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Gestion des relations 
homme-femme 
en matière de foresterie 

L 'idée d'établir un lien entre la fonnation en gestion des relations 
honnne-femme et le secteur de la foresterie a commencé avec un 
ingénieur Forestier haut placé du Bureau Régional de la F AO pour 

l'Asie et le pacifique (RAP A). Il avait participé à lll1 atelier sur la Gestion 
des Relations Homme-Fennne organisé pour le personnel de RAP A en 
novembre 1990, et avait trouvé utile la méthodologie de la Gestion des 
Relations Homme-Fennne.... Il écrivit au service de la Foresterie 
Connnunautaire au Siège de la F AO à Rome pour proposer qu'lll1 
nouveau prognnnme soit conçu spécialement pour funner les forestiers 
sur le terrain en Asie. 

Le service de la Foresterie Conununautaite du Département Foresterie 
de la F AO s'est engagé à élaborer des méthodes axées sur les populations 
en relation avec la Foresterie, et pour la production d'infonnation et de 
matériel de conununication sur une grande diversité des questions de 
furesterie commlll1aulaite, dont des documents revélateurs sur la tènnne et 
la foresterie. Lorsque le Responsable supérieur du Service de la Foresterie 
Connnunautaire a reçu la lettre suggérant un prognnnme sur la Gestion 
des Relations Honnne-Femme en matière de Foresterie, les ressources ont 
été mobilisées pour mettre l'idée en action. 

L'appui technique et financier pour la Gestion des Relations Homme
Femme en matière de Foresterie en Asie provenait du Prognnnme régulier 
du Service de la foresterie commlll1aulaite et du Prognnnme Arabes, 
Forêts et Populations. De plus l'Agence Suisse de Développement 
International (SIDA) a firumcé la rédaetion du Paquet de Fonnatinn 
Internationale sur la Gestion des Relations Homme-Fennne en matiére de 
Foresterie en Asie, et les ateliers-pilotes au Népal. Le Prognnnme 
Régional de Développement de l'Energie Ligneuse de la F AO pour l'Asie 
(RWEDP) a appuyé financièrement la participation du Baugladesh, alors 
que l1nstitut du Développement Economique de la Banque Mondiale a 
financé la participation de l'Inde et l'atelier-pilote au Sri Lanka. Les fonds 
pour le matériel de conununication visuelle ont été pourvus par le 
Ministère de l'Agricuhure des Etats-Unis (USDA). 
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SEC TI 0 N Comment concevoir et 
réaliser les programmes de 
formation participative 

Gestion des relations homme-femme 
en matière de foresterie 
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Gestion des relations homme-femme 
en matière de foresterie 

1. Introduction 

2. Concevoir Wl programme de formation participative 

3. Connnent les huits étapes de base sont-elles appliquées 
au programme Asiatique de gestion des relations honnne-fènnne 

4. Talents/ et point fort/ défuutslpoints fuibles du programme Asiatique 

5. Réswné des leçons apprises dsns le programme Asiatique 

Reièrences 

Annexes 
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• 

Connnent concevoir et réaliser des Programmes de Formation Participation 

1 Introduction 

L 'idée de funner le personnel de la sylvicuhure en gestion 
des relations homme-fèmme est opportun. 

Lesprolèssionnels de la sylviculture cormnencent à se rendre 
compte que les fèmmes et les hommes qui dépendent des 
ffirêts pour leur existence importent pour la réussite du 
développement des forêts et qu'il fuudrait prendre leur 
différents rôles et besoins en comidération C'est différent 
carla plupart des programmes de formation en gestion des 
relations homme-fennne sont concentrés sur le personnel des 
organismes de développement à un niveau moyen, tandis que 
ce programme de furmation en gestion des relations homme
femme est aussi pour ceux qui réalisent des programmes de 
sylviculture sur le terrain. 
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2. Concevoir un Programme de 
formation Participative 

Voici huit étapes pour concevoir un programme de furmation 
en gestion des relations honnne-tèmme en matière de 
foresterie. Bien qu'elles soient semblables à celle pour 
formuler n'importe quel programme de formation en matière 
de développement, la grande diflèrence est que cette méthode 
de conception est participative, et par conséqueot elle 
nécessite la coUaboration entre tous les participaots dorant 
toutes les étapes de la conceptioiL L'élahoration participative 
veut dire que de nouvelles infunnations arriveront 
continuellement. Par conséqueot, le progtanmlll de 
conception devrait denlllurer flexible car il devrait absorber et 
intégrer de nouveaux besoins et ptiorités identifiés par les 
parcipaots au fur et à mésure qu'ils devienoent évidents. 

Les étapes suivantes ne sont pas obligatoirenlOnt dans 
l'ordre qu'elles vont suivre, et beaucoup de ces étapes seront 
repnses. 
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1. SELECTIONNEZ DES PERSONNES DE RESSOURCES. 
Selectionnez un coordinateur général du programme qui va 
instaurer la conception du programme, développer le matériel et la 

méthodologie de fonnation. ensuite coordonner les conmrunications entre 
les participants et apporter le soutien et la direction à tous les aspects de la 
réalisation du programme. D'autres personnes de ressources pourraient 
être obligatoires, par exemple un fOrmateur en gestiondes relations 
bornrne-fèmrne ou un spécialiste en sylvicuhure connnunautaire. 

. DIFINISSEZ LE PROBLEME GENERAL OU LES 
LACUNES. Instaurer des recherches générais en visitant le 
terrain ou les institutions et en étudiant les documents 

connne il est requis. Ensuite. esquissez des objectiJi; provisoires et 
dressez une liste de participants potentiels des organisations 
villageoises. des organisations non-gouvernementales. des instituts 
de fonnation. des services, des ministères (aux niveaux du terrain et 
de la politique générais) ou une association de tout ceci. 

3. TROUVER DE L'APPUI ET DE L'ENGAGEMENT. Avant 
de fuire démarrer un programme, l'appui est important, y compris le 
personnel et le bodget. L'on a aussi besoin, pour la durée du 

programme, de l'engagement des décideurs, à tous les niveaux, occupant 
des positions qui leur permettent d'assurer la réalisation du programme. 

4 . COMMENCEZ UN DIALOGUE. Discutez des objectifu 
provisoires du programme avec des participants potentiels afin 
d'obtenir leurs conseils et d'identifier leurs besoins. Exemple 

avec participants potentiels, identiliez des questions clés ponr le 
programme, en visant la pertioence et l'utilité, et identifiez le( s) 
niveau(x) des groupes cibles potentiels : 
Le terrain, la direction. ou l'élaboration et la prise des décisions, 
gouvernemental ou non-gouvernemental. 
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5. SELECTIONNEZ LES PARTICIPANTS DU PROGRAMME. 
Après avoir identifié les besoins et le(s) niveau( x) des groupes cibles, 
sélectio!Ulez les participaots. quelques exemples des participaots 

pourraient être : le perso!Ulel d'un (des) projet (s) de sylviculture 
sélectionné(s); le perso!Ulel d'une (des) institotion(s) nationale(s); et des 
consuhants nationaux expérimentés, par exemple en gestion des relations 
homme-lèmme, en sylviculture communantaire, en développement 
participative, on en funnation participative. 

. FIXEZ LES OBJECTIFS DU PROGRAMME. Basez les 
objectili! sur les besoins fumrulés des participaots et sur les 
ressources disponibles pour satisfuire ces besoins. 

7. CONCEVEZ LE PROGRAMME. Ensemble avec les 
particpants, développez les objectifu définitili; du 
prognumne, les activités et les résuhats escomptés. 

Identiliez les ressources nécessaires, et fuites un emploi du 
temps. Globalement, le prognumne devrait appuyer un 
processus participatif de développement des capacités. 
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8
. SURVEILLEZ ET EVALUEZ CONTINUELLEMENT. 
La conception participative du programme veut dire qu'une 
communication réciproque est nécessaire pour 4onner de 
l'infonnation à la conception à chaque étape. 

3. Comment les huit étapes fondamentales furent 
appliquées au programme de gestion des relations 
homme-femme en matière de foresterie en Asie. 

Ce qui suit est uoe description de la manière dnut les huit étapes 
de concevoir et de réaliser un programme de fonnation se sont 

déroulées en Asie, où six pays avait participé. C'est présenté ici 
corrmte uo exemple de conunent uo programme de funnation 
régional fut établi Les "leçons apprises" (voir page 22) sout utiles 
pour des programmes de funnation à tous les niveaux, que ce soit 
international, national, ou pour uo petit village. 

Sélectionnez une (des) personne(s) de ressources: 

Le service de sylvicuhure comnumautaire du Programme 
Alimentaire Mondial (P AM) F AO) avait embauché un consultant 
pour la funnation en gestion des relations homme-lèmme en matière 
de foresterie. Le consultant fut associé à tu1 consultant en 
sylvicuhure conmrunautaire. L'idée était de travailler ensemble afut 
que la sylvicuhure communautaire, la gestion des relations honnne
lènnne, et la funnation participative soient associées. 

Défroissez le problème Général ou les lacunes 

Première, des projets de sylvicuhure furent étudiés afut d'identifier 
des questions principales pour des recherches d'études de cas sur la 
gestion des relations honnne-lèmme en matière de fOresterie. 
Corrmte problème général, l'on avait identifié que les activités du 
projet forestier était mise en œuvre sans tme attention adéquate 
quand au différeut rôle et besoin des lèmmes et des horrmtes, même 
dans les cas ou les ol!jectifi; du projet tœttaieut l'emphase sur 
l'importance de la participation des <<agriculteur et des femmes 
pauvres>>. Des infOrmation sur la séparation des relations honnne
lèmme étaient indisponible et le personnel du projet manquait la 
conscience et le savoir nécessaire pour intégrer des questions de 
relations honnne-lèmme dans leur travail 

Trouver l'appui et l'engagement. 
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Sélectionner les Projets 
Forestiers 

Les projets 
participants 

fOrestiers 
furent 

sélectionnés selon : 
. les actuels oqjectiJS de 
fOresterie participative, 
sociale en communautaire : 
. l'utilité potentielle des 
informations sur la 
séparation des relations 
honnne-femme quant au 
projet ; 
. La représentation des 
aspects généraux sur le plan 
environnemental et 
techniques du 
développement fOrestier, tel 
que le reboisement, on 
l'agroforesterie, 

furent tenues avec des ministères, des services forestier, des programmes 
universitaire, des organisations non gouvernementales, des institutions de 
formation et des consultants potentiel provenant de ces institutions. Les 
participants recommandèrent que les décideurs et les planificateurs, plus le 
personnel sur le terrain devraient être former en gestion des relations 
honun-femme. 

Ceux-ci étaient logique car le personnel sur le terrain serait incapable de 
réalisé des changements sensible aux relations homme-femme dans leur 
travail s'il n'étaient pas appuyé par des lignes de conduite, des plants et des 
programmes de fonnation sensible aux relations homme-femme. 

SELECTIONNER LES PARTICIPANTS DU 
PROGRAMME DE FORMATION 

Ensemble avec les participants potentie~ l'on avait décidé de retenir 
trois tYPes de participants de chaque pays selon des critères 
spécifiques : 
. Le personnel d'un projet fOrestier sélectionner 
. Le personnel d'au moins une institution national sélectionner 
. ne équipe de consultant nationaux (c'est à dire des fOrmateurs et 
des fOrestiers pour fuire des recherches d'étude de cas et participer à 
la fOrmation des formateurs) (voir aussi l'étape 7). 

l'exploitation des lignes de 
partage d'eau. 
. la volonté du personnel du 
projet de fuire fuire des 
recherches d'étndes de cas 
sur le terrain du projet. 
. L'intérêt du personnel du 
projet à participer à un 
atelier de funnation en 
gestion des relations 
homme-fenune en matière 
de fOresterie. (Tous les 
projets visités furent 
intéressés et volontaire&) 
Sélectionner les 
Institutions Nationales 

Les institutions nationales 
participantes furent 
sélectionnées selon : 
. la crédibilité auprès des 
institutions actives dans le 

secteur forestier y compris 
les ministères de 
l'agriculture et de 
l'environnement, les 
services fOrestier& des 
organisations non 
gouvernementales et 
d'autres organisations ; 
. L'intérêt d'intégrer la 
gestion des relations 
homme-femme dans des 
prognnnmes de funnation 
encoms; 
. la capacité de délivrer des 
formations en gestion des 
relations homme-femme 
pour satisfuire les besoins 
d'autres informations ; et 

La dispombilité du 
personnel pour des 
consultations de contre 
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durée quant au progrannne 
de furmation. 

La participation des 
institutions nationales au 
progrannne de furmation 
fut important pour obtenir 
l'intégmtion en cours de la 
formation en gestion des 
relations bomme-fènnne 
dans le secteur furestier de 
chaque pays. Les 
principales institutions 
offiirent aussi d'importantes 
liaisons avec d'autres 
secteurs qui s'intéressent à 
la gestion des relations 
bomme-fènnne, créant un 
eflèt retentissant qm 
maximisa l'investissement 
des ressources limitées du 
progrannne de fonnation. 

