, les soins de santé et 
l'instruction) absorbent un petite part, une grosse part ou la totalité des revenus des 
ménages. Une fois que ces besoins sont satisfaits, reste-t-il de l'argent pour économiser 
ou pour investir dans les moyens d'existence, par exemple en vaccinant le bétail ou en 
achetant des engrais? 

,.. Comment procéder 

0 Deux ou trois nouveaux groupes cibles sont formés, en mélangeant cette fois les 
catégories socio-économiques, les hommes et les femmes, les jeunes et les 
personnes âgées, etc. Chaque groupe travaillera de façon séparée. L'équipe de 
recherche explique aux participants qu'elle désire en savoir plus sur la façon dont ils 
gagnent leur vie et sur leurs dépenses. 

0 Le groupe est invité à faire une liste de ses sources de revenus. Une matrice est 
dessinée à même le sol ou sur une grande feuille de papier, en indiquant les 
différentes sources sur l'axe horizontal. Il peut être nécessaire d'utiliser des dessins 
ou des symboles JX>Ur représenter chaque source. 

0 On rassemble 50 pierres (avec J'aide des enfants, par ex.) et on explique au groupe 
que ces pierres représentent le revenu total de toute la communauté pour l'année. 
On demande ensuite aux participants de se partager les pierres en fonction du 
niveau de revenu/richesse, chaque représentant d'une catégorie socio-économique 
obtenant ainsi une partie des 50 pierres. Les choix seront débattus par tous les 
participants jusqu'à ce que le groupe se mette d'accord. L'équipe de recherche 
devra s'assurer que tout le monde est indus, femmes et hommes, jeunes et 
personnes âgées. 

0 Le représentant de chaque groupe soda-économique est invité à se placer le long 
de l'axe vertical avec sa part de pierres. En outre, l'axe vertical comprendra la 
représentante des femmes riches, la représentante des femmes pauvres, le 
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AS E G- Guide d'application niveau terrain Boite C - les priorités des parties prenantes 

VIII. Boîte à outils C -les priorités de développement 
des parties prenantes 

8. 1. Pourquoi ? 

les deux boites à outils présentées auparavant permettent une compréhension 
approfondie de la situation locale à travers de grands axes: 
0 d'une part, élargir les connaissances du contexte de développement, lequel est 

composé de structures environnementales, économiques, sociales et 
institutionnelles; 

0 d'autre part, analyser les moyens d'existence des différents membres d'une 
communauté, notamment les moyens leur permettant de satisfaire leurs besoins 
essentiels. 

Avec cette troisième boîte à outils, les habitants du village passent de l'étape 
d'observation de "ce qui est" à l'étape de décision concernant "ce qui devrait être". On 
pourra ainsi relever les problèmes prioritaires qui découlent de la situation présente et 
utiliser les informations du DR pour se concentrer sur l'avenir, grâce à des outils 
spécialement conçus pour la planification du développement. 

A ce stade, l'une des difficultés majeures tient au fait que les différentes personnes de 
la communauté ont différentes 
priorités et souhaite donc différentes 
activités de développement. C'est 
pour cette raison qu'il est impératif 
de mener une analyse des parties 
prenantes avant de passer aux plans 
d'activités de développement. 

Les parties prenantes sont tous les 
acteurs qui influent sur/ou sont 
touchés par les politiques, les 
programmes et les activités de 
développement. Il peut s'agir de 
femmes ou d'hommes, de 
communautés, de groupes sociaux 
ou d'institutions situées à n'importe 
quel niveau de la société. Une 
communauté est composée d'une 
diversité de personnes et de 
groupes: agriculteurs travaillant sur 
une grande ou une petite échelle, 
groupes pastoraux, habitants des 

,/ ~foJw. aes),;,titmsposlwr.s pourrésowfre 
. ks pro6fèm.s . 

./ f4 définition aesressoUrcesloœfeset ~ 
n.écesSai.Tes et {Ufentijù:ation tfes parties prenantes 
pour cliague =tiviti 

./ Jîz_ création âe mécanismes entre res parties_prenantes 
pour fa_sestion tfes activités tk tfévefoppement 

forêts, commerçants, femmes chef de ménage, fermiers sans terre, etc. Chacun de ces 
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AS E G ·Guide d'application niveau terrain Boite C- les priorités des parties prenantes 

groupes a des ressources et des besoins particuliers et doit donc être représenté au 
moment des processus de prise de décision concernant les activités de 
développement. Cela permettra de garantir, entre autres, que les décisions ne relèvent 
pas d'un seul groupe économique ou politique. 

On considère également comme parties prenantes les personnes ou les groupes 
extérieurs à la communauté, y compris ceux situés aux niveaux macro et intermédiaire. 
Il s'agit par exemple des décideurs, des planificateurs et autres agents travaillant ou 
non dans la sphère gouvernementale, des personnes ou groupes pouvant avoir des 
intérêts commerciaux ou idéologiques à ce que certaines activités de développement 
aboutissent ou échouent. 

Il est naturellement fréquent que les différentes parties prenantes SOient en désaccord. 
Des conflits d'intérêts apparaissent souvent du fait des rivalités en matière d'accès aux 
ressources. Des conflits peuvent aussi se produire en raison de rivalités entre différents 
buts de développement. Par exemple, le but d'un groupe de protection de 
l'environnement pourrait être de protéger les éléphants, mais ce but pourrait être 
contesté par les populations locales désireuses de protéger leurs cultures vivrières des 
dégâts provoqués par les éléphants. 

les parties prenantes incluent donc aussi bien les personnes et les groupes ayant 
quelque chose à gagner grâce à une activité de développement que ceux qui 
pourraient perdre 
quelque chose. Le 
moyen le plus simple 
d'identifier les parties 
prenantes est de se 
concentrer d'abord sur 
les ressources 
nécessaires à la mise en 
oeuvre d'une activité, 
rtotamment les terres, 
l'eau, les arbres, la 
formation, les inti"ants et 
les pouvoirs de décision. 

g_uifo~~;î~~f{i:fta,;r.us? ·'' .· 
;:cw5.~itif/tsquj~~l~'fl'~~fitotip~i.~·~· 

rtff~~:t:~_-:-:::.-:::·:-'. -,_-, ___ )/ ,_ -~ -~::·_:·:_~ __ ::::::::::::,:::·:_, __ 
:~ce·~:ti.:~fles :gut-~()11X:-tc?Uc/iéS~si ~- ~so~-est~ie_pa 
,;::::':;--,~:;~:::(- "},··<·' '- .·.,·.· ... :.:i-:-.·.· .. ··•·.· ... ''.·'··.··.:.-.... · •... ~- ;_-:: _-_,.,- ,,.,_ :-

- -- .. :,-~, ----,_\~:-:-s~t_'--:-: -.~,_,_,_,_ -- ---;{''~_:T~\·: ___ ,_,_,;_:_:··; .··;_--,':~-:->~-:::',+»f;),:;~,:.::-'::· .: >:: 

Identifier les parties prenantes est un moyen de garantir que les plans d'action de 
développement soient réalistes. les activités dépendant de ressources qui ne sont pas 
disponibles ou correspondant à des buts fortement contestés sont destinées à échouer. 