Page Il 
Sélectionner des 
Consultants Nationaux 
(Voir aussi Annexe 1-c.) 

Des consuhants nationaux 
furent sélectionnés pour 
leur expérience teclmique 
dans un ensemble de 
domaines: 

*La Fo~erie 

l'exploitation des lignes de 
partage d'eau, 
l'agrofuresterie, le 
reboisement, les petites 
plantations, etc (selon le 
terrain du projet); 
* Le Développement : le 
travail avec les fèmmes en 
matière de développement, 
d'agricuhure, de 
développement rural, du 
bétail, et de sujets relatifS à 
ceux-ci. 
* La Formation : les 
méthodologies participa-

lives, de préfërence une 
évaluation rurale rapide. 

Connne il n'était rn 
abordable rn fuisable 
d'embaucher un consultant 
pour chaque domaine de 
compétence, une équipe de 
consuhants nationaux. qui 
ensemble, disposaient d'une 
grande partie des 
compétences nécessaires, 
fut sélectionnée. 

-Sélectionner les 
formateurs 

Deux personnes par pays 
furent sélectionnées pour 
funner l'équipe d'étude de 
cas et de funnation durant 
tout le progrannne. Ils 
firent des recherches et 
rédigèrent les études de cas, 
et ils étaient des CO· 

formateurs pendant les 
ateliers. De préfërence, 
deux personnes furent 
sélectionnées des 
lnstitotions Nationales. 

Deux personnes étaient 
néoessaires car : 
. les terrains de projets 
d'études de cas étaient 
grands et complexés, ce qui 
demandait plus d'un 
chercheur; 
. associer des consultants 
de deux institutions 
indépendantes (telles qu'une 
institution gouver
nementale et une institution 
non gouvernemental) 
développait la capacité 
nationale quant aux 
compétences relatives à la 
fonnation en gestion des 

relations bomme-fènnne en 
matière de furestetie ; 
• les premiers progrannnes 
de fonnation en gestion des 
relations homme-fèmme 
indiquaient que les ateliers 
de formation étaient mieux 
organisés par une équipe de 
formateurs ; 
. l'approche par équipe était 
une borme manière 
d'associer les compétences ; 
. des consultants natiomwx 
s'appuyaient l'un et l'autre, 
un fucteur important pour 
un nouveau programme de 
funnation 

- Sélectionner les forestiers 

Les compétences en 
fOresterie, surtout sur le 
plan teclmique, est rare 
chez ceux qm ont des 
compétences dans les 
recherches en sciences 
humaines, la funnation, des 
questions de relations 
bomme-fènnne, et le 
développement rural. Par 
conséquent. un troisième 
consultant, un furestier, fut 
ajouté temporairement à 
l'équipe des consultants 
nationaux du Népal, de 
Thailande, et du Bhûtan. 
Cependant au Bangladesh. 
à Sri Lanka, et en Inde, les 
forestiers supérieurs étaient 
membres de l'études de cas 
et de funnation durant tout 
le progrannne, et ils 
participaient au 
développement du matériel 
et à la funnation. Les 
fOrestiers assurèrent que les 
études de cas portent des 
infunnations en furestetie 
suffisantes et approptiées. 
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Le fuit d'associer les 
fOrestiers augmenta aussi 
la capacité nationale à 
intégrer la gestion des 
relations honnne-fènune et 
la fonnation participative 
dans le travail fOrestier en 
cours. La gestion des 
relations n'était pas fumilier 
pour les consultants en 
fOresterie. la priorité était 
de sélectiOimer des 
consultants nationaux à 
partir des institutions 
nationales. Les consultants 
nationaux à l'intérieur de 
leur pays respectiiS, étaient 
des catalyseurs pour 
conduire la funnation en 
gestion des relations 
honune-fènune en matiére 
de fOresterie. 

En apportant leurs 
connaissances et lem 
expérience pendant qu'ils 
apprenaient de nouvelles 
techniques, ils 
développèrent du matériel 
de funnation et des 
méthodologies qui seraient 
utiles pour leur propre 
travail et celui de leurs 
homologues. Ces critéres 
de sélection servaient de 
directives importantes, mais 
la composition des 
participants variaient pour 
chaque des six pays. Il y 
avait un effort pour assurer 
la participation des 
consultants honnnes et 
fènunes de tous les pays ; 
mais au Bangladesh tous 
étaient des hommes, et en 
Thailande tous des fènunes. 
Daœ tous les autres pays , 
c'étaient des honnnes et des 
fènunes. 
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Page 12 

mŒEZLESOBmCTIWSDUPROGRAMMEDEFORMATION 

Les o~ préliminaires pour le programme de fOrmation devenaient de plus en plus 
concrets au fur et à mesure que les visites aux pays progressaient. Après des discussions avec les 
participants du programme de fOrmation, les o~ généraux du programmes furent fixés. 

Les Objectifs du Programme de Formation en Gestion des Relations Homme
Femme en Matière de Foresterie en Asie, 
. Développer les capacités institutionnelles nationales à employer une approche participative au 
développement furestier concentrée sur les communautés locales, et qui souligne des fucteurs des 
relations holllll1e-fèmrne qui ont un eftèt sur l'équité et la durabilité. 
. Améliorer les capacités des consultants nationaux à employer la gestion des relations holllll1e
fèmrne, des méthodes de recherche participatives, des techoiques de furmation participative, et à 
rédiger des études de cas . 
. Fonner le personnel fOrestier en gestion des relations holllll1e-fèmrne y compris les services 
furestiers, et des organisations non gouvemernentales actifi; dans le secteur furestier. 
. Produire du matériel de furmation particulièrement conçus pour la gestion des relations homme
fèmrne en matière de furesterie, qui sera distribué partout dans la région. 
. Concevoir des méthodolngies de furmation pour le personnel sur le terrain et le personnel de la 
direction, y compris les planilicateurs et les décideurs . 
. Docurnenter la corrélation entre les fèmrnes, les honanes et les furêts à travers plusieurs pays 
asiatiques, l'irnportanoe de ces corrélations pour le développement furestier et le bien-être des 
fiunilles n.rrales. 
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CONCEVEZ LE PROGRAMME DE FORMATION 

Le progrannne de funnation était composé d'activité aux niveaux national et régional 

C'était conçu pour améliorer les capacités institutionnelles et développer le matériel de funnation. 
Pendant les ateliers régionaux, des consultants nationaux échangeaient des idées et des expériences 
avec leurs homologues des autres pays asiatiques. 
(Des ateliers régionaux pennettaient de travailler avec six pays à la fuis.) Cependant, seules les 
activités régionales n'auraient pas été suffisantes. Des activités à l'intérieur des pays appnyaient les 
consultants dans leurs effurts pour produire des méthodologies et du matériel senSibles à la ctùture, 
et importants pour des priorités et des contraintes déterminées du développement. (Une 
chronologie des activités du progrannne de funnation d'Asie de 1992-1992 se trouve en Annexe l
B.) 

Eléments de la 
Conception du 
Programme de 
Formation 

Atelier Régional des 
rédactew-s d'études de cas. 

Premièrement, un Atelier 
Régional des Rédacteurs 
d'Etudes de cas de cinq 
jours fut organisé pour les 
consultants nationaux 
venant de Bangladesh, de 
Bhutan, d'Inde, de Sri 
Lanka et de Thallande, 
composés de spécialistes de 
sciences hwnaines et de 
furestiers. L'ol!jectif général 
était de préparer des 
recherches d'études de cas 
en gestion des relations 
homme-fennne en matière 
de fOresterie. L'Atelier 
comprenait des 
présentations et des 
discussions par perils 
groupes portant sur : (a) la 
gestion des relations 
honnne-Jèmme , (b) une 
évaluation rurale rnpide c) 
la documentation et la 
rédaction d'études de cas et 

(c) des briefings sur les 
projets fOrestiers 
sélecrionnés Vers la fin de 
l'Atelier, les participants 
avaient établi des critères 
pom des nouvelles 
structure de Gestion des 
Relations Honune-Femme 
en Matière de Foresterie, et 
produits des projets et des 
progrannnes de recherches 
sur le terrain, et des plans 
d'études de cas provisoires. 
Ils travaillent aussi pour 
fonner l'équipe, et clarifier 
le rôle de chaque membre 
d'équipe nationale. 

Les Recherches d'Etudes 
de Cas sur le Te"ain et la 
Documentation 

Chaque équipe de 
consuhants nationaux 
disposait de deux mois 
pour fuire des recherches 
sur le terrain des projets 
fOrestiers sélectionnés. Des 
sources secondaires 
fOurnissaient la 
documentation sur les 
tendances 
environnementales, 

économiques. sociales. 
politiques et 
démogrnphiques. Les 
recherches sur le terrain 
fournissaient des 
infunnations détaillées sur 
les activités, les ressources, 
et les contraintes des 
honnnes et des Jèmmes qui 
vivent sur le terrain des 
projets fOrestiers, et leurs 
rôles respectifS dans la 
fOresterie, l'agricuhure, le 
bétail, le travail salatié, etc. 
Les équipes fuisaient leurs 
recherches sur le tenain à 
leur propre manière, mais 
l'accent était mis sur une 
approche participative 
quant à l'évalnation rurale 
rapide. Les équipes 
devaient ausst considérer 
des diflërences senSibles à 
la ctùture. Au Bangladesh, 
par exemple, l'équipe 
composée entièrement 
d'honnnes, trouvèrent des 
assistantes pour interviewer 
des agricultrices. Au 
Bhutan, les consultants 
interviewaient les honnnes 
tandis que les consultantes 
interviewaient les Jèmmes. 
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Au Népal, la plupart des 
résultats d'études de cas 
étaient basée sur des 
opér,ations avec des 
groupes de villageois, les 
honunes et les fummes 
ensemble, ou les honunes et 
les renunes séparément. Les 
résultats furent do~s 
pour des études de cas pour 
la formation. (voir section 
D). 

Atelier Régional pour la 
Formation des Formateurs 

A""" leurs études de cas en 
mam, les consultants 
nationaux se réunirent à 
nouveau pour un Atelier 
Régional pour la Formation 
des Fonnateurs (A.RF.F.) 
de sept jours. L'ol>jectif 
principale de l'atelier était 
de développer les 
techniques de formation de 
chaque équipe, en 
préparation des ateliers
pilotes nationaux sur le 
gestion des relations 
ho~I~~~~e-tèmme en matière 
de foresterie. Les premières 
sessions étaient concentrées 
sur les méthodologies de 
formation participative, et 
la conception des 
l'évaluation des besoins, la 
fixation des oiljectiJS de la 
formation, et la conception 
des évaluation et des otdres 
du jours. 
Ensuite, une grande partie 
de la semaine était 
consacrée à une série de 
mini·ateliers au cours 
desquels chaque équipe 
nationale présente une 
analyse de ces propres 
études de cas préliminaires 

aux autres participants. Des 
groupes de travail furent 
formés pour dmmer à 
chaque équipe des fi:ed. 
back détaillés sur le 
contenu des études de cas 
et les techniques de 
furmation. (voir Anuexe I
D et section 2.) 
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Propositions de l'Atelier
Pt/ote National 

Ensuite, les consultants 
repartirent chez eux pour 
rédiger des propositions de 
financement des ateliers
pilotes nationaux. Se basant 
sur ces propositions, le 
financement fut accordé 
aux institutions nationales 
et aux consultants 
nationaux organisatems des 
ateliers-pilotes. 

Les propositions 
les comportaient 

infonnations suivantes : 
. Les appuis institutionnels 
et financiers dispombles ; 
• Les stratégies et les 
résultats des évaluations 
des besoins; 
. Les participants aux 
ateliers; 

les objectiJi; de la 
fOrmation; 
. le matériel dispomble et 
nécessaire ; 

les ordresdu JOur 
provisoires ; 
. les dispositions pour le 
lieu et la logistique; 
.les hodgets des ateliers ; et 
. l'assistance financière et 
technique nécessaires. 

Les Ateliers - Pilotes 
Nationaux 

Les ateliers-pilotes 
nationaux présentaient une 
occasion de tester les 
capacités, les 
méthodologies, et le 
matériel développés 
pendant le programme de 
l'Asie. Chaque atelier était 
particuliéremen conçu 
pour ses participants et était 
évalué selon sa capacité à 
subvenir à leurs besoins. 
Sur la base de l'évaluation 
et des tests des Ateliers
pilotes Nationaux le 
matériel de formation fut 
tmS a point. (Des 
descriptions d'Ateliers
Pilotes et des principaux 
résultats se trouvent en 
Annexe 1-D.) 