Enfin, un bon point de départ pour la planification du développement est d'identifier 
les partenariats et les réseaux existant déjà ou d'établir de nouveaux partenariats entre 
les parties prenantes ayant des intérêts communs. Cette boite à outils facilite un 
processus participatif d'identification des partenariats et des conflits potentiels et 
permet donc de trouver les moyens de résoudre les conflits, de dégager un consensus 
et de stimuler les engagements en faveur du développement. 
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AS E G -Guide d'application niveau terrain Boîte C- les priorités des parties prenantes 

8.2. Comment ? 

Outils 

-..-:Mciirice de. 
d~menfpar,_ 
~~ire 

'•"• __ ,_,._.,_ 

: __ ---_ ,---- .. " -: --

,.:·--.:::~la~-:=ij;adio~.- _-- _= 
i ·- =--,:eôrrinlûnautair.e_:.:_;_. 
;_: __ :"',ù-. fPro\llSOire 

.·---:_,;:--_,.; __ ----

:; -~_.;M~i;ice=~·~:_ -, -. 
.. ::cOnflitS-· et--des,_,. 
-- part_en_ari~ts 

....-·Plans d'action 
des meilleurs 
erijeuxs 

Participants 

groupes cibles séparés de 
femmes et d'hommes (où 
sont représentées toutes 

les catégories socio
économiques) 

groupes cibles séparés des 
différentes catégories 
socio-économiques 

(comprenant hommes et 
femmes, jeunes et 
personnes âgées) 

tous les membres de la 
communauté (une 

représentation de toutes 
les catégories socio

économiques, des femmes 
et des hommes) 

des experts techniques 
provenant des 

organisations ou 
organismes pertinents 

tous les membres de la 
communauté (une 

représentation de toutes 
les catégories socio

économiques, des femmes 
et des hommes), 

des experts techniques 
provenant des 

organisations ou 
organismes pertinents 

Groupes cibles des 
personnes qui ont les 

mémes priorités en ce qui 
concerne les actions de 

développement 

Point de mire 

0 :problèmes prioritaires des 
femmes et des hommes 

0 problè'rnes: prioritaires des 
_diff~renl5;8roupes soci,o-_ 
::éCoriOn:ii_(jUes 

-,;;::···,_-_ 
_.,:: -

i. _., .... ·:· 

e; 
--__ --:JoCal~:-et ,Jes . .experts -eXtenëu~, _, 
-.<ae;::s61Utigns posS_ï~iès:PoGr-,-_ -
=---=~ré59iid_re.=fes problèfl,ès/-- -'--:'-:-:i · 

-_Q pl~flfficatiOn des possibles ___ _ 
actiVItés de développemen~-::en 
-préÇ"ts3ni'les ressoUrces " 
.neœss:âf..es, Jes-~8~ à 

- -- --- :aSsotiei-etJes-échéances :··· 

.0 '_::identification des parties' 
~anres·· localeS ·et·-exténeures 

--POur':'thaque aqion propoSée -
.. ··:dani:Je::Pian d'action__ -
~.9lunautaire proviSO-ire-

-D . identification des -conflits. 
d~intérêts entre parties 
prenantes 

0 tdeiîtifiCati~n des -intérêts-:-
conïrhUris et des partenariats 
entre_parties prenantes ' 

0 plans .d'action finaux pour les 
activités de développement, 
comprenant tes priOi"ilés des 
femmes, des hommes et de 
chaque-groupe économique 

Interactions 
./ Carte des ressources du 

village 
./ Transect 
./ Carte sociale 
./ Graphiques des tendances 

./ Diagramme de Venn 

./ Matrice du système 
d'exploitation agricole 

./ Calendrier saisonnier 

./ Cartes illustrées des 
ressources 

./ Analyse des avantages 

./ Matrice des reverius et des 
dépenses 

./ Classification par paire 

./ Organigramme 

./ Tableau d'analyse des 
problèmes 

./ Diagramme de Venn 

./ Profils institutionnels 

./ Calendriers saisonniers 

./ Plan d'action 
communautaire provisoire 

./ Diagramme de Venn 

./ Profils institutionnels 

./ Plan d'aaion communautaire 
provisoire 

./ Dia8ramme de Venn des 
panies prenantes 

./ Matrice des conflits el des 
panenarials e01re panies 
prenantes 
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AS E G- Guide d'application niveau terrain Boite C · les priorités des parties prenantes 

8.3. Questions ASEG à poser en vue de l'analyse et du résumé des 
données sur les priorités de développement des parties prenantes 

communauté? En quoi 
rromrori< les femmes et les 

ayanLl•es irlêmeSJ)cio•rités? Quels sont 

..-, Q~elles sontl~s,actiJités de développement proposées qUi .appuient le 
'·' 'piû's le but èlèJ'A$EGVisant àoéer Ûn contexte daiis lequel hommes 

etfernmesp)Jjssefit réal[secleur potentiel? ·.· · · 

,.. Quelles sont les activités de développement proposées qui appuient le 
·. plus le principe ·de l'ASEG attenant .à accorder la priorité aux plus 

,, .défavorisés? 
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AS ( G- Guide d'application niveau terrain 

Outil C1 Classement par paire 

..- But 

Le classement par paire est un outil qui 
nous renseigne sur les problèmes les 
plus importants des différents membres 
de la communauté. Il permet également 
de comparer les priorités des différentes 
personnes. 

Les problèmes prioritaires de bien des 
personnes sont liés à l'impératif 
quotidien de la satisfaction des besoins 
essentiels, tandis que les autres 
découlent de l'espoir d'un futur 
meilleur. Certains problèmes sont en 
rapport di reet avec la problématique 
hommes-femmes, par ex., le manque de 
contrôle des femmes sur les ressources
clé ou la division sexuelle du travail. Le 
classement par paire met en lumière 
combien les problèmes prioritaires des 
hommes et des femmes diffèrent entre 
eux, tout en montrant les problèmes 
communs. De même, il fait ressortir les 
problèmes des différentes catégories 
socio-économiques. 

..- Comment procéder 

C1 - classement par paire 

-bataille typique entre vieux-et le 

0 Former deux groupes cibles distincts, l'un constitué de femmes et l'autre d'hommes, en 
ayant soin que toutes les catégories soda-économiques soient représentées dans chacun des 
groupes (on se base sur la Carte sociale). 

0 Les participants sont invités à réfléchir à leur "problèmes", en se référant aux questions 
travaillées dans l'analyse du contexte de développement et des moyens d'existence. Après 
discussion, ils doivent faire une liste des 6 problèmes (peu importe l'ordre) les plus 
importants pour eux. 

0 Préparer 1a matrice de classement par paire en écrivant les 6 problèmes sur un axe 
horizontal et sur un axe vertical. Ecrire aussi les problèmes sur des cartes individuelles. 

0' Après avoir montré aux participants une paire de cartes {deux problèmes différents), on leur 
demande de choisir le problème qui leur semble le plus important et on enregistre leur 
choix dans la matrice. Les raisons à l'origine des choix sont expliqués. 

----------------------~!01 
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AS [ C ·Guide d'application niveau terrain Cl -classement par paire 

0 l'opération est répétée jusqu'à ce que toutes les combinaisons de cartes aient été présentées 
et discutées. 

0 Une fois la matrice de classement par paire complétée, on compte le nombre de fois que 
chaque problème a été choisi et on range les problèmes par ordre. les trois problèmes ayant 
été sélectionnés le plus souvent sont les problèmes priDritaires du groupe. 

0 On répète l'opération avec de nouveaux groupes cibles, cette fois formés d'après la 
catégorie socio-économique. Chaque groupe doit être composé de femmes et d'hommes. 

0 les résultats des deux exercices sont comparés. 

,.. Matériel 

Matrice de classement par paire dessinée sur une grande feuille d'un panneau· à 
feuilles mobiles (ou sur une feuille de papier posée sur un chevalet ou accrochée au 
mur), papier-collant, marqueurs, fiches. 

,.. Notes pour l'équipe de recherche 

Plutôt que de discuter directement des activités de développement, il est préférable 
d'encourager les villageois à parler de leurs problèmes et à dresser une liste de leUrs 
besoins. il est important de se référer aux enseignements tirés de l'analyse du contexte 
de développement et des moyens d'existence. 

Quelques questions ASEG à poser lors de l'utilisation de l'outil Cl: Matrice de classement par 
paire 

Q_ :_Qu~_ls ~'SdôfjèiJ)iP:i)Jè_tJlëS · ideriiifiés·-,J>ar 4 ikferiirile5:'étpar J es-hom meS?· :Qdèls~:sO'iiël es· 
/_,,.,:--'prt:ib1~mes_:qu_~_j1_~(i~)è~t -dê:J~:tdivlslOn'_·sexuell~ :d u-::travai 1 oU ·de -l:!hégalité ;di~t~'s: aUX 
:-'. :.-<reSSP_urC.~_?/QGibf~7sôOt_1~S _PI·fJblèmes ,CQmmun·s _au_~'femmes et -au'5}1_d'mrnësf:gt_'::':· _;; -, ':-_: · 
:,-__ ,_:: ~- ::· ·_.z··,_'-:,~;:.;''_.:'' __ ----:::,1/:(,c::;:+JY:·:-_,,,:-_- .-c:::,:::;:':'_,,; :-' ,,.;:·::'-:,/:_./::-; '·' -_:-: . :-cc._:_:,-·.· .· __ :-- ::·:·· --- __ , ___ c;:,,)/':;';;~c,_-._;:::-,'(,_-- _,_ ,_. --

a -_QJJ_~J.Si~o/OflèsiJ)rof:?Jèitles 1d_e:ritifiéS-:Par 'J.èS·dif(~rëntèS:·-~tégode5_.~hrl9iii1i(jÇèS?'Qüels ·-, 
:'- :·:::- :-sOrtt J~.tPtO~lèrii~M<fui -décOUJent deAà:pa:uyfêié Qt:J::d'-utle certalne,:CJi~ii _lll!.rlàlrqpiQ~èJs 
;:-:':_'_:son~;_l:~:··~,~f~l_e,~~-0-Tmuii~',~-to~;;:·~,~:W~f~r.:-·· -, ~:- · .. ---, -- :::,_..':l:;;-;';:J:;:~-:~-:-::--

~-'-::o~é1~,;~9à~J~Rtôt{l,~_~ès Jfé_S:,~_ux·,:q~~-oh~~Til-i:s_ef~~ -~~umière -dans:i~:.j&,n~-~i~-\\~):_:::.:.· -· 
':·_,.:::-dévelQppeq)'e-ntVQ'ü'e;.is'-Sont:les pr91)1èfnes ·Ués'·àux:-qUestions mises-:enJUinièfè:#a_n~r , 

l'ailaJ~_-âés mb~_Q~·-d·éxïStence? Dar;s::J~ d~ux? - - · --- .,,,_ ---

,.. Exemple 

La matrice de classement par paire produite au Kenya montre que les problèmes 
prioritaires sont le "manque d'intrants", le "climat" et le "manque de terres". 
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AS E G ·Guide d'application niveau terrain Cl ·classement par paire 

Problèmes 

Climat 

Ravageurs
parasites 

Mauvaises 
herl>es 

Coûts des 
intrants 

Manque de 
terres 

Manque 
d'irrigation 

Manque de 
connaissan
ces 
techniques 

Problèmes 

Climat 

Schéma: C1 
Outil: Matrice de classement par paire 

Exemple: Kenya 

-
Ravageurs
parasites 

Mauvaises 
herbes 

Coûts des 
intrants 

Manque de Manque Manque de 
terres d'irrigation connaissan 

œs 

Climat Coûts des Climat Climat Climat 
intrants 

Coûts des Manque de Manque Ravageurs-
terres d'irrigation parasites 

Manque de Manque Mauvaises 
d'irrigation he""" 
Cofrtsdes Coütsdes 
intrants intrants 

Nombre de préférences Classement 

Climat ......................................................... 5 .................................................................. 2 
Ravageurs-Parasites ..................................... 2 .................................................................. 5 
Mauvaises herbes ........................................ 1 .................................................................. 6 
Coûts des intrants ........................................ 6 .................................................................. 1 
Manque de terres ........................................ 4 .................................................................. 3 
Manque d'irrigation ..................................... 3 .................................................................. 4 
Manque de connaissances techniques ......... 0 .................................................................. 7 
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A 5 E C ·Guide d'application niveau terrain C2 ·organigramme 

Outil C2 Organigramme 

..- But 

L'organigramme met à profit les enseignements de la matrice de classement par paire. 
Il nous en dit long sur la compréhension qu'ont les personnes des causes à l'origine de 
leurs problèmes, ainsi que des effets des problèmes. Il permet également d'identifier 
les solutions possibles. 

' 
L'organigramme approfondit donc la compréhension des principaux problèmes de la 
communauté en montrant les liens qui unissent les problèmes, les causes, les effets et 
les solutions. Il peut aussi mettre au clair les problèmes pouvant trouver une solution 
au niveau de la communauté, ceux qui nécessitent une assistance extérieure et ceux 
qui semblent ne pas pouvoir être résolus, par exemple les catastrophes naturelles. 

..- Comment procéder 

On travaille avec les mêmes groupes cibles qui ont élaboré les matrices de classement 
par paire. 

0 Un seul problème prioritaire à la fois (à partir des résultats de la matrice de 
classement) est traité. 

0 Le problème (ou son symbole) est inscrit au centre d'une grande feuille de papier et 
entouré d'un cercle. 

0 Les participants d'énoncer les causes du problème. Chaque cause mentionnée est 
inscrite sur une fiche individuelle. Toutes les causes sont discutées et explorées par 
les participants. 

0 Les participants sont invités à trouver les causes liées entre elles. Avec leur aide, les 
fiches des causes sont placées sur la feuille de papier en les regroupant. Lorsque 
tout le monde est d'accord au sujet de leur position, des flèches reliant les causes au 
problème sont tracées (dans le sens cause-problème}. 

0 Les participants sont ensuite invités à énoncer les effets du problème. les réponses 
sont notées au fur et à mesure sur des fiches individuelles. Tous les effets sont 
discutés et explorés. 

0 Les participants placent les fiches des effets sur la feuille de papier. Lorsque tout le 
monde est d'accord au sujet de leur position, des doubles flèches sont tracées entre 
les effets et le problème. 