Développer des Structures 
de Formation en Gestion 
de Relations Homme
Femme en Matière de 
Foresterie_,_ 

Pendant l'Atelier Régional 
des Rédaeteurs d'Etudes de 
cas, les consultants 
nationaux formérent des 
groupes de travail afin de 
réfléchir à la structure de 
gestion des relations 
homme-tèmme qui serait le 
plos utile pour leurs 
ateliers nationaux de 
formation. Ils examinérent 
trois modèles de gestion 
des relations homme
tèmme : le IIHJdéle d'étude 
de cas sm la gestion des 
relations homme- tèmme : 
le IIHJdéle d'étnde de cas sur 
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la gestion des relations 
homme-fumme développé 
par Overhoh et al (1985) ; 
le modèle planification des 
relations homme-fumme 
développé par Noser and 
Levy (1986) ; et le modèle 
de gestion de relations 
homme-fumme en matière 
de systèmes d'agricuhure 
développé par Feldstein and 
Poasts (1989). 

Les consultants 
nationaux dèeidèrent de 
développer leurs propres 
structnre basées sur des 
adaptations au modèle 
d'Overhoh et al 

Les instructions 
relatives aux structnres 
recommandaient : 
. de les rendre simple et 
claires; 
. de mettre l'accent sur les 
hommes et les fummes 
d'one manière fàctuelle ; 
. de parler particulièrement 
du secteur furestier ; 
. de les baser sur one 
méthodologie de fonnation 
participative ; et 
. de développer deux 
structures de fOrmation 
indépendantes - sur le 
terrain et à la direction. 

Basées sur leurs 
instructions et leurs 
recommandations, deux 
nouveUes structnres furent 
préparées, ensuite testées, 
évaluées, et adaptées 
pendaut l'Atelier Régional 
pour la Formation des 
Formateurs. Ensuite, les 
structnres furent utilisées, 
évaluées et mises au point 
durant les Ateliers-Pilotes 

Nationaux (pour les 
structures, voir sections B 
etC) 

Développer le Matériel 
pour la Communication 
Visuelle 

Deux sortes de matériel 
visuel furent développées 
pour les ateliers de 
fOrmation. Premièremen~ 
une vidéo ou une série de 
diapositives furent réalisées 
sur chaque terrain d'études 
de cas. La connnunication 
visuelle était très utile pour 
les participants sur le terrain 
car leurs degrés 
d'alphabétisation étaient 
difiërents. Pour le 
persormel sur le terrain ou 
les participants villageois, 
les projections de 
diapositives remplacèrent 
les études de cas écrites. 
Pour la participants au 
niveau de la planification, 
one étude de cas visuelle 
améliora la compréhension 
des documents écrits. Les 
planificateurs et les 
dèeideurs ne connaissaient 
pas souvent les tenains des 
projets, par conséquent les 
vidéos ou les projections 
des diapositives rendaient 
les queslions traitées dans 
les études de cas plus 
réelles pour eux. 

Deuxièmement, les études 
de cas visueUes furent 
compilées dans une vidéo 
conçue pour les directeurs 
de projets fOrestiers 
régionaux et les hauts 
responsables des ministères 
et des organismes. 

Les projets étaient : (a) 
donner une vue d'ensemble 
de questions principales 
connues pendant le 
programme de fonnation ; 
(b) élever la conscience 
quant à l'importance des 
questions sur les relations 
homme-femme pour leur 
travail ; et ( c) insister sur 
l'importance de furmer leur 
personnel en gestion des 
relations homme-fumme. 
Un consultants en 
comnnmications dirigea le 
dèvelo~ du matériel 
de connnunication visuelle
elle assiste à l'Atelier 
Régional pour la Formation 
des Fonnateurs, pour aider 
chaque équipe à identifier 
ses besoins. Elle monta des 
séries de diapositives et 
rédigea la version définitive 
des documents de la plupart 
des pays. Au sein de 
chaqne pays, un 
photographe accompagnait 
les consultants nalionaux 
pour documenter les 
recherches d'études de cas. 
(voir annexe 1-c ; l1on peut 
trouver des détails 
concernant les séries de 
diapos et la vidéo régionale 
sur one feuille séparée dans 
ce paquet. 
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SURVEILLEZ ET EVALUER LE PROGRAMME DE FORMATION 

La surveillance et l'évaluation sont des processus courant dans la conception du programme 
participatif Dans le programme de l'Asie, toutes les activités furent évaluées à chaque étape de la 
réalisation et l'information permit d'assurer une "concordance de coutume" entre le programme et 
les participants. les évaluations écrites et les opérations d'évaluation participative furent utilisées 
pendant les ateliers régionaux et les ateliers-pilotes nationaus. (voir Annexe 2-C). La surveillance 
des besoins complémentaires et des impacts du programme fut fàite à travers une série de 
questionnaires destinée aux consultants natiouaux participants, aux projets fOrestiers et aux 
institutions nationales (les copies des questionnaires se trouvent en Annexe 1-). 

Les résuhats de la surveillance et de l'évaluation sont résumés ici en «Réalisatious et 
Faiblesses» et « les impacts du Programme et les Besoins complémentaires>>. Finalement, 
«les leçons apprises» est un réswué des grandes leçons tirées du Programme d'Asie qui pourrait 
servir pour la conception des futurs progrannnes. 
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4. LES REALISATIONS ET LES FAIBLESSES DU PROGRAMME 
D'ASIE. 

Le programme de funnation fut enrichi par la participation de six pays, et réalisa beaucoup de 
choses, mais il avait des fiublesses. La plupart des réalisations du programme de funnation 
provenait de sa méthode de développement des capacités qui reconnaît la valeur de l'expérience et 
des connaissances actuelles, et appuie le développement pour répondre aux nouveaux défis. Tous 
les capacités de funnation, le matérie~ et les méthodologies décrits dans ce paquet sont les résultats 
de la collaboration des participants. Plusieurs nationaux et institutions Asiatiques ont actuellement 
la capacité de conduire la fonnation en gestion des relations homme-fumme, surtout dans le secteur 
forestier, sur le terrain et à la direction. 

. LES REALISATIONS DU PROGRAMME DE FORMATION. 

Les réalisations peuvent être divisées en allés portant sur le développement des capacités et 
le matériel de funnation produit. 

Les réalisations sur le plan du développement des capacités comportaient. 

. Une conscience plus élevée et des techniques de la part du personnel forestier pour 
développer des recommandations et des stratégies sensibles aux relations homme-ferrnne afin de 
réaliser des objectiJS particuliers au programme et augmenter les activités du programme forestier 
pour améliorer le bien-être des honnnes et des fummes vivant sur le terrain des progrannnes. 

. L'introduction de la fonnation en gestion des relations homme-femme en matière de 
foresterie dans les institutions nationales en Asie : APROSC au Nép~ BRAC et le Service 
Forestier au Bangladesh, le Service Forestier et l'Université de Peradeniya à SriLanka, le Ministère 
de l'Agricuhure et NARTI au Bhutan, le Service Forestier de Maharashtra en Inde, et RECOFT en 
Tballande. 

. Une meilleure capacité institutionnelle à organiser des ateliers de formations en gestion des 
relations homme-fumme. 

. Une conseience plus élevée chez plus de350 participants quant à l'importance d'associer les 
hommes et les fummes dans le développement. Ce groupe comporte plus de 100 furestiers, des 
directeurs de projets, des fonnateurs, des planificateurs, et des décideurs et plus de 250 
extensionnistes sur le terrain et des villageois. 

Page 18 
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Un grand engagement 
quant à l'équité et au 
développement participatif 
Tous ceux qui participèrent 
au Progrannne d'Asie 
signalèrent qu'ils avaient 
développé des nouveaux 
aperçus et de nouvelles 
idées, plus de confiance et 
un nouveau réseau d'amis 
et de collègues. 

Le matériel de fonnation 
produit comportait : 

. deux structures pour la 
gestion des relations 
homme-femme en en 
matière de fOresterie - une 
pour le terrain et une pour 
la direction. 
. Huit études de cas écrites 
- deux d'Inde, deux de Sri 
Lanka, et une du 
Bang1adesb, une du 
Bhutan, Une du Népal, et 
une de Thallande, chacune 
documentait des questions 
de relations hornme-lèmme 
relatives à la fOresterie à 
travers un ensemble de 
conditions 
environnementales, socio
cuhurelles, et 
institutionnelles. 
. Des Paquets de Fonnation 
Nationale sur la gestion des 
relations honnne-femme en 
matière de fOresterie - le 
matériel et les 
recommandations de 
formation pour le 
développement du 
progrannne de formation 
au Népal et au Baugladesb. 
. Six études de cas visuelles 

Bang1adesb, B!ûtan. 
Népal, Sri Lanka, et 
Thallande (séries de 

diapositives) et l'Inde 
(vidéo), montrant les 
résultats des études de cas. 

Une vidéo régionale 
basée sur le progrannne 
d'Asie, donnant une vue 
d'ensemble de l'importance 
de la gestion des relations 
honune-lèmme pour le 
développement fOrestier. 

Les atouts du programme 
d'Asie 

< < .... selon le rapport des 
conrultants nationaux dans 
le questionnaire de 
surveillance. 

. L'approche participative 
du progrannne, offrant des 
occasions d'apprendre à 
échanger des points de vue 
et à partager les 
expériences avec des 
participants au uiveau 
régional, au uiveau national 
et sur le terrain. 

La flexibilité et 
l'adaptabilité du progrannne 
aux situations locales. 
. L'approche à un secteur 
particulier du progrannne, 
en mettant l'accent sur la 
foresterie. 
. L'approche par l'équipe, 
en associant plusieurs 
sortes de compétences et 
en o:ffiant un accès fucile au 
gouvernement et aux ONG. 
• La méthode de gestion 
des relations honune
femme, en mettant l'accent 
sur les honnnes et les 
fèrnmes, et en associant des 
questions tecbuiques, 
enviromementales et 
sociales. 

. Le développement du 
matériel pour s'occuper des 
stagiaires de tontes sortes 
et de tous les niveaux. 
• Le développement des 
coneepts et du matériel 
utile non seulement pour la 
fOrmation, mais aussi pour 
d'autres bots. tels que la 
conception du 
questionnaire . 
. L'appui, la fOrmation et le 
matériel fuuruis par des 
personnes de ressources du 
P.A.M» 
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. LES FAIBLESSES DU PROGRAMME DE FORMATION: 

DES OCCASIONS D'AMÉLIORER 

Les finblesses du programme de formation 
provenaient surtout des contraintes de temps 
et des ressources limitées. La plus grande 
finblesse du programme de funnation en 
gestion des relations homm-femme en 
matière de foresterie fut un manque d'activité 
de suivi planifiées. Toute fois. comme les 
activités de fonnation nationale sont toujours 
en cours dans les pays qui participèrent au 
progranune d'Asie, l'on espère que la liste des 
réalisations du programme continuera à 
s'accroître et que l'on trouvera de l'appui 
pour les activités de suivi 

Le programme de furmation à 
susciter un intérêt et un élan formidable dans 
plusieurs pays et dans plusieurs projets 
furestiers. L'appui extérieur pour la 
continuation l'expansion n'a pas été planifié ; 
le suivi est rare pom toutes sortes de 
programme de fonnation pour le 
développement. n est difficile de trouver des 
ressources et de l'appui pour expansion et la 
continuation. 

Les faiblesses du programme 
d'Asie. 
« .... selon le rapport des consultants dans le 
questiormaire nationaux de surveillance. 

• Des plans d'action pour le suivi inadéquats . 
. Un nombre inadéquats de planiJicateurs et 
de directeurs de projets touebés. 
. Les limitations du temps, limitant la capacité 
d'inclure des visites sur le terrain dans les 
ordres du jour des ateliers - pilotes. 
. Des dispositili; inadéquats pour la 
connmmication et la collaboration de suivi 
entre les participants de la région d'Asie 
. La néeessité de toucber plus de statisticiens 
et de services chargés de recueillir les 
données.>> 
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.LES IMPACTS DU PROGRAMME ET LES BESOINS DU SUIVI 

Pour surveiller les ùnpacts du programme d'Asie, de courts questionnaires furent conçus afin de 
rechercher de l'infurmation sur les mesures prises suite à des participations aux activité de 
furmation. Ils se renseignèrent sur. 

• les mesures prise après les ateliers -pilotes nationaux 
• Les actions proposées ou en cours ; et 
.les mesures qui pourraient être prises si l'appui de suivi était fourni. 

L'on demanda aux personnes interrogées de fournir une liste de contraintes et d'appuis pour réaliser 
et planifier des activités de gestion des relations honune-renune comportant : 

. Les activités de furmation telles que des ateliers snpplémentaites et la Formation des 
formateurs en la méthodologie de gestion des relations homme-fenune. 

. Les activités n'ayant pas trait à la furmation - telles que recueillir des informations sur la 
séparation des relations homme-funune dans le travail sur le terrain et intégrer les questions de 
relations homme-fenune dans les stratégies d'extension. 

Les Réponses des 
Consultants Nationaux 
au Questionnaire de 
Surveillance 

Les mesures prises jusqu'à 
ce Jour 
. Fonnation en gestion des 
relations homme-funune 
conduite pour les Membres 
du bureau de 
développement 
Connnunautaire de la Croix 
Rouge (Népal) 
. Formation en gestion des 
relations honnne-femme 
conduite pour les membre 
du bureau de fununes en 
Développement (Népal) 
. Formation en gestion des 
relations fumme-honune et 
sur les méthodes 
participatives conduite pour 
le personnel du projet de la 
ligne de Partage des eaux 

de Bhusnnde Khola dans 
l'anondissement de Ghorka 
(Népal) 

. Fonnation en gestion des 
relations homme-funune et 
en planification 
participative organisée pour 
les ONG participant au 
projet d'eau et de sauitation 
(Népal) 

Création d'une 
nouvelle ONG consacrée à 
fuurnir de l'appui à ceux 
qui entreprennent des 
activités de gestions des 
Relations homme-funune 
par des occasions de 
partager du matériel et des 
expériences, et améliorer et 
adapter le matériel pour le 
développement à d'antres 
secteurs et d'antres 
organisations (Népal). 

Distribution des 
résultats des ateliers
pilotes, y compns les 
recoliD118ndations des 
partieipants et stratégies 
d'iostitutionnalisation à 
tous les participants aux 

ateliers pilotes et leurs 
institutions (Bangladesh) . 

Mesures proposées 

Atelier de suivi sur la 
gestion des Relations 
homme-funune pour les 
participants aux ateliers 
pilotes (Bangladesh, 
Népal). 

. Le développement d'une 
nouvelle étnde de cas de la 
gestion des Relations 
homme-funune sur l'eau et 
le système sauitaite, basé 
sur des méthodes 
participatives (Népal). 

Le suivi nécessaire 
. L'appui pour évaluer les 
besoins, adapter le matérie~ 
funner les furmateurs et 
concevoir le progrannne 
d'étnde afin d'apporter la 
ib~n en gestion 
homme-funune à d'autres 
organisations et d'autres 
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secteurs (Bangladesh, 
Népal). 
. Des ateliers spécialisés 
pour les décideurs et 
planificateurs 
gouvernementaux ayant 
peut ou aucune notion des 
questions de gestion des 
Relations honnne-fumme 
(Bangladesh, Népal). 

Un accès meilleur et 
continuel à l'infunnation 
sur les questions des 
Relations honnne-femme 
(Bhutan). 

Le développement de 
Structures snpplémentaires 
de gestion des Relations 
honnne-fumme conçues 
pour des étapes précises du 
cycle du projet, telles que 
des études de base et la 
surveillaoce amst que 
l'évaluation (Népal). 
. L'appui afin de sunmnter 
les contraintes de temps 
dues au responsabilités de 
travail actuelles et 
consacrer plus de temps 
aux activités de gestion de 
Relations homme- fumme 
(Bangladesh, Bhutan, 
Népal). 

Les Réponses des Projets 
Fo~en aux 
Questionnaire de 
Sunreillance 

Mesures prises jusqu'à ce 
jour 

. Analyse de questions de 
relations honnne-fumme 
quant à toutes les activités 
du projet, le renforcement 
des organisations de lèmrne 
locales, et la délégation de 
la planification et la 

réalisation des projets 
d'activités sélectionnés dans 
les organisations des 
lèmrnes. 
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Un questionœire séparé fut conçu pour chacllll de ce qui suit : 
• les équipes nationales des funnateurs ; 
. le projet furestier sélectionné ; et 
• l'institution nationale sélectionné. 

Les demandes pour le suivi comportaient : 

• Plus de fonnation des Fonnateurs (dans les méthodes participatives de gestion des relations 
hornme-fumme) car 1llle seule équiPe de furmateurs nationaux ne suffit pas pour fuire fàce à toutes 
les demandes de formation 
• Des ate6ers de suivi pour pennettre au personoel des projets furestiers de développer des plans 
de travail et des activités particu6ers (tels que des opérations participatives dévaluation des besoins 
avec les villageois) . 
. L'Assistance avec révision du matériel et des méthodologies de furmation pour leur eroploi dans 
d'autres secteurs. 
.Assistance avec développement du programme d'études afin d'inclure la gestion des relations 
hornme-fennne dans les progrannnes de fonnation en cours, des institutions nationales. 

L'intégration du sujet "Le 
Rôle des femmes en 
matière de Foresterie 
Sociale" dans tous les 
stages de formation en 
cours, du personnel des 
projets (Bangladesh). 
Les actions proposées : 

L'intégration de la 
funnation en gestion des 
relations hornme-fumme 
dans le stage de funnation 
de 28 jours, du personnel 
furestier sur le terrain, en 
Foresterie Snciale 
( Bangladesh) 
. Une session de suivi de 
gestion des relations 
hornme-fumme pour le 
personnel du projet. et la 
préparation des plans 
d'action annuels pour la 
réalisation des activités 
sensJ.bles aux relations 
hornme-fumme. (Népal) 

Le Suivi Nécessaire 
L'Appui et la compétence 
pour inclure la gestion des 
relations hornme-fumme 
dans un constituant de 
formation en Evaluation 
Rmale Rapide destiné au 
personnel chargé de 
l'extension furestière 
(Bhotsn). 

. L'appui et le personoel 
pour efièctuer une 
collection et une analyse 
supplémentaires de dollllées 
sur la séparation des 
relations hornme-fumme, la 
furmation et la réfurmation 
supplémentaires du 
personoel en gestion des 
relations honnne-fumme, la 
funnation des leaders 
villageois et des groupes de 
fummes. et des activités 
d'extension 
organisations 
(Népal) 

pour les 
rurales 

Répooses des lostitutioos 
Nationales au 

Questionnaire de 
Sun-eillance . 
Actions menées jusqu'à ce 
jour 
. La colleetion des dollllées 
sur la séparation des 
relations hornme-fumme 
dans l'étude de l'allocation 
du temps parrainée par le 
Ministère de l'Agricuhure. 
des énumérateurs furent 
funnés pour recueillir et 
aoalyser des donoées sur la 
séparation des relations 
honnne-rennne, et 
comprendre leur 
importance. (Bhutan) 
. La gestion des relations 
hornme-fumme fut intégrée 
dans le stage de furmation 
de 6 jours du personnel de 
BRAC sur les relations du 
personnel et la réalisation 
du progrannne, en 
eroployant la structure et 
les études de cas 
développées pendant le 
Progrannne d'Asie. 
(Baogladesh) 
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Les Actions proposées 
. L'intégration de rapproche 
de gestion des relations 
honnne-fumme dans les 
documents de réfërence et 
de travail, sur la sécurité 
alimentaire fiuniliale du 
Programme pour la 
Sécurité Alimentaire du 
Ministère de fAgriculture. 
(Bhutan) 
. Un plus grand nombre de 
fummes rurales participant 
aux coopératives de BRAC 
(Bangladesh) 

Le suivi Nécessaire 
. Un meilleur accès à 
finfurmation détaillée et 
teclmique sur des 
expériences et des 
initiatives de gestion des 
relations honnne-fumme de 
la Région d'Asie surtout 
celles qui sont significatiJS 
pour la planification et la 
prise des décisions. 
(Bhutan) 

L'appui technique et 
financier pour apporter la 
funnstion en gestion des 
relations honnne-fumme à 
d'autres ONG et 
organisations 
gouvernementales 
intéressées (Bangladesh). 
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5. Résumé des Leçons Apprises dans le Programme d'Asie. 

Les leçons apprises dans le Programme d'Asie peuvent se résumer comme suit : 

Employez une approche participative 
Pour concevoir un programme de funnation qui est véritablement utile et signiJicatiJ; 

organisez les idées et les objectiJS préliminaires, ensuite demandez des réactions aux potentiels 
participants ; identifiez leurs besoins et leurs priorités et collaborez avec eux aux décisions. 

Soyez flexible : un modèle ne convient pas pour tout le monde 
Adaptez toujours le programme de funnation aux usagers. Les meilleurs personnes pour 
sélectionner les méthodologies de recben:be et les Structures de Formation, et ainsi de suite, sont 
ceux qui les utiliseront. Les sélections vont varier selon la culture, les priorités, le secteur, le niveau, 
et l'expérience. 

Employez le programme de fonnation dans le développement des eapacités, 

Les capacités nationales de gestion des relations homme-femme en matière de furesterie 
existent deyt dans chaque pays : identifiez-les et développez-vous à partir de ça. La plus gnmde 
contnbution d'un programme de funnation est de fuurnir la furmation, le matérie~ le temps, et 
l'appui, les consuhants nationaux feront le reste. 

Utilisez le programme de formation pour les activités régionales et nationales 
Associer les activités régionales et nationales, offre non seulement l'occasion d'échanges 
multiculturels mais aossi le développement d'une funnatioo adaptée aux besoins des pays 
individoellernent. Un niveau d'activités, sans l'autre, n'est pas aussi bénéfique. 

Travaillez avec les principales institutions nationales 

Développez les eapacités des institutions nationales en élargissant leurs actuels programme 
de funnation pour qu'ils contiennent la gestion des relations bonune-tèmrne. 
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Investissez dans de nouvelles personnes 

Connne raccent est mis sur le développement des capacités, il est logique d'investir dans de 
nouvelles personnes car cela elargit la base de ressources des institutions nationales. 

Associez les techniques et les compétences 

Formez les équipes nationales interdisciplinaires pour assurer rimportance et l'utilité du 
matériel et des méthodologies de funnation. Les membres des équipes s'appuient et s'encouragent 
nrutuellement quand la réalisation du projet devient épouvante. 

Travaillez à tous les niveaux 

T mvailler à un seul niveau aura un impact limité à la longue. Pour créer des activités 
durables sur les gestions des ho~IU~~e-fèmme, travaillez sur le terrain, avec la direction et au niveau 
des principes. 

Préparez le suivi 

L'intérêt et la vitesse suscités parles premiers iovestissements créent une possibilité de 
développement, une possibilité que l'on perd s'il n'y a pas de suivi. Ce peut être particulièremen 
vmi quand il s'agit des questions des relations honnne-fennne car le concept est assez nouveau. 

Prévoir la résistance 

Promouvoir tm progranme de fonnation qui associe la gestion des relations homme-femme et la 
fOresterie n'est pas fàcile. Les dens sujets sont controversés. La combinaison pourrait susciter toute 
une série de questions. de résistance et d'inquiétudes, qui seront difli5rentes dans chaque culture, 
société et environnement. C'est pour cette raison que rapproche participative est essentieUe pour la 
conception des progtanmK:s de funnation, le développement du matérie~ et la funnation. 
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Annexes 

1-A Liste des participants du programme d'Asie 
1-B. Chrooologie des activités du Programme de Gestion des Relations homme-funnne en 
Matière de Foresterie d'Asie, 1994 - 1995. 
1-C. Textes modèles pour les tennes de référence 
1-D. Ateliers-Pilotes Nationaux sur la Gestion des Relations homme-funnne en Matière de 
Foresterie 
1-E.Surveillance et Evaluation du Programme de Gestion des Relations Honune-Fennne en 
Matière de Foresterie en Asie. 

1-F.Budget roodèle. 
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LISTE DES PARTICIPANTS DU PROJET D'ASIE 

1 Bangladesh Projet Forestier Service Forestier de 
Projet Forestier CGP/NEP/041/NOR Maharnshta 

1 BGD/84/054 Upizila Ep1oitation de la ligne de 
Développement des partage des eaux de Sri Lanka 

1 
Pépinières et Afforestation Shivapuri (PAM). Projet Forestier 
(PAM) . Consultants Projet de Foresterie 
. Consultants - Mlle Ramrajya Shreshta Participative 

1 
- M.Md KabirOzzaman ECOGEN (Banque Asiatique de 
funnateur Supérieur, Centre de Développement développement) 
BRAC Environnemental, .Consultants 

1 Comité pour l'Avancement Conmnmautaire et des -MlleAnoja 
Rural (BRAC) relations honune-femme W~ekdamasinghe 

- M. Md Alinuiddin Kathmandu Section de Géographie 

1 Forestier Supérieur Retraité - Mlle Kanchan V enna Université de Peradeniya 
Service Forestier Lama -M K J. T. Dayananda 
- M Palash Bara! Directeur Général Conservateur Adjoint des 

1 Membre du Bureau de Société des Partenaires en furêts 
Recherches Développement Service desForêts 
UBINIG Kathmandu - M K Rajapakse 

1 Institution Ptincipale -M Madan Kumar Gantam Forestier 
(BRAC) Forestier Connnunautaire 

1 
Bangladesh Institution Ptincipale Projet d'exploitation de la 

APROSC ligne de partage des eaux 
Bbutan Katmandu de haut Mahaweli (GTZ) 

1 
Projet Forestier Institution Ptincipale 
BHU/85/016 Exploitation Inde Université de Peradeniya. 
Forestière Intégnée au Projet Forestier 

1 
Bbutan (P AM) Projet de Foresterie Sociale Thaïlande 
. Consultants et Nationale (Banque Projet Forestier 
- MDawa PO!Jiore Mondiale - USAID) TIW88/017-