0 la troisième phase se penche sur les solutions. On procède de la même façon, à la 
différence que des doubles lignes sont tracées pour unir les solutions au problème. 

0 L'opération est répétée pour chaque problème prioritaire. 
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A S E G - Guide d'application niveau terrain C2 -organigramme 

..- Matériel 

Panneau â feuilles mobiles (Ou chevalet ou mur), papier adhésif, marqueurs, fiches 
(trois couleurs différentes) . 

..- Notes pour l'équipe de recherche 

Il est important de s'assurer que tout le monde comprend bien la différence entre 
causes, effets et solutions. C'est pour cette raison qu'on procède par étape, comme 
indiqué plus haut. 

Par exemple, dans l'organigramme préparé en Ethiopie, le groupe -des hommes a 
sélectioné comme problème prioritaire "les maladies animales". Ils ont d'abord 
identifié les causes {manque de médicaments vétérinaires, tiques, maladies de la saison 
sèche et la "volonté de Dieu"), pour relever ensuite les effets (augmentation des 
maladies animales contagieuses et mort du bétail} et rechercher une solution (une 
bonne gamme de médicaments efficaces et peu coûteux). 

Quelques questions ASEG à poser lors de l'utilisation de l'outil C2: Organigramme 

q -Quelles .solides caUses à I~Ori_gine·:du problèliie?-Qliëlles sontcell'es~-~-~::?iagpOitAx/ecles. _
.-_._._résUltats-de r:analyse du conteXte- de··déVelÇ~ppemer'it?:"Par ex., querres::~ori(Jes:'Causes 

._ -enV_ïron~emef,tales;- sociales, économfqueS?--Quelles :Sont celles 1 ié~:-~_Ux'_-résÛltatS:.dè .. 
. l'analYse des,moyens:d'exîstenCe? certali1_es:,:Sont--elles-:ltées à ra_prob_téi:rùitique-homme~ 

:/femni_es? .c_ · · ..... ·-- · 

.- __ ,. 

ci':::QUe!~:~~rit,:i~r~ffetS a-u::problè~e?-QÜ~·,;-~~~r;:t~UX-·en-_rapport'aVeC.::f~::~éS~'itatii·:'dèu·~n3rYse·. 
:du cêlnteXt~:;de 'ôéver() PPeffi'ent?· .. (effetS:: eri~iro;lnt;i·~éiltàux, socîalix:i--::éê6n·a·fr=liQiieSf:Q_u~k--__ 

·---.Sont ceux )iés aux:fésultats··-_de l'anafY$e.des_:moyens-:-ctexlstence?_ A-:-tl.-probJémat1qpe- '· --
·horiime~fémmeS?_--_- ____ ., - · -- - · · -- . - · .. · '""'-

P .. Queiies·, sdi_~h~ns':Ont--e"l les '~~é;:Ptopo~~;-? QUelles ;o~t _celles qui.- po_d'r~.ï~fu_,_~tf~':-rrilse~i -.e~.: ::: . · 
· ,_,·oeUvre:·par-la::.i::ommùnauté:-l'ocaJe? Cefles qul,nécessltent une assistance e'xtéfieure?-Y: a-·t-lf 
-- · .des ProblèrT;es,pÙ·u·l-lesqut!IS- aucune _solution· ii' a- été trouvée? -- -- .. -' - ~-c. • •• • ,· 

. '•' .. -. ·, ' .- .. . 

.b .. ·les tr~is ·p·r~blèmes pri-~ritaires .·identifiés. ont-il~ des causes, des effets-ou des:·'s~luÏio~·s -aux 
· aspects-cciihmun-s? Y a-t-il des points communs ·entre les difiérents groupes? 

..- Exemple 

Les deux organigrammes ci-dessous ont été préparés en Ethiopie avec la méthode 
accélérée de recherche participative. ils montrent les causes, les effets et les solutions 
identifiés par un groupe d'hommes pour le problème des maladies animales et par un 
groupe de femmes pour le problème des pénuries alimentaires. 
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EXEMPLE: 

---------SCHEMA: C2 (b) 
OUTIL: ORGANIGRAMME 

ORGANIGRAMME DES PENURIES ALIMENTAIRES (PAR LES FEMMES), 
VILLAGE EN ETHIOPIE 

PAS DE TRADITITON 
AGRICOLE 

1 

MANQUE DE SAVOIR-FAIRE 1 
.......... /AGRICOLE 

LES GENS NE PRATIQUENT 
PAS L'AGRICULTURE 

\_ ---- / 
MANQUE D'ARGENT POUR 
ACHETER DE LA NOURRITURE 

- -

MALADIES 1... ... ( PENURIES FAIBLE PRODUCTIVITE 

ALIMENT ARIES LAITIERE 

ACTIVITES AGRICOLES 
AVEC VULGARISATION 
AGRICULE 

INCAPACIT 
TRAVAILL ~:E 1 AMELIORATION DES 

MANQUE DE ' - NOURRITURE ANIMALE ,.. 
PATURAGES ET 

/ DAVANTAGE D'ALIMENTS 
ANIMAUX 

INSTALLATION DE POPULATION DE BETAIL 
PERSONNES ELEVEE MANQUE DE 

PLUIES Cause: ~ -
~ 

-

Effet: 
Solution: - Sourc~: FAO 1 liED (Fort.hcomlng). Explslnlng Gender leeuee ln Agr-lcult.ure: Key 

leeuee and Part.lclpatory Methode. 

- -1 
' 
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AS E G ·Guide d'application niveau terrain C3 ·tableau d'analyse des problèmes 

0 la présentation est réalisée en utilisant tout le matériel produit par les participants 
(cartes, diagrammes, tableaux, etc.). Il est préférable de les exposer dans le local afin 
que les participants puissent circuler et les consulter. Quelques personnes ayant 
participé aux exercices pourraient rester à côté des graphiques, tableaux, etc. pour 
répondre aux éventuelles questions. On devra prévoir au moins deux heures pour 
cette séance, en fonction de la taille de la communauté. 

0 Un tableau d'analyse des problèmes est ensuite préparé en inscrivant dans la 
colonne de gauche les trois problèmes prioritaires identifiés dans la matrice de 
classement par paire par chacun des groupes. Si le même problème est identifié par 
plus d'un groupe, il n'apparaîtra qu'une seule fois dans la matrice. Dans la seconde 
colonne sont indiquées les causes du problème (mis en évidence dans 
1 'organigramme). 

0 Le tableau d'analyse des problèmes doit être bien visible. On explique tout au long 
de la présentation quels groupes ont identifié les différents problèmes et on fait 
ressortir les priorités communes. 

0 Les causes identifiées sont également exposées en demandant aux participants, 
experts y compris, s'ils ont quelque chose à ajouter. 

0 On demande ensuite aux participants d'expliquer comment ils font habituellement 
face aux différents problèmes. Les stratégies de survie sont inscrites dans la 
troisième colonne. 

0 En conclusion, la communauté et les experts extérieurs sont invités à discuter les 
solutions possibles de développement pour chaque problème et à apporter des 
idées. Les solutions identifiées dans l'organigramme peuvent être exploitées. Les 
solutions sont inscrites dans la quatrième colonne. 