1 Membre du Bureau de . Consultants Refurestation de Khao Kho 
Recherches - Mlle Kiran Bhatia (PAM) 
Ministére de l'Agriculture Formateur en gestion des .Consultants 

1 - Mlle Delci Perna relations homme-lèmme -Mlle Untivan Tarn-Kim 
Membre du Bureau de - Mlle Rita Satin Yong 

Formation Membre du Bureau de Programme de Gestion et 

1 Ministére de l'Agriculture Prognumne de Formation, de Développement de 
- M Kumar Upadlay SIDA Ressources 
Conseiller Technique en New Delhi Facuhé de sciences 

1 Chef - M Prabir Guhathakurta Humaines. 
BHU/85/016 Forestier Supérieur, Université de Chianp Mai 

1 
Institution Ptincipale Banque Mondiale -Mlle Uthaiwan Sangwanit 
Ministére de l'Agriculture New Delhi Centre Régional de 

Nêpal Institution Ptincipale Formation en furestetie 

1 
1 
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Conmnmautaire 

1 (RECOFT), 
Université de Kasetsart 

1 -Mlle Jintana 
Amomsangasin 

1 
Membre du Bureau de 
Foresterie Conmnmautaire, 
Service de Foresterie Royal 

1 
Institution Principale 
RECOFT 
SIC Facuhé de Foresterie 

1 UniversitédeKasetsart 
Bangkok. 

1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ANNEXE 1-B 

CHRONOLOGIE DE Ministère de rAgricuhure Formateurs. Rédiger 1Dle 

1 GESTION DES des Etats Unis pour un proposition à SIDA pour le 
RELATIONS HOMME- constituant de finanœment des ateliers-
FEMME EN MATIERE corrununication. pilotes au Népal 

1 DE FORESTERIE 
DANS LES ACTIVITES Octobre mars 
DU PROGRAMME Préparntion des Organisation d'un Atelier 

1 D'ASIE, contrats/voyages pom tous Régional de Fonnation des 
les consuhants. Formateurs à Chiamp Mai 

1 
1991 Développement du matériel pour tester les études de 

pour rAtelier Régional des cas préliminaires, essayer 
Février Rédacteurs d'Etudes de cas. des projections de 

1 
Début du programme de diapositives et améliorer les 
fonnation avec des Etudes Novembre techniques de funnation. 
de Documents sur les Atelier Régional des 

1 
Projets Forestiers pour des Rédacteurs d'Etudes de cas avril 
éventuelles études de cas tenu à Bangkok. Les 
par les consuhants dispositions/propositions/fi 

1 internationaux sélectionnés. Décembre nancement pour les ateliers-
Recherches d'études de cas pilotes nationaux. 

mars-juillet sur le terrain, instantanée 

1 Envoi des lettres aux par des consuhants mai 
FA OR, aux directeurs de nationaux dans les zones de Atelier-pilote de 
projets, et aux institutions projets fOrestiers Katbmandu, pourles 

1 principales de plusieurs sélectionnés. formateurs du Service 
pays demandant des Forestier, Minnistère de 
conseils. Préparer termes 1992 l'Agricuhure, d'APROSC, 

1 de réJi!rence provisoires et d'autres ONG. Atelier-
pour la funnation des janvier pilote de Katbmandu, 

1 
participants. Un photographe retrouve Népal pour le personnel sur 

d'autres consuhants le terrain du Projet 
Août nationaux sur le terrain d'Exploitation de la ligne de 

1 
Des visites aux projets pour documenter des partage des eaux de 
forestiers, aux services résultats des études de cas. Shivapuri. 
forestiers, et aux ONG au Les équipes nationales 

1 Népal, au Bangladesh, aux terminent les recberebes sur juin 
Philippines, et en Tbailaude. le terrain et les études de Atelier-pilote de 

cas préliminaires. Katbmandu, Népal pour les 

1 Septembre planificateurs et les 
Sélection finale des projets, février décideurs des organisations 
des institulions et des L'envoi des études de cas Gouvernementales et des 

1 consuhants nationaux. préliminaires à Rome pour ONG. Atelier-pilote de 
Conception du programme des études et la mise au Kandy, Sri Laoka pour le 
de funnation. Budget du point. Le développement personnel du programme 

1 programme de fOrmation. du pour rAtelier Régional de funnation en 
Proposition écrite au de Fonnation des développement du Service 

1 
1 
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Forestier, du ministère de Paquet de Fonnation sur la 

1 fAgricuhure, et de gestion des relations 
!Université et des ONG. honnne-lèmme en matière 

de foresterie. 

1 juillet 
Session de gestion des 1993 

1 
relations honnne-lèmme, 
Thimplru, Bhutan, pour le juillet 
personnel du Ministère de Mise au point d'une vidéo 

1 
Ministère de fAgrieuhure. du FfPP/P AM pour les 

décideurs basée sur 
aotlt/septembre rexpérience du Programme 

1 Mise au point des d'Asie. 
documents et des séries de 
diapositives des études de juillet-aoOt 

1 cas. Réalisation d'nne vidéo Envoi des questionnaites 
provisoire SlD' les résuhats aux consultants nationaux, 
du programme de projets forestiers, et aux 

1 formation en gestion des institntions nationales pour 
relations honnne-fennne en surveiller les impacts et 
matière de furesterie en évaluer les besoins du suivi. 

1 Asie. 
1994 

1 
octobre décembre 
Dispositions/Financement La mise au point et 
pour des ateliers-pilotes au rAgencement du Paquet de 
Bangladesh. Fonnation final 

1 
novembre 1995 

1 
Atelier-pilote, Rajendrapur, L'intpression du Paquet de 
Bangladesh pour le Formation. 
personnel du Service 

1 Forestier, du boisement 
d'Upazila et du projet de 
Développement des 

1 Pépinières et des ONG 
principales travaillant dans 
le secteur forestier. 

1 décembre 

1 Atelier-pilote, Bhannara, 
Bangladesh, pour les 

1 
villageois participant au 
projet d'agro-furesterie 
fuisant partie du projet de 

1 
développement des 
Pépinières et de Boisement 
d'Upazila Rédaction du 

1 
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ANNEXEl-C 

TEXTES MODELES développement du matériel partage des eaux. Dans le 

1 POUR DES TERMES Programme d'Asie, il était de funnation, et la 
DE REFERENCE très avantageux d'avoir méthodologie de funnation 

l'assistance d'un consultant pour un programme de 

1 Des tennes de référence en fOresterie funnation sur la gestion des 
modèles sont inclus pour : communautaire dans relations homme-femme en 
. Les coordinateurs de plusieurs activités du matière de fOresterie, en 

1 Programmes de programme de funnation. plus de l'appui, de la 
funnation/furmateur en direction et de la 
gestion des relations Les Recommandations coordination de tout le 

1 ho!ll!OO-fumme, pour Rédiger des Termes programme de funnation. 
• Les rédacteur.;lfonnateurs de Références~ 
natiorurux des études de cas Le consultant va : 

1 • Les experts natiorurux en • Décrivez les dates limites 
fOresterie et les résultats escomptés 1. Consulter toutes les 

1 
• Les consultants régionaux aussi clairement et institutions à propos de leur 
en Communication explicitement que possible. priorités pour un 
• Les photographes • Arrêté définitivement les programme de funnation 

1 natiorurux tennes de référence en en gestion des relations 
collabomtion avec les ho!ll!OO-fumme en matière 

Introduction consultants qui efièctueront de fOresterie, y compris : la 

1 Ceux-ci sont destinés à la travail. sélection des pays ou des 
rrêtre que des lignes • fournissez assez de temps programmes de funnation, 
directrices, qui pourraient et d'argent pour un travail des projets d'études de cas, 

1 être acceptées, changées, de haute qualité et les consultants 
ou rejetées selon la • Assignez le mininnnn de nationaux, et sur la 
nécessité. Par exemple, il responsabilités pour le conception et la réalisation 

1 pourrait être préfi!rable de développement du du programme de 
séparer les responsabilités programmedefunnationet formation, avec des visites 
du coordinateur du des méthodologies de sur le terrain des projets et 

1 programme de funnation funnation aux consoltants aux institutions des projets. 
de celle du formateur en nationaux. 

1 
gestion des relations 2. Préparer une Note 
homme-fumme et de même, Texte modèle pour des d1nfonnation sur le 
il pourrait être préfi!rable termes de référeoce pour programme de funnation à 

1 
d'embaucher d'autres : Le coordinateur du propos de la gestion des 
personnes pour les Programme de relations homme-fumme en 
recherches et la rédaction Formation/Formateur en matière de fOresterie 

1 des études de cas, et pour Gestion des Relations comportant les objectiJS, les 
la funnation. En outre, il Homme-Femme activités, les participants, 
pourrait être avantageux Durée : 36 semaines (plus 4 les résultats escomptés, le 

1 d'embaucher un conseiller à 6 semaines par pays budget et le plan. 
tecboique, tel qu'un participants). Le consultant 
spécialiste en fOresterie fuurnira l'expertise pour la 3. Rédiger des tennes de 

1 connmmautaire au en conception du programme référence pour toutes les 
exploitation des tignes de de funnation, le institutions et les 

1 
1 
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consultants nationaux persoDDel de la direction de cas provisoires et les 

1 participant au progrannne tels que les planifu:ateurs et séries de diapositives 
de funnation. Superviser les décideurs. proVlSO:rres. 
Jattnbution des contrats et 

1 des funds. 6. Revoir les études de cas 9. Mettre la dernière main à 
préliminaires et autres la Structure de gestion de 

1 
4. Coordonner toute la matériel de funnation relations ho~IB~~e-fèmrne, 
préparation de l'atelier conçu pour les consultants accompagnant les questions 
Régional des Rédacteurs nationaux. et fuurnir les et les Profils sur la base des 

1 
d'Etudes de cas. y compris : conunentaires et la mise au connnentaires reçus des 
le budget, le progrannne,le point nécessaires. participants natioruwx 
lieu. la logistique et la liste duraot rAtelier Régional de 

1 des participants. développer 7. Appuyer le constituant Fonnation des Fonnateurs. 
et compiler tout le matériel de connmmication du 
de funnation; recruter des progrannne de funnation : lO.Superviser la 

1 personnes de ressomces ; identifier et embaucher un préparation des contrats et 
préparer des 0~ expert régional de rallocation des funds pour 
provisoires, rordre du jour communication, embaucher les institutions nationales et 

1 et des évaluations ; et jouer des photographes les consultants nationaux. 
le rôle fonnateur et de nationaux, et revoir les basées sur des propositions 
fàcilitateur de l'atelier. séries de diapositives nationales pour les ateliers-

1 Durant cet atelier, préliminaires d'études de pilotes. Fournir d'autres 
demandez aux participants cas et les rapports appulsdemandésparles 

1 
de réviser et de fàire des préliminaires sur les consultants nationaux et les 
suggestions pour des diapositives. institutions nationales pour 
Structures de gestion des la préparation des ateliers-

1 
relations honune-fèmrne, 8. Coordonner toutes les pilotes. 
planifiez des recherches, et préparations pour l'Atelier 11. Concevoir et conduire 
exposez les grandes lignes Régional de Fonnation des une session de suivi 

1 des études de cas. Fonnateurs, y compris le nationale de fonnation des 
hodge!, le progrannne. le Formateurs, tel qu'il fàut. 

5. Préparez ou revoyez une lieu. la logistique, et la liste avec chaque équipe 

1 ou deux ou trois Structures des participants ; nationale. L'atelier de 
de gestion des relations développer et compiler tout Formation des Forrnatems 
ho~IB~~e-ièmme, basée sur le matériel de fonnation devrait être tenu au moins 

1 les suggestions des basé sur des méthodes l 0 jours avant le premier 
participants de rAtelier participatives de fonnation atelier-pilote national 
Régional des Rédacteurs en gestion des relations Fournir rappui et les 

1 d'Etudes de cas, afin hoome-ièmme ; embaucher occasions de s'exercer 
d'adapter la Structure des personues de avant les ateliers-pilotes, 

1 
particulièrement aux ressources ; préparer des pour réquipe nationale de 
participants du progrannne o~ectiJi; provisoires, des Formateurs et d'autres 
de fonnation en tennes de ordres du jour et des fonnatems provenant des 

1 
sujets, tels que, instnnnents d'évaluation ; et institutions nationales et des 
l'exploitation des furêts ou fàcilirer l'atelier. Durant cet ONG. 
des ressources naturelles - atelier, testez et évaluez la 

1 
et les groupes Cibles, tels Structure provisoire de 12 revoir le matériel et les 
que le personnel sur le gestion des relations ordres du jour de la 
terrain, les villageois, ou le honnne-ièmme, les études funnation pour cbaenn des 

1 
1 
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ateliers-pilotes, tel qu'il comprendra : un résumé 
fuut, en collaboration avec des leçons apprises dans le 
les consoltants nationaux en programme de furmation ; 

1 
furmation. les Structures de gestion 

des relations homme-
13. Fournir l'appui et femme ; les études de cas 

1 
supervision pendant chacun mise au point; des notes 
des ateliers-pilotes, mais ne sur l'emploi du matériel de 
travaillez pas en tant que furmatiou ; et des 

1 co-furmateur sauf s'ille fàut recommandations pour le 
absolument. développement général des 

Programmes de furmation 

1 14. Participer au compte en gestion des relations 
rendu de l'atelier-pilote homme-femme, basées sur 
pour les Consoltants l'application et l'évaluation 

1 Nationaux, les nationales de la 
Organisations méthodologie et du 
Gouvernementales et les matériel de furmation. 

1 ONG tel qu'il fàut. pour 
l'évaluation des participants Conditions à remplir: 

1 
; les stratégies . être titulaire d'un diplôme 
d'amélioration du projet d'études supérieurs dans 
relatives à la gestion des une discipline appropriée. 