,.. Matériel 

Une copie de tout le matériel produit (cartes, diagrammes, tableaux, etc), exposé sur 
des panneaux, des chevalets, aux murs, papier-collant ou punaises, marqueurs et un 
tableau d'analyse des problèmes vierge. 

,.. Notes pour l'équipe de recherche 

Pour éviter que la présentation des résultats du diagnostic rapide soit exagérément 
détaillée et longue, utiliser les questions ASEG qui accompagnent chaque boite à 
outils. Les débats resteront ainsi centrés sur la question traitée. Pour plus de détails, les 
participants consulteront le matériel exposé et discuteront avec les personnes ayant 
participé aux divers exercices. 

Le tableau d'analyse des problèmes permet également de réduire le nombre de 
problèmes prioritaires à analyser en détail. 
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AS f C ·Guide d'application niveau terrain C3 ·tableau d'analyse des problèmes 

Schéma: C3 
Outil: Tableau d'analyse des problèmes 

Exemple: Village de Jeded, district de Garda, Nord-Est de la Somalie 

.-Problème ca~~ Stratégie de survie Sohltions possibles 

Santé et r.~reté de l'eau; il5sainissement des .médecine tdd"itionnelle .fourniture de seNices médicaux 
assainissement eaux insufiisant; ineJCistence de .guérisseurs .vaccin<Mion 

latrines; eiiUK usées; manque .clôtures MCH 
d'installatiom sanitaires; .médecine curative et préventive 
malnutrition; accumulation des 
décnets; exposition aux vents-pluies-
soleil; logements de mauvaise 
qualilé 

Santé animale sécheresses; excès de cheptel; immersion des animaux; bassin de trempage; fourniture de 
endoparasites; ectoparasites; guérisseurs; détiquer à la médicaments vétérinaires; 
bactéries, virus main; brûler; médicaments remèdes; formation; vaccinations 

vétérinaires """"'"' 
Education Manque d'écoles, d'enseignants et Enseignement coranique école; enseignants; fourniture de 

de moyens de fonnation moyeos de formation 

Erosion inondations {érosion ravinante et en auome pour le moment augmentation du couvert végétal 
couche); excès de cheptel; par des plantations d'arbres et 
déboiSement d'herbe; contrOle des barrages; 

pedte dérivation; digues 

"" Manque de canalisations d'eau, Points d'eau éloignés; .canalisations d'eau 
manque d'enll'etien des conduites; contributions financières pour . diesel pour la pompe 
manque de diesel; séchetesses entretien ITIOI:eurs; migrations . conSil'udion d'un réservoir 

YeJS J'eau; réselvoirs d'eau d'eau 

Sécheresse position géographique; faibles aucune pour le moment .gamme de disciplines 
pluies; intensité des pluies quand .proteaion de l'environnement 
elles arrivent; pluies irrégulières; 
déboisement 

EM!tgie manque de fourneaux pour cuisiner, bois de feu; diesel pour .introductioo de fourneaux pour 
manque de pétrole; coat du pétrole "'""" cuisiner 

. kérosène moins coOteux 

Chômage et faibles absence de gouvernement; faible .dépendance de la famille .programmes de creation de 
revenus actÎIIilé économique; manque de .emplois invisibles ..,..,,. 

qualificatiOI'IS; isolement du village .formation professionnelle 
.roure accessible toute rannée 
vetS villes principales 

Femmes chef de décès du conjoint soutien de famille; travail hors du foyer; gestion .actÎIIilés créatrices de revenus ....... divorce; émigration du conjoint pour du ménage; travail des .machines è coudre 
modfs de travail enfants; mariage précoce .formation professionnelle 

Marchés et connaissances insuffisantes marchés système de troc pour les création d'une organisation 
commercialisation local et international; transpons transactions; petites commerciale; améliondion du 

insuffisants; mauvaise situation du entreprises réseau de transport; amélioration 
village; inexistence circuits des marckés et commercialisation 
commerciaux; sous-population 

Habitat personnes déplacées par la guerre vie avec la famille ou groupes construire des logements è bas 
civile; mauvaises conditions habitat apparentés; travaux de coOt; loyers bas et logements il 
dues aux res~rictions financières ménage réguliers des femmes bas coüt 

Source. Ford, Adam, Abubaker, Farad et Barre (1994). PRA w1th Somah Pastorahsts. Bulld1ng Commumty lnslltuuons 
for Africa's Twenty-first Century, Clark University/GlZ/Gardo 
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AS [ G- Guide d'application niveau terrain C4- plan d'action communautaire provisoire 

....- Matériel 

Panneau à feuilles mobiles, marqueurs, papier-collant, plan d'action communautaire 
provisoire, copie du diagramme de Venn, du profil institutionnel, des calendriers 
saisonniers et du tableau d'analyse des problèmes. 

....- Notes pour l'équipe de recherche 

S'assurer que tout le monde soit conscient que le Plan d'action communautaire 
provisoire n'est pas le plan définitif des activités de développement. Il s'agit 
uniquement d'un plan préliminaire. Pour décider des adivités vraiment réalisables, on 
aura recours aux outils présentés ci-après. 

Quelques questions ASEG à poser lors de l'utilisation de l'outil C4: Plan d'action 
communautaire provisoire 

0 ,:.:Qu_~_le-5 -:ressources,son_t--elles nécessa_irê~ ,pqur-,menre -en ,oeuvre J_es -àc;:tiVJté~ de 
-:;::dévÉllqj}pement pioposées?-En seTéléraot.àUx :féSUitats:de l'anal}rse,.di(ç:bhieXte_:de;, 

,-___ ,,déVe_IOpi)ementi-':QU·elles-sont les-ressources.-disponibles dans la.cominUnauté?--Ces., ... , 
---_,·-:-~:res~~i'C~:POser1Î~les:des-:pioblèrr16l<Qûe-TJeS:·:spi,_t-les ressoürces:diSJ)onibles,uri~quement-
--- ... :<àupr_~s:-dé:Source:textérjeures? ·· · .. - ---- - · · 
------:_-,_· .. >>" __ _ 
tj·- Qtlel_i~~':'sd~f.JestmPtit"ation~-::pouf J~_S_'f_ê:_q1m~:-èt:p.6ùdes -hortmles ,eA-te.,qu(concè!tfe 

--<cha:Qùe.:ressource·:h&essafi-e? (par--eX., ::JèS.-actiVités::hcirticoles-'demandent'de:-fleaiJ':et-:.Ce .sont 
}es fer;tJme:~·qul_.-sont .r~S:ponsables de'Ja.-:cOHecte' .de. l'eau} 

q,, _ _quJi~_~:~On·t-Jes:g~oJP~~: qui devraie~t:~r:e im~j~~ués··dims,Ja mise -_en --~~~cci es :a:àiJ-ités--de 
ÔéveloPPemen(pl'op_oséeS:?- En voUs référant au-:diag...amme de Venil'-et:-.au:~Piofil " ' 
-insti!utior:mel, que:fs-sOnt les groupes-,cOmmunautaifes qui pourraient .appuy.er ces activités? 
"QU.eis·--SOht-Ièsnr:ganisatioriS··et organismes--extérieurs nécessaires? - ·· · · 

tJ _Les .;::WouPeS,:-~~~~-d}Oiinés pour appuy,~t ,,Jes,,-.àcthriit?s. -de déveiopP~~ent ·:indu$1t~ils des 
-.demlnêsiD'autre'S :groupes .TnarginauX?-:ia.::position,Vccupéé par ·ies -fè'inmeS .. :!eur~Pêrmettra-t