1 
relations homme-femme, 
développées par les . avoir d'excellentes 
participants durant les capacités à s'exprimer et à 

1 
ateliers-pilotes ; les écrire. 
recommandations pour le . avoir de l'expérience en 
suivi des participants à furmation, en gestion des 

1 l'atelier ' et les stratégies relations homme-femme, 
pour institutionnaliser la dans les travaux de 
formation en gestion des développement 

1 relations homme-femme international, dans la 
dans le pays. direction, le bodget et la 

supervision. 

1 15. Avec l'expert régional • compétence confumée en 
en communication, exposez méthodologie de furmation 

1 
les grandes lignes des participatives, la rédaction 
résultats principaux de deétudesdecas,en 
l'étude de cas qui devraient Méthode de Recherche 

1 
être mise en 1umiére dans la Accélérée, les femmes en 
vidéo et fàire des développement et la gestion 
commentaires sur la vidéo des relation homme-femme. 

1 
préliminaire. • avoir de l'expérience en 

ressources 
16. Préparer tm Paquet de furestières/naturelles des 

1 Fonnation en gestion des programmes de systèmes 
relations homme-femme en d'agricuhure. 
matière de furesterie, qui 

1 
1 



1 
1 
1 Texte modèle pour des la réparation des maisons, 

termes de référence pour 3. Préparer une étude de et l'organisation 
: les rédacteurs d'Etudes cas ne dépassant pas dix comnnmautaire, soulignant 

1 de cas/Formateurs pages tapées à la machine, les corrélations entre les 
Consultants Nationaux basée sur la Méthode activités forestières et les 

1 
Recherche Accélérée dans activités reproductrices. 

Durée : 24 semaines les zones des projets 
(assumant deux ateliers- fOrestiers sélectionnés et c. L'accès et le contrôle 

1 
pilotes ; ajoutez 4 semaines des principales sources relatilS qu'ont les hommes 
pour chaque atelier secondaires. Ajoutez des et les femmes par rapport 
supplémentaire). infOrmations sur : aux ressources y compris, 

1 les ressources naturelles, et 
Le consultant va a. La division du travail les avantages, surtout ceux 
développer le matériel et entre les ho= et les qui ont trait aux activités 

1 apporter la compétence en femmes par rapport aux exposées à grands traits ci-
gestion des relations activités productives telles dessus. Les ressources 
homme fèmme en matière que la fOresterie, la cuhure, poumrient comporter la 

1 de fOresterie dans chaque le bétail, la terre, les arbres, l'eau, le 
pays (ou programme de commercialisation, le travail crédit, le capital, la 
fOrmation), par les salarié, etc., tel qu'il mut formation d'extension, les 

1 recherches sur le terrain, la Donnez le plus de détails connaissances indigènes, et 
rédaction des études de cas, possible (par exemple pour les apports, etc. Les 

1 
et les ateliers de fOrmation. les activités forestières - avantages proviennent de la 

l'infurmation pourrnit mobilisation des ressources 
Le consultant va : exposer les grandes lignes et poumrient comprendre la 

1 
1. CoUaborer avec le des rôles des femmes et des nourriture, l'énergie, le 
personnel international, hol1DDeS en matière de revenu, le potentiel de 
national et celui du projet, production de semis, de croissance, les 

1 et avec les institutions plantation d'arbres, de la compétences, la situation et 
nationales ; collaborer avec moisson, de la collection de ainsi de suite, soulignant 
le co-fOrmateur, le bois et de fuurrage, des des avantages et des 

1 consultant fOrestier et le petites entreprises basées ressources ayant trait à la 
photographe. sur la foresterie). fOresterie. 

1 2. Assister à un Atelier Souligner les corrélations 7. Préparez et prenez part à 
Régional des Rédacteurs entre les activités un atelier de suivi national 
d'Etudes de cas, participer à fOrestières et d'autres pour la formation des 

1 des sessions pour introduire activités. fOrmateurs sur la gestion 
d'autres Structures des relations honnne-
théoriques alternatives sur b. La division du travail fennne en matière de 

1 la gestion des recherches entre les hol1DDeS et les foresterie (5 jours environ) 
homme-fèmme ; des fenunes par rapport aux : développez une liste de 

1 
briefings techniques sur des activités reproductrices, participants, fixez les dates 
projets fOrestiers telles la préparation de la et le lieu, envoyez des 
sélectionnés ; préparer un nourriture et du bois, la imitations et supervisez 

1 
programme de recherche et collection du bois et de toutes les dispositions 
les grandes lignes pour l'eau, la protection de logistiques. L'atelier de 
l'étude de cas. l'enlànce, la construction et Fonnation des Formateurs 

1 
1 
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devrait être tenu, au moins participants des ateliers- de crédit, le rôle du service 

1 dix jours avant le premier pilotes, fixez les dates des forestier, le statut légal des 
atelier-pilote. L'on suggère ateliers, envoyer des lèmmes et les baux de la 

1 
que 10 à 15 fonnateurs invitations et prendre des terre et des arbres ; des 
nationaus venant dispositions logistiques tendances démographiques 
d'institutions nationales et pour au moins deux telles que les taux de 

1 
des ONG soient invités ateliers-pilotes. Un pour le lèrtilité, la croissance de la 
corrune participants et pour personnel furestier sur le population, et les types de 
fuire des co~s terrain, et un pour les migrations ; et les queations 

1 
constructifu sur le matériel décideurs et les politiques telles l'instabilité 
et les méthodes de planificateurs venant des du gouvernement et les 
fonnation principales Organisations structures du pouvoir local. 

1 Une attentiun particulière Gouvernernentales et ONG 
sera fuite à l'ordre du jour, à des secteurs furestier et du e. Obtenir des infunnations 
la présentation de la développement agricole. précises sur le projet 

1 Structure de Gestion des Chaque atelier-pilote furestier sélectionné : les 
Relations Homme-Ferrune, devrait se limiter entre 20 à ol!jectifi;, les activités, les 
et au matériel de l'étnde de 25 participants. participants et les 

1 cas. L'atelier de Fonnation bénéficiaires, et les impacts 
des Formateurs sera conçu 11. Travaillez en tant que des lèmmes et des honnues 
et conduit avec l'assistance co-funnateur durant chacun vivant dans la zone du 

1 du Coordonateur de des deus ateliers-pilotes. projet et du personnel du 
Gestion des Relations projet furestier. 
honnue- d. Fomnir une vue 

1 hermne/Progrannne de d'ensemble des normes, des 4. Assister à un Atelier de 
Formation. tendances et des Fonnation des Formateurs 

1 
changements qui posent des de 7 jours ; participer à des 

8. Révisez , connue il fuut, contraintes ou des appuis sessions sur les 
le matériel de funnation et pour le développement méthodologies de 

1 les ordres du jour des dans la zone (y compris des Fonnation participatives 
ateliers-pilotes, basé sur les questions préliminaire. 
co~ reçu durant environnementales telles 

1 l'atelier de Fonnations des que le climat, la sécheresse, 5. Faire des révisions, tel 
Fonnatenrs. les inondations l'érosion et qu'illàut, dans l'étnde de 

le déhoisement ; des cas préliminaire, et fuurnir 

1 9. Prenez des dispositions questions économiques des infunnations pour la 
pour la traduction de tout le telles que les degrés de mise au point de la série de 
matériel de fonnation en pauvreté, la distribution des diapositives, sur la base des 

1 langue nationale et revenus, et rajustement co~sreçus 

supervisez lem mise au suucturel;desqueations pendant l'Atelier de 
point. sociales telles que les taux Fonnation des Formateurs. 

1 1 O. Consultez, connue il d'alphabétisation, 
fuut, le Rep. F AO, le l'organisation 6.Préparer des propositions 

1 
Directeur National du conmnmautaire, les nonnes pour les ateliers-pilotes sur 
projet furestier sélectionné, fami1iale, et les croyances la funnation en gestion des 
et le Directeur de religieuses ; des fucteurs relations homme-lèmme en 

1 
l'institution nationale institntionnels tels que la matière de furesterie (dans 
sélectionnée pour dispombilité ou le manque la propre institution ou le 
développer la liste des de fonnation d'extension et progrannne de funnation 

1 
1 
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du consultant). Ajouter la cas. L'Atelier de Formation li. Travailler en tant que 

1 stratégie d'évaluation des des Fonnateurs sera conçu co-fonnateur durant chacun 
besoins, les 0~ de la et conduit avec l'assistance des deux ateliers-pilotes. 
formation, la liste des du Coordinateur du 12. Concevoir et fuire une 

1 invités, le lieu, les dates, le Progranune de évaluation détaillée des 
budget, les dispositions Formation/Fonnateur en deux ateliers-pilotes portant 

1 
logistiques, le matériel de gestion des relations sur le conteno et le 
formation qu'il fàudrait honnne-lèmme. procédé. 
utiliser, et un ordre du jour 

1 
provisoire. 8. Réviser, tel qu'il fàut, le 13. Préparer un rapport de 

matériel et les ordres du consuhations d'environ dix 
Envoyer les propositions au jour pour les ateliers- pages comprenant ce qui 

1 Coordinateur du pilotes, basés sur des suit: 
progranune vers la date commentaires reçu durant a. un résumé et une 
prévue. l'Atelier de Formation des discussion des évaluations 

1 Formateurs. des participants sur les 
7. Préparer et participer à deux ateliers-pilotes ; 
un atelier de suivi national 9. Prendre des dispositions b. un résumé et une 

1 pour la formation des pour la traduction de tout le discussion des stratégies 
formateurs sur la gestion matériel de formation en d'amélioration du projet 
des relations honnne- langue nationale et réviser relatives à la gestion des 

1 lèmme en matière de la mise ao point. relations honnne-lèmme, 
foresterie (de 5 jour développées par les 

1 
environ) : développer une 10. Consuher, tel qu'il fàut. participants pour le suivi ; 
liste de participants, fixer le Rep.F AO, le Directeur c) les recommandations des 
les dates et le lieu, envoyer National du Projet forestier consultants pour les futurs 

1 
des invitations, et séleclionné, et le Directeur ateliers de formation en 
superviser toutes les de l'institution nationale gestion des relations 
dispositions logistiques. séleetinnnée pour honnne-lèmme et ceux 

1 
L'Atelier de Formation des développer la liste des pour intégrer les questions 
Formateurs devrait être participants à l'atelier- de gestion des relations 
tenu au moins 10 jours pilote, fixer les dates de honnne-lèmme dans des 

1 avant le premier atelier- l'atelier, envoyer des progrannnes de formation 
pilote. L'on suggère que 10 invitations, et prendre des en cours sur la foresterie et 
à 15 formateurs nationaux dispositions logistiques le développement agricole. 

1 des institutions nationales et pour au moins deux ateliers 
des ONG soient invités en -un pour le personnel sur le 14. A partir des expériences 
tant que participants et terrain des projets forestier du Progranune de Gestion 

1 pour fournir des et un pour les planificateurs des relations Homme-
conanentaires constructilS et les décideurs provenant Fennne en Asie en général 
sur le matériel et les de prineipales organisations et à partir des expériences 

1 méthodes de formation. gouvernementales et ONG personnelles nstionales d'ao 
dans les secteurs de la moins deux ateliers-pilotes, 

1 
Une attention particulière foresterie et le préparez un Paquet de 
sera fàite à l'ordre du jour, à développement agricole. Formation en Gestion des 
la présentation de la Chaque atelier-pilote Relations Honnne-Fennne 

1 
Structure de gestion des devrait être limité de 20 à pour appuyer d'autres 
relations honnne-lèmme, et 25 participants. formations en gestions des 
la matériel des études de 

1 
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relations holllllle-fèrnrne . avoir de l'expérience d'au ; des briefings techniques 

1 dans le pays. moins un an en formation sur les projets forestiers 
Le Paquet devrait ou en enseignement. sélectionnés ; et fàites tm 

1 
comprendre : tout le • il y aura une préférence plan de recherche et les 
matériel de furmation pour un employé de grandes lignes de l'étude de 
national, c'est-à-dire la l'institution nationale cas. 