C ._.eüe_::de ~:preri-dfè ·dés :décisions concernantieurs ,aCtiVités prioritaires de· déV-etoPPe'ment?. ~dem 
-~po~':lês.groupes marginaux. -- ··· -- - -----

....- Exemple 

le Plan d'action communautaire prov1sorre préparé par les habitants du village de jeded 
(district de Cardo), en Somalie, se fonde sur les problèmes prioritaires relevés dans le tableau 
d'analyse des problèmes (voir schéma (3). Par exemple, l'une des solutions possibles pour 
résoudre le problème de la santé animale était de construire un bassin dans lequel immerger 
les animaux. La construction de ce bassin apparaît ainsi dans la première colonne du tableau 
où sont indiquées les activités de développement proposées. les ressources nécessaires pour 
construire le bassin comprennent la main-d'oeuvre pour creuser le trou, du ciment, des pierres 
de construction et du sable. Les groupes communautaires à impliquer sont le conseil des 
anciens du village et le groupement des jeunes, lesquels onl été identifiés grâce au diagramme 
de Venn et au profil institutionnel. Les groupes extérieurs à impliquer sont GTZ et Africa 70, 
deux organismes ayant déjà appuyé des activités de développement dans la région. 
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A S E G -Guide d'application niveau terrain C4- plan d'adion communautaire provisoire 

Schéma: C4 
Outil: Plan d'action communautaire provisoire 

Exemple: village de Jeded, district de Garda, Nord-Est de la Somalie 

Education 

.Activités Ressources Groupes impliqués Début des activités 

• • 
··,·:: . 

'.·. . 

Ecole primaire de mobilier pour l'école GTZ début septembre 
Jeded formation des UNICEF 1994 

enseignants PAM 
incitatifs aux 
enseignants 

Formation couture et artisanat UNICEF juillet 1995 
professionnelle PAM 

Santé animale 

LèP~jj~s:::i_:npr;_9ué!N~J_{':: a)'ébur:'d~,~ttï.Yi:téS::-':\::<-

Bassin pour les bains 
anti-parasites près 
d'un point d'eau 

Médicaments et 
remèdes à bas coût 

Vaccination 

Formation 

Abbreuvoir animaux 

Equipement 
vétérinaire 

,-___ ,'• 

.::-.:-:.:,,,.,,._.,,_---
//,,):· 1 .. ,:,•:>.· 

main-d'oeuvre pour 
creuser le trou 
ciment pierres de 
construction, sable 

médicaments et 
remèdes 

vaccins; matériel de 
vaccination; système 
de réfrigération 

formation en matière 
vétérinaire 

main-d'oeuvre, 
ciment; tuyaux; 
matériel de 
construction 

Kits vétérinaires 

anciens et jeunes 

GTZ; Africa 70 

GTZ; Africa 70; 
entreprises privées 

GTZ; UNICEF 

GTZ; jeunes 

anciens et jeunes 

GTZ; PNUD 

GTZ; PNUD 

saison Deir, 1 994 

saison Deir, 1994 

saison GU, 1995 

saison Deir, 1994 

saison Gû, 1995 

janvier 1995 
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AS E G- Guide d'application niveau terrain C4- plan d'action communautaire provisoire 

Schéma: C4 (suite) 

Chômage et création de revenus (hommes) 

A~i;:;é.~ 
Ressources Grqupes jmpliqués Début des activités 

. 

••••••••••••• •••••• ••••••• 

Formation en matière gestion d'entreprise coopératives privées saison Deir, 1994 
de pêche remboursement du 

crédit 
PNUD; GTZ 

Matériel de pêche financement; 
fourniture de la 
formation et du 
matériel 

Formation et emplois paiement des services communauté saison Deir, 1994 
en matière vétérinaire vétérinaires; 

formation et GTZ 
équipement en 
matière vétérinaire 

Petite industrie de anciens - espace communauté saison Gû, 1995 
tannerie jeunes - main-

d'oeuvre 
Coopératives privées 

remboursement du 
crédit PNUD, GTZ, PAM 

équipements; 
premiers frais 
d'exploitation; 
aliments pour 
travailler, crédit 

Retenue des eaux anciens - espace communauté décembre 1994 
pour l'agriculture de jeunes - main-
subsistance d'oeuvre -

AfriCare; Care 
Préparation du international 
barrage de retenue et 
des canaux 

Fourniture de 
semences et d'outils 
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A S [ G ·Guide d'application niveau terrain C4- plan d'action communautaire provisoire 

Schéma: C4 (suite) 

Santé humaine 

Activités Ressources Groupes impliqués Début des activités -
Vaccination équipes de UNICEF toutes les saisons 

vaccination contre 
BCG, DTC, polio, 
rougeole 

formation de sage- formation d'une sage- AICF; UNICEF saison Deir, 1994 
femmes femme 
traditionnelles 

construction d'un anciens- espace communauté saison GU, 1995 
centre de soins jeunes- main-

d'oeuvre 
PNUD; Africa 70, 

matériaux de PAM 
construction -
nourriture pour 
travailler 

Construction d'une anciens - espace communauté saison Deir, 1994 
fosse à ordures jeunes- main-

d'oeuvre 
UNICEF; PAM 

matériaux de 
construction-
nourriture pour 
travailler 

Eau 

__ Adi~hes- - ... ~e~sour-ces .. · _-,-::.J;·::Groupes--Jmpli~uéS- '"Début-des.activités 

1 ·•• •. ··.··••••••·•·•·••·•••·· 

.·.·.· 

Turbidité de l'eau techniques et GTZ; AfriCare décembre 1994 
matérielles 

Point d'eau du village main-d'oeuvre anciens et jeunes mars 1995 

techniques et GTZ; AfriCare 
matériaux de 
construction 

Pièces de rechange pièces de rechange GTZ; Africa 70; saison GU, 1995 
pour la pompe PNUD, AfriCare 

Traitement des eaux chlore UNICEF septembre 1994 

Source. Ford, Adam, Abubaker, Farad et Barre (1994). PRA wtth Somali Pastorahsts. 8UJidmg Communtty 
Institutions for Africa's Twenty·first Century, Clark University/GTZ/Cardo 
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AS E G- Guide d'application niveau terrain C5 -diagramme de Venn des parties prenantes 

...- Comment procéder 

0 Une nouvelle réunion est organisée avec toute la communauté - femmes et hommes ainsi 
que les diverses catégories socîo-économiques. Deux ou trois experts techniques provenant 
des organisations et organismes pertinents sont invités (de préférence les mêmes personnes 
ayant participé à la préparation du tableau d'analyse- des problèmes et du Plan d'action 
communautaire provisoire). 

0 Les activités de développement proposées (première colonne du Plan d'action 
communautaire provisoire), déjà débattues par les membres des communautés et les experts 
extérieurs, sont passées en revue. 

0 On étudie les problèmes un à un, ainsi que la série correspondante d'activités de 
développement. Chaque problème est inscrit en haut d'une grande feUille de papier en 
dessous duquel est ensuite traçé un grand cercle représentant la communauté. 

0 Pour chaque activité de développement, on demande aux participants d'indiquer les parties 
prenantes. On pourra se référer au Plan d'action communautaire provisoire pour faciliter 
l'identification des parties prenantes. Les débats portent sur les groupes à impliquer, sur les 
ressources nécessaires et sur les personnes ou groupes qui risquent de perdre quelque chose 
ou qui pourrait gagner quelque chose. 

0 Par exemple, dans le cas du bassin pour immerger les animaux, les parties prenantes 
pourraient être le chef du village (riche) qui possède 200 têtes de bétail, les hommes 
(pauvres) qui en possèdent entre 5 et 15, ainsi que les femmes-chef de ménage qui en 
possèdent entre une et trois. Elles pourraient aussi inclure le propriétaire de la terre où sera 
construit le bassin. Les parties prenantes extérieures à la communauté peuvent être le 
service de vulgarisation vétérinaire et le comité de commercialisation de la viande, ainsi que 
les habitants des villages voisins qui pourraient ressentir un impact négatif du fait de 
l'augmentation du cheptel sur les zones communes de pâturage. 

0 Les participants sont invités à estimer l'importance de l'enjeu de chacune des parties 
prenantes, c'est·à-dire dans quelle mesure elles pourraient y gagner ou y perdre quelque 
chose. Chaque partie prenante est inscrite sur un cercle de papier adhésif. On choisira la 
taille du cerde en fonction de l'importance de l'enjeu. Une couleur différente est utilisée 
pour représenter les parties prenantes "gagnantes" et les parties prenantes "perdantes". 

0 Les cercles de parties prenantes locales sont collés à l'intérieur du grand cercle de la 
communauté alors que les cercles représentant les acteurs extérieurs sont plaçés en-dessous 
du cercle. Si les parties prenantes ant des intérêts communs, les cercles se superposent. Les 
questions ASEG faciliteront les débats. 

0 Un diagramme de Venn des parties prenantes sera préparé pour chacun des problèmes de 
développement du Plan d'action communautaire provisoire. 

...- Matériel 

Une copie du plan d'action communautaire provisoire, panneau à feuilles mobiles (ou 
chevalet ou mur), marqueurs, papier--collant, papier adhésif (de deux couleurs) et 
ciseaux. 
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ACTIYITES: 

SCHEMA: C5 

OUTIL: DIAGRAMME DE VENN DES PARTIES PRENANTES 

EXEMPLE: SANTE ANIMALE ·~ 

BASSIN, MEDICAMENTS, VACCINATION, FOI<MATION, POINT D'EAU, 
MA TERIAL VETERINAIRE 

PROPRIETAIRE 
DE LA TERRE 

OU SERA CONSTRUIT 
LE BASSIN 

HOMMES 
PAUVRES 

FEMMES 
CHEF DE 

MENAGE 

SERVICE DE 
VULGARISATION 

VETERINAIRE 

ASSOCIATION DE 
COMMERCIALISATION 

DE LA VIANDE 

70 

Source: Wilde. (EN PREPARATION). 

ENTREPRISES 
PRIVEES 

DE 
MEDICAMENTS 



------------

1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

AS [ G- Guirle d'application niveau terrain C6 ·matrices des conflits et partenariats entre 

parties prenantes 

vertical et sur l'axe horizontal de la matrice et cela, pour chaque série d'activités de 
développement. 

0 le nom (ou le symbole) de ces parties prenantes est également inscrit sur deux 
séries de fiches. 

0 On aura préparé à l'avance des cercles de papier adhésif de la même couleur 
(grands, moyens, petits), ainsi que des carrés d'une autre couleur. 

0 On présente aux participants une première paire de fiches représentant deux 
différentes parties prenantes et on leur demande si ces deux parties ont des relations 
de conflit ou de partenariat ou aucune relation . 

0 Si les participants disent qu'il y a conflit, on leur montre les cercles de papier 
adhésif en leur demandant si le conflit est grand, moyen ou petit. S'ils disent qu'il y 
a partenariat, on leur montre les carrés en leur demandant si le partenariat est grand, 
moyen ou petit (s'il n'y a pas de relation, on passe à une autre paire de fiches). Les 
raisons à l'origine de leur choix sont exposées. Le cercle ou le carré choisi est collé 
dans la case appropriée de la matrice. 

0 On répète l'opération jusqu'à épuisement de toutes les combinaisons possibles de 
cartes. 

0 Lorsque la matrice des conflits et des partenariats entre parties prenantes est 
terminée, les participants sont invités à expliquer les raisons à l'origine des conflits 
et des partenariats. les questions ASEG serviront à approfondir l'analyse. 

0 La même procédure est utilisée pour chaque activité de développement proposée. 

,... Matériel 

Une copie du Plan d'action communautaire provisoire, le diagramme de Venn des 
parties prenantes, panneau à feuilles mobiles (ou chevalet ou mur}, papier collant, 
marqueurs, fiches papier adhésif (deux couleurs}, ciseaux. 

.... Notes pour l'équipe de recherche 

Ayez soin que les conflits débattus soient en rapport avec les intérêts des parties 
prenantes et avec les activités de développement. Les animosités personnelles devront 
être évitées. Si les conflits sont profonds, existent de longue date et posent un réel 
problème pour la mise en oeuvre des activités prioritaires de développement, 
consultez le chapitre sur la résolution des conflits du Guide de référence de l'ASEG où 
vous pourrez trouver quelque aide. 
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- - - -----------·SCHEME:C6 
OUTIL: MATRICE DES CONFLITS ET DES PARTENARIATS ENTRE LES PARTIES PRENENTES 

EXEMPLE: ~IATRICE RELATIVE AUX RESSOURCES PROVENANT DES ARSRES THAILANDE 

··--- ···---~-.---------·~--.-.--· 

GOUVER
HEkiEnT 

OI·IG 

INDUS TRIS 
nu eots 

AIRE:, 

EXTERIEURS DU 
VILLAGE 

POPULATION 
LOCALE 

• ------------

• 

• 

• 

• 

• 

• • 
·-·-·---·-l GOUVER- 1 ONG 1 JNDUS'fRIS 1 PROPRIET- 1 POPULATiow-l 

Note: 

NE kiF l-IT DU BOIS 

t EXISTENCE D'UN CONFLIT 
• EXISTENCE DE PARTENARIAT 

AIRES 

EXTERIEURS DU 
LOCALE 

LA TAILLE INDIQUE L'I~IPORTANCE DU CONFLIT OU DU PARTENARIAT 

Source: Adapted from Grlrnl1le, Chan, Aglionby and Quan (1995), Tree5 and Trade-offe: A Stakehotder Approach 
to Natural Re5ource Mar1a9ement, liED. Gatekeepere. Serle5 No. 52. 

- - - - -
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A SE G ·Guide d'application niveau terrain C7 • plan d'action des meilleurs enjeux 

- Comment procéder 

0 Des groupes cibles sont formés en se basant sur le critère des priorités communes. 
Par exemple, si les hommes et les femmes ont une même priorité de 
développement, par ex., le manque d'eau, ils produiront ensemble un plan d'adion 
des meilleurs enjeux afin de traiter le problèiJle:'Si les hommes et les femmes ont 
des priorités divergentes, par ex., les femmes voudraient des arbres fruitiers et les 
hommes du coton, ils seront divisés en deux groupes et chacun produira son propre 
plan. Il en va de même pour les différentes catégories socio-économiques. 