1 
structure et l'étude de cas. sélectionnée. 
adaptées tel qu'il fuut, à 3) S'assurer que les 
partir des évaluations des Texte modèle pour termes rédacteurs de l'étude de cas 

1 
ateliers-pilotes ; de réièrence pour : traitent suffisamment les 

questions fOrestières, en les 
Des notes de Fonnation sm Les Experts Nationaux eo accompagnant à la zone du 

1 l'emploi du matériel de Foresterie (temporaire) projet pendant la première 
formation, écrit et visuel ; phase des recherches sur le 
et les suggestions et les Durée : 3 semaines terrain, pour l'étude de cas 

1 lignes directrices pour le Le consuhants fuurnira (environ2 semaines). 
développement du l'expertise et l'assistance 
progrannne de furmation. fOrestières pour développer 4) Révisez et fuites des 

1 Ce paquet sera publié en une études de cas sur la commentaires sur l'étude de 
langue nationale pour la gestion de relations cas écrite, préliminaire et 

1 
distribution aux principales homme-fèrnrne à partir des aidez à la mettre au point 
institutions nationales de recherches sur les temün pour le contrôle technique. 
furmationetdefuresœrieet d'un projet furestier 

1 
de développement agricole. sélectionné. Le travail sera Conditions à remplir: 

fà.it en collaOOration avec 
Conditions à remplir : une équipe nstionale de Diplôme d'études 

1 
rédacteun; d'études de cas supérieures en Sciences 

• être titulaire d'un diplôme et de furmateun; en études Forestières ou dans un 
d'études supérieures en de cas. domaine similaire. 

1 
Sciences Hwnaines ou en . Aisance à s'exprimer en 
Sciences Le Consultant va : Anglais et en langue 
Agronomes/Forestières ou 1) Collaborer avec le nationale. 

1 de l'expérience dans une personnel national, . Connallre la zone du 
discipline rapprochée à international et cehrl du projet forestier et les 
celles-ci. projet et avec des aspects techniques des 

1 • l'aisance en anglais et en institutions nationales tel ol:!iectilS et des activités du 
langue locale qu'ilfàut. projet. 
. avoir d'excellentes 

1 techniques de recherche et 2) Prendre part à un Atelier Laptioritéseradonnéeà 
de rédaction Régional de Rédacteurs quelqu'un fàisant partie du 
• avoir de l'expérience d'Etudes de Cas ; participer service national forestier, 

1 relative au développement aux sessions qui présentent de l'iostitut furestier ou du 
d'au moins 2 ans dans le des structures théoriques progrannne de funnstion 

1 
pays concerné, de ahernatives sur la gestion Universitaire en matiére de 
préièrence avec de des relations holllllle- furesterie. 
l'expérience en foresœrie fèrnrne ; l'emploi et la 

1 
communautaire. rédaetion d'Etudes de cas; 

des méthodologies 
participatives de recherches 

1 
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honnne-Jèmme en matière Programme de Fonnation, 

1 de foresterie. préparer une série de 
diapositives régionales, 

1 
Durant ratelier, passer du préliminaire qui sera 
temps avec chaclllle des réalisée eo vidéo, quand elle 
équipes nationales sera mise au point. La série 

1 
participants pour discuter des diapositives régionales 
de leurs besoins de va présenter les différentes 
communication. études de cas, soulignant 

1 
les points COil1I11Wl aussi 

2) En collaboration avec les bien que les dillèrences, 
consuhants natiooaux et le quant aux interactions entre 

1 coordinateur du les femmes, les honnnes et 
Programme de Fonnation, la fOresterie. 
identifier des photographes 

1 Texte Modèle pour des nationaux pour chacun des 7) Ecrire un texte réaliser la 
termes de référence pour: pays participants et version linale de la vidéo 
L'Expert Régional de préparer leurs T errnes de régionale sur la Gestion des 

1 communication Réièrence. Relations hormne-Jèmme 
en matière de fOresterie, à 

Durée : 8 semaines (plus 3) Assister à rAtelier partir des commentaires des 

1 de 4 semaines par pays Régional de Fonnation des consuhants natiooaux et du 
participant) Fonuateurs pour évaluer coordinateur du 

1 
les diapositives Programme de Fonnation, 

Le consuhant développera prélimiœires ainsi que leurs sur la version préliminaire. 
du matériel de légendes. Ceux-ci devraient 

1 
conmumication visuel pour clairement connmmiquer 8) En collaboration avec les 
appuyer le programme de les résultats des études de consuhants nationaux, 
formation en gestion de cas sur la gestion des preudre des dispositions et 

1 relations honnne-Jèmme en Relations honnne-Jèmme surveiller la traduction des 
matière de fOresterie, c'est- en matière de fOresterie. légendes et le texte de la 
à dire des séries de vidéo en langues nationales. 

1 diapositives basées sur des 4) Discuter sur la 
études de cas individuelles séleetion des diapositives et 9) Faire un rapport 
et une vidéo basée sur les la révision des légendes résumant le procédé de 

1 résultats de toutes les avec chaque équipe l'élément de 
études de cas. nqtionqle. communications visuelles 
Le Consuhant va : du Programme de 

1 5) Mettre au point les Formation en Gestion des 
l) Prendre part à rAtelier séries de diapositives et les Relations honnne-Jèmme 

1 
Régional de Rédacteurs légendes, !\iouler des titres en matière de fOresterie, 
d'Etudes de cas de cioq et des graphiques, et avec des reconnnandations 
jours, pour quee surveiller la distnbution des pour des révisions et des 

1 
constituant de copies. additions dans les futurs 
communication visuelle progrannnes de funnation. 
puisse refléter le 6) A partir des séries des 

1 
développement général du diapositives et des légeodes Conditions à remplir 
programme de funnation des consuhants natiooaux . Expérience 
en gestion des relations et le coordinateur du pro!èssionnelle d'un 

1 
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mininnun de 5 ans en 1. Accompagner les . capacités de rédaction 

1 production de matériel de rédacteurs d'études de cas (pour les légendes des 
connnunication visue~ avec et l'expert furestier sur le diapositives). 
des projections de terrain de recherches. . être prêt à voyager et à 

1 diaposiives et des vidéos . Participer à un briefing de travailler sur le terrain de 
. Expérience eo gestion 1 résultats de recherches de recherches de l'étude de 

1 
surveillance l'étude de cas, identifier et cas. 
. Excellentes capacités et de accepter les activités, les 
rédactions. espèces d'arbres, les 

1 
. S'intéresser aux questions populations, es conditions 
sur la Gestion des Relations enviro~s, etc ... 
homme-femme eo matière qu'il Jàudrait 

1 de fOresterie. photographier. 

2. Réaliser une série de 

1 diapositives (environ 150) 
qui présentent les résultats 
de l'étude de cas effectuée 

1 durant les ateliers de 
fonnation, et que l'on 

1 
pourrait aussi utiliser en 

Texte Modèle pour des même temps que les 
Termes de Référence diapositives des autres 

1 
pour : Les Photographes pays, pour réaliser une 
Nationaux. vidéo. 

1 
Durée : 2 semaines 3. Organiser les diapositives 

et rédiger les légendes des 
Le consultant va fournir des diapositives, pour 

1 
photos qui présentent les compléter l'étude de cas 
résuhats des études de cas à écrite. 
partir des recherches sur le 

1 terrain d'un Projet fOrestier, 4. Remettre deux copies 
sélectiouné pour un des diapositives et des 
Progrnmme de Formation légendes à l'expert régional 

1 eo Gestion de Relations de connnunications avant la 
homme-femme en matière date fixée. 
de foresterie. Le travail sera 

1 eflèctué selon les précisions Conditions à remplir: 
dounées par l'expert . expérience d'un mininnun 

1 
régional de de 5 aos eo photographie 
connnunications, en professionnelle, y comptis 
collaboration avec une de l'expérience dans la 

1 
équipe nationale de photographie de conditions 
rédacteurs d'études de cas environnementales, des 
et expert en fOresterie. arbres et des populations 

1 
qui funt leurs travaux 

Le consultant va : quotidiens. 

1 
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ANNEXE-1-D 

DES ATELIERS 
PILOTES NATIONAUX 
SUR LA GESTION DES 
RELATIONS HOMME
FEMME EN MATIERE 
DE FORESTERIE. 

Népal 

Trois ateliers-pilotes 
furent tenus à Kathmandu. 
L"étude de cas du Népal 
portait sur le Projet 
d'Exploitation du Bassin 
Versant de Shivxpuri qui 
s'éteod sur le Bassin 
Versant do Nord de la 
Vallée de Katmandu et 
fOurnit 40'/o de l'eao de 

KatmaruiiL Deux villages 
de la wne do Projet furent 
séleetionnés pour les 
recherches ; Mulkharl<a est 
un des deux villages à 
l'intérieur do nrur de 
démarcation qui entoure la 
zone du Bassin Versant de 
Shivapuri ; Tarevir est juste 
à l'extérieur du nrur. 
Cormne la plupart des 
villageois vivant dans la 
zone du Bassin Versant les 
populations de Tarevir qui 
vivaient dans la furêt, furent 
implantées à l'extérieur du 
mur protéger la zone du 
Bassin versant. 
Aujourd'hui, ils n'ont 
aucun accès légal aux 
ressources fOrestières. 

L'étude de cas 
docurnentait l'impact du 
mur sur l'accès des 
connnunautés aux 
ressources fOrestières. Le 
mur est entouré de soldats 
de garde qui ont pour 
devoir d'empêcher les 
villageois d'entrer dans la 
furêt. Malgré cette 
situation, les fennnes 
rentrent toujours dans la 
furêt nuitarmnent, pour 
ramasser du fOurrage et do 
bois de chauftè, mais le 
temps qu'il fiwt pour le 
fàire est passé de trois à 
quatre heures puis à sept 
heures par charge. En 
outre, les villageois qui 
avaient été obligés de 
s'implanter à l'extérieur du 
mur n'étaient pas prêt à 
planter sur leurs nouveUes 
propriétés par leur d'être 
dépossédés à nouveau. 

Durant les recherches de 
l'étude de cas, le projet 
était au débnt de sa 
deuxième phase. Par 
conséquent, l'étude de cas 
et les ateliers étaient 
survenus à lDl moment 
capital et avaient fuumi des 
infonnations sociales, 
détaillées et une occasion 
pour revoir les activités 
particulières du projet. Les 
o1!jectifS de la première 
phase du projet étaient 
centrés sur les aspects 
teclnûques de la protection 
du bassin Versant. Les 
oi!jectilli de la deuxième 
phase visaient à améliorer 
les moyens d'existence des 
villageois à travers 
l'agriculture, la fOresterie 
connnunautaire et 
l'horticuhure. 

Atelier des fonnateurs 

Les consultants Népalais 
tinrent un atelier pour 
pennettre aux funnateurs 
de présenter leur 
méthodologie de fOrmation 
participative et le matériel 
de fonna.tion conçu pour 
les directeurs par le Népal, 
afin de recueillir des 
critiques prolèssionnels. 
Cet atelier exposa la 
funnation en gestion des 
Relations honane-lèrmne 
aux personnes occupant 
des postes clés pour qu'ils 
conduisent des ateliers 
similaires, à leur tour. Il y 
avait 21 fOrmateurs (Il 
hormnes et 10 lèrmnes) 
venant des ONG et des 
ministères, y conquis 7 
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membres de la division de atelier de directeurs furmation. Le matériel 

1 formation d' APROSC. consistait à continuer avec d'évaluation était diffi!rent 
l'utilisation des outils tels pour chaque groupe Cible : 

1 
Atelier pour le personnel que le théâtre et les jeux qui les questionnaires et 
sur le terrain avaient été utilisés pour le l'analyse <<des Forces, des 

personnel sur le terrain. Ce Fmblesses, des Occasions et 

1 
Le deuxième atelier a vu ci plût aux participants. Le des Limitations>> (F.F.O.L), 

la participation de 24 matériel écrit étaient celui des discussions par groupes 
membres fuisant partie du qu'on avait conçu pour la et des questions 

1 
personnel du projet direction. Pour tous les particulières. 
d'exploitation du Bassin trois ateliers-pilotes les 
Versant (21 hommes et 3 consuhants nationaux Les évaluations 

1 fenunes), y compris 12 développèrent des ordres montrèrent que : 
travailleurs d'extension du jour innovateurs pour la 
villageois venant des formation participative. Ils a- trois joms suffisent pow-

1 villages de la région. C'était utilisérent des jeux pour la achever des opérations de 
la toute première fois que le présentation des Gestion de Relations 
personnel sur le terrain était participants de la Gestion honnne-fumme, mais il 

1 funner en Gestion de des Relations honnne- fuudrait deux journées 
Relations honnne-fumme fumme, tels que les supplémentaires pour 
avec du matériel changements des rôles de plauilier les activités du 

1 spécialement conçu dans ce l'homme et de la fumme Projet à partir de l'analyse; 
but. Cet atelier testa d'tme génération à l'autre. b- Le matériel de funTiation 

1 
l'emploi de la Gestim des Tis utilisèrent aussi des et la présentation des 
Relations homme-fenune diapositives pour présenter formateurs doivent être 