0 On explique aux participants que le but de ces plans d'action est d'enrichir et de 
parachever les idées déjà exprimées dans le Plan d'action communautaire 
provisoire, en y incorporant les résultats de l'analyse des parties prenantes. Il s'agit 
ici de préparer des plans aussi réalistes et détaillés que possible. 

0 Pour chaque groupe, on prépare à l'avance un tableau des meilleurs enjeux sur une 
grande feuille de papier. Dans la première colonne est indiqué le problème 
prioritaire du groupe. 

0 Pour la deuxième colonne, celle des solutions, les participants examinent les 
solutions déjà identifiées et font les modifications qu'ils estiment nécessaires. 

0 Pour la troisième colonne, celle des activités, les participants passent en revue les 
activités identifiées dans le Plan d'action communautaire provisoire. Ont-ils quelque 
chose à ajouter ou à détailler? Y a-t-il des activités devant être modifiées ou 
éliminées vu les problèmes relevés dans le diagramme de Venn des parties 
prenantes ou dans la matrice des conflits et des partenariats? 

0 Pour la quatrième colonne, intitulée qui le fera?, les participants revoient la colonne 
des "groupes impliqués" dans le Plan d'action communautaire provisoire. Au regard 
des enseignements tirés du diagramme de Venn des parties prenantes et de la 
matrice des conflits et des partenariats, d'autres groupes devraient-ils être rajoutés? Y 
a-t-il des potentialités de partenariat? Y a-t-il des groupes déjà identifiés dont la 
participation n'est pas réaliste? 

0 Pour la cinquième colonne, celle des coûts, les participants identifient les 
contributions locales et les activftés pour lesquelles des ressources extérieures seront 
nécessaires. 

0 Pour les deux dernières colonnes, celles de la durée des activités et du début des 
activités, les participants estiment le temps que prendra l'activité et le meilleur 
moment pour l'entamer. 

- Matériel 

Une copie du Plan d'action communautaire provisoire, un panneau à feuilles mobiles 
(ou chevalet ou mur), papier-collant et marqueurs. 
- Notes pour l'équipe de recherche 
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- -- - - -- - - -- -- -- -
Schéma: C7 

Outil: Plan d'action des meilleurs enjeux 
Exemple: Meilleurs enjeux du groupement des femmes, Elhiopie 

-- -' , ________ ... ,,,__ · :!'' ,;,:c:·,, ,;"· ,.:·::;;-;.:·-,,,, ___ . · · _ c:_o ...... · .• . '· -; __ .,;,)~ ,:~; 

Problème Solution .. O_e ·qu! s~ra fait !981Jè f~f~'· Oûrée ., 0.~~-üt;.~ë(_:::·· 
1-----+---------_.jl-:,~·;:2:,.,~,>-~···~·s::ü~·---'"~~~2~ -':c-::rh .. ' _,,_, ~<;u_yr_~~!"-· ... -~-9!ivlt_~$'../.-: 

Pénurie 
alimen
taire 

Manque 
d'eau 

• 

Maladies 
animales 

activités agricoles 

préparation de la 
nourriture pour animaux 

Amélioralion des 
pâturages 

travaux pour exploiter 
les eaux souterraines en 
vue de la consommation 
humaine 
collecte des eaux de 
pluie dans des bassins 
en vue de la 
consommation animale 
fourniture de 
canalisations d'eau pour 
la population humaine 

médication accessible 
pour les animaux, soit 
par le blais du 
gouvernement, soit par 
les commerçants 
locaux. Programme de 
vulgarisation 

Gouvernement: 
services de vulgarisa !lon et de 
formation agricole, lnlrants agricoles 
(semences, outils), cultures pour 
alimentation animale el formation en 
matière de conservation/te 
gouvernement désigne des experts, 
engage des fonds el fotlrnil de ta 
nourriture 

creuser des puils, des bassins et 
indtaller des canalisations. 
formation pour ta population locale 
sur l'entretien des canalisations et sur 
la geslion de l'eau 

Gouvernement et donateurs devraient 
fournir des médicaments, des 
traitements et des installations pour 
les traitements. Les services de 
vulgarisation s'occuperont de former 
la population locale sur la façon 
d'administrer les médicaments 

Les membres de 
la communauté 
en mesure de 
travailler, femmes 
et hommes; des 
experts 
professionnels 

ta population 
locale fournira la 
main-d'oeuvre: 
de• 
professionnels, 
l'expertise 

population locale 
et professionnels 

Locaux: main- immédiate 
d'oeuvre et volonté ment 
de participer 

Extérieurs: aide 
technique et 
financière selon la 
décision 
gouvernementale 

locaux: main
d'oeuvre el volonté 
de participer 

externe: alde 
technique et 
financière 

aide financlére et 
technique de 
l'extérieur et main
d'oeuvre locale 

immédiate 
ment 

Immédiate 
ment 

Source: FAOIIIED (en préparation), Explalning Gender Issues ln Agriculture. Key Issues and Partlclpatory Melhods. 
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AS E G • Guid~ d'application niveau terrain Suivre et évaluer 

X. Suivre et évaluer 

10.1. Quoi? 

1 0.2. Comment? 

1 0.3. Outils 
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Transect des jeunes femmes, Misera 

Zone 10 Collines 11 Rli:!êres 12 Routo 13 Jardins Manguiers, Habitat, Fermes, 
potagers 14 fermes, manguiers, ctmellêre, 

vergers margoster 16 baobabs et 
15 autres arbres 

17 

Sols Rocheux el en Argi1elll( Graviers Sablo- Arfleux el Argileux el Argileux et 
pente limoneux sable-limoneux sableux sableux 

Utilisation des Ramassage Riziculture Communie a- Légumes Production Zone d'habitat, Arachide, mals 
sols du bois de feu {saison des Uon pour aliments arbres et autres 

pluies), el revenus fruuiliers et cul! ures 
plllurage bétail plantes 
(saison médicinales 
sèche), de 
plus en plus ' 
de jardins 
potagers 

Interventions Gouvernement OAS, lu1\e Maisons, puits lntrants AAGT 
contre Gvl AATG, 
parasites, alphabélisalion 
AATG adultes, 

lntrants, ollh 
agricoles, 
mission 
éducative 

Problèmes Cultures Manque d'eau ClOtures ClOtures et Migration Peu de terres 
arables eau, protection population agricoles, 
impossibles des semis pendant manque 

saison des d'lntrants pour 
pluies vers ta production 
Sare KlnU el 
Sare en raison 
du manque de 
terres. Peu 
d'lnstallatloos 

-·- -
Riz et fermes, Autres arbres 
manguiers li •1 

Argileux el Argileux et 
sableux sableux 

Pelile ""' production écologique, 
rizicole par ex. bols de 

leu, plantes 
médicinales 

i 

Manque d'eau 

- -
Collines J.u 

Rocheux et en 
pente (pierres 
rouges) 

Paturages 
pour animaux, 
bois de leu et 
graviers 

Cultures 
arables 
difficiles en 
raison des 
rochers el des 
pentes, 
manque de 
pluie 

- -
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1 

J 
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