' en tant qu'outil de l'étude de cas, la situation bien équilibrés en ce qui 

1 
plauilication participative. fOrestière au Népal et pour concerne les infonnations 
Les stagiaires utiliséreot des démontrer la manière dont sur les Relations horrune-
études de cas basées sur le procédé participatif fut fumme, les infOrmations 

1 leurs propres projets ainsi utilisé po\)1' recueillir les sociales ainsi que les 
que la Structure du infunnatipns sur le terrain. infunnations forestières et 
personnel sur le terrain. alin L'équipe nationale invita les techniques ; 

1 de développement des représentants de tous les c- Les participants qui 
stratégies précises pour deux autres ateliers au utilisérent leurs propres 
améliorer les activités du troisième atelier. Ceci projets pour les études de 

1 projet par l'incorporation améliora le dialogue et la cas achevèrent très 
des préoccupations des communication entre des fàcilement uoe analyse ; 
hommes et des fummes. groupes qui se rencontrent d- L'étude de cas était 

1 Atelier des directeurs rarement et penuis aux claire, courte et soulignait 
décideurs de mieux les rôles des hommes et des 

Le troisième atelier vit la compreudre les priorités et ferrunes non seulement en 

1 participation 27 décideurs les stratégies des villageois. fOresterie mais également 
(20 hommes et 7 fummes) en gestion d'agriculture et 

1 
et des plauilicateurs Les participants achevèrent de bétail les co-relations 
représentmn des ministères, <les évalul!tions écrites et entre ceux-ci 
l'Uuiversité de Tribhuoan, Orales qll'l~ SJ!f les Selon les évaluations des 

1 
des ONG et des ~)ogies~~ participants la formation fut 
organisations caritatives. fonnatton, If contenu de la très satisfaisante et il eut 
Une nouvelle idée pour cet furmation et le matériel de plusieurs demandes pour 

1 
1 
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d'autres at~liers. Depuis les n y avait Z8 participants 1,75 millions d'hectares 

1 trois ateliers-pilotes, il y a (25 holllllWS 1'1 03 furrnnes) d'espace furestier restait à 
eu des ateliers pour le a l'atelier-pilote de Kandy, Sri Lanka, soit 0,1 hectare 

1 
Ministère de l' Agricuhure, essentie)lenl!mt composé de d'espace furestier par 
la Croix Rouge à furestiers, mais du caput. Les études montrent 
Kathman<lu et le personnel personnel de l1nstitut de que les fèmmes dépendent 

1 
sur le terrnin d'Wl autre Foresterie de Sri Lanka, du plus des ressomces 
projet d'exploitation d'Wl ServWe de fl'oduits forestière par rapport aux 
~assin Versant Agricoles d'Exportation du hommes à Sri Lanka; les 

1 
SIDA fuufnit le MiniStère de l'Agriculture, furrnnes ramassent et 

linançement des ateliers- ainsi que celui du Ministère transforment le bois de 
pilows au Népal; le Centre de Terres, de l'Irrigation et chauffe, le fuurrage et 

1 de Service et Projets du Développement de d'autres produits furçstiers 
Agricoles (APROSC) était ~weli pro~ pas du bois, tel 
la bqse institutionnelle. ~ oi1jectilS de la que les l1erbes médicinales. 

1 Tout en étant ll)[lllalion comportaient : Les~ dépendent des 
essentiellement une a. !~tiller les avantages forêts P!llll' )es matériaux de 
institution privée, APROSC de la Gestion des Relations construcjion et pour 

1 travaille en collaboration ll<?qnne-lèmme pour le l'alimeiJtl!tio!'- Par 
avec le Ministère de ~eloppement furestier; conséql!llllt, les honnnes et 
l'Agriculture et condnit la b. lJtiliser la Gestion des . .les fetlJ!lll"i sont 

1 jimnation continue pour le ~lations hoiiiiiii>-fèmme directefi1l'nl concernés par 
personnel de ce dernier ppur identifier des IJI=ins la protectiol) et 

1 
d'une part, et organise des Ç\ des solutions po11f je l' amélioJ'll\jpn des 
stages de courte durée ainsi développement; et ressourceS furestières. 
que des ateliers pour le c. Détenniner sur la 

1 
gouvernement et les ONG. Çiestion des Relatioll" L'étu<je de cas de Sri 
Tous les ateliers-pilotes bQmme-fèmme est Lankl! i!l'!Ïl jlasée sur 

furent fucilités par une iqJportante pour la Illuktenrul, \U1 village qui 

1 
équipe de consuhants planification participative figurait. (jans Wl premier 
nationaux, Mlle Kanchen de la furesterie. 'et de furesterie proj . 
LAMA experte de Femmes communautaire de la BAD 

1 et développement, et Mlle Ce dernier oi1jectif était et KoJabissa. un village ou 
Rarurajya SHRESJITRA, particuliérement lié a un il n'y a~re eut 
Economiste Supérieure à projet pro~par la d'activités de fOresterie pu 

1 APROSC. Lefuordinateur . Banque . · · ue de .de développement agricole. 
du Programme de · Développqpent sur la Les participants se iilîlit 
Fonnation/formateurs en furesterie participative daos rendus compte que le role 

1 Gestion de ~lations le territo$-e de Sri Lanka des hommes et des furrnnes 
homme-fèmtne et le pouvait heauooup varié 
consuhants en furesterie L'atelier comportait une selon la situation 

1 communautaire venant du vue d'ensemlJle du géographique même là ou 
Service de Foresterie déve1oppetllf"' forestier à les contextes et!miques et 

1 
Communautaire du F AO Sri Lanka Fffi' exemple, en cuhurelles étaient sljnilaire. 
assistèrent aux atelier- 1902, Sri Lanka, avait 4,6 n y avait très peu~- · · 
pilotes du Progrannne de millions d'hectares diflërences entre ces deux 

1 
FonnatioiL d'espace furestier ou 1,3 villages en ce qui concerne 

hectares d'espace furestier l'accès aux ressources 
Sri Lanka parcaput. En 1991, seul forestières, mais il y avait 

1 
1 
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1 
\lel!ucoup de diflèrences cadres sur le terrain et 

1 ~ Il! division dn ~VlJil Un grande lacnne du l'incorporation des 
~ h\Jll)llleS !'\ ~~ felmnes. docwnent du projet questions de Relations 

1 
Jlllur tO!J'P.léter le Ploill prélbpijlaire était le manque hollllllj>-tènnne dans Je 
il' Açf o au Pro · · · · · , de funnation et métlw<les programme d'études de .\11 .. , gramme Ir, · · · . firent un participatives de fureste[ie l'Institut Forestier de Sri 
~et 

1 
pour le personnel du proift. Lanka fut recommandée. 

préliminaire de la BAD Les participants évaluèrent 
concernant les types l'atelier-pilote en employant L'atelier-pilote de Sri 

1 
d'esploitation de terres de un queslionnaire semblable Lanka était financé par 
la foresterie participative - à celui de la Section C. Les EDJila Banque Mondiale. Il 
Les jardins fumiliaux, les présentations du secteur était conduit par l'équipe 

1 bosquets et les furêts de furestier de Sri Lanka et les nationale, le Prot: Anoja 
protection- à partir des opérations de la Structure WICkramasinghe, Section 
résultats de leurs études de de Gestion de Relaiions de Géographie de 

1 cas. Les participants se ~tènnne en matière l'Université de Peradeniya 
mirent d'accord sur trois de foresterie reçurent des et M. K.J.T Dayananda, 
queslions clefS. évaluations positives. Les Conservateur - adjoint de 

1 Premièrement, le projet évaluations IDJntrèrent que furêt du Service de Forêts. 
n'avait pas de méthodes les funnateurs savaient très Le Coordinateur du 
suffisannoent participative bien créer un Programme de Fonnation 1 

1 en ce qui concerne le rôle environnement où chacun Fonnateur en Gestion des 
des villageois. Par exemple, se sentait libre de participer. Relations ho~IUI~e-~ 
les espèces et l'espacement La nature participative de 'ipa fu •. -.. ·:-;:~ 

1 L~~ l'atelier ainsi le travail ::"'*·~ ------· . CJll" - .. ~- - .. 
. projet par petits groupes était très 

1 
yréliminaire. souvent mentionnéspar les fft~~~~ stagiaires connne ce qu'ilS 
Deuxièmement, le appréciaient le plus. Deus ate~ lùfent 

1 docwnent dn projet Plusieurs stagiaires tenus au . · . . .. b. le 
. .préliminaire stipulait gue les recommandèrent d'autres premier était pour 1es ·· 

tènnnes ne prendraient part ateliers sur la Gestion de cadres moyens dn SerVice 

1 qu'llliX activités des jardins Relations bo~IUI~e-tènnne à Forestier et des ONG 
fumiliaux. Mais les résultats Sri Lanka et l'extension de actives dans le 
de la Gestion des Relations la Gestion des Relations développement furestier. 

1 bonnne-tènnne montraient bomme-tènnne vers 
la participation des bonnnes d'autres secteurs. Aprés Le deuxième était pour des 
et des tènnnes seraient l'atelier-pilote un résumé villageois participant à un 

1 importants pour la réussite écrit sur les Projet d' Agro-Forestier 
de tous trois types recoiiDilaildations des conduit à Bhannara par le 

1 
d'explgilation de le(res. pqrti~ipants fiJt enV()yé an Projet de Reboisement et 

personnel de !Il BAD de Développement de 
Troisièmement l'on avait chargé du Projet de Pépinières d'Upazila. 

1 
besoin d'bommes et de Foresterie Participative 
tènnnes fàisant parti du proposé. En outre, an Le Projet de,Re~! 
personnel des projets Service d'Agriculture et de Déve~~ de 
filrestiers, surtout les demanda un atelier de P. inière d'Upazil;l fut 

1 
ep ... 

extensiomistes travaillant Gestion des Relations sélectionné par l' étnde de 
surie terrain. bollliDil-tènnne pour ses cas. La zone du projet 
• 1 

1 
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s'étend sur presque tout le l'Association pour le son association avaient été 

1 pays et ses ol!jectill; Planning Familial de abordés. 
comprerment: Bangladesh. 

1 
a arrêter l'épuisement de En fin •.fu compte, les 
ressources d'arbres; L'atelier comprenait une groupes firent des 
b. améliorer les capacités projection de diapositives recommandations pour les 

1 
du Service Forestier sur l'étude de cas du Projet Actions du Programme. 
d' eflèctuer des traVllllX de de Reboisement d'Upazila Les quatre groupes 
fOresterie sociale; Les Profils finaux étaient présentèrent leurs <<arbres 

1 
c. promouvoir la détaillés et révélateurs. Par de problèmes>> et leurs 
participation des population exemple, le Profil des recommandations, et 
aux Programme de Activités montraient que les ensuite tous les participants 

1 Formation en Foresterie fummes et les bonunes arrêtèrent une liste finale de 
sociale. entrepreunent chacun, reconunandations. Les 

environ 500/o des activités recommandations 
·' 

1 Les activités du Projet relatives à la foresterie. comprenaient: . 
comprerment l' Agro- a inclure les fummes dàns 
Foresterie, le Le Profil de Ressources la funnation en fOresterie 

1 développement de montraient que les fummes qui est en cours, et 
Pépinières et des petites n'avaient 3.UCl.Dl contrôle introduire de nouvelles 
plantations. Bien que la sm l'accès aux ressowœs, activités de funnation pour 

1 Formation occupe la plus y compris la terre, les satisfàire les besoins 
grande partie de la arbres, la funnation et les partienliers des bommes et 
funnation, les fummes ont, intrants. Ceux-ci sont desfummes; 

1 jusqu'ici, été marginalisées. contrôlés par les bonunes et b. effuctuer la fonnation 
le gouvernement. pour créer de groupes chez 

1 
Atelier pour le Service les villageois et les 
Forestier et les ONG. Pour le Profil du villageoises; 

Programme d'Action, c. augmenter le nombre de 

1 
n y a avait 29 participants chacun des quatre petits fummes chargées de 
(03 fummes et 26 honunes), groupes représentait une l'extension forestière, et 
au premier atelier-pilote association différente : développer d'autres 

1 tenu à Rl\jendrapur ; 14 honunes villageois, fummes moyens plus adaptés à la 
venaient du Service villageoises, le Service cuhure pour toucher les 
Forestier, y compris le Forestier, et les ONG. participants féminiJ,ls; 

1 personnel chargé du Projet Chaque groupe esquissa un d. recueillir des do!BIIies sur 
de Reboisement et de «arbre de problèmes>> selon la séparation de Relations 
Développement de le point de vue de son hollUIIe-fèmme concernant 

1 Pépinières d'Upazila et la association, ideotifiant plus les besoins et les 
plopart des autres venait gnmd ses problèmes (le pré~ dêYmageois et 

1 
des orgaoismes et des ONG tronc), et les causes (les des villageoises, et l'utiliser 
actiJi; dans le raciges ), et les pour analyser les situations 
développement futestier. Il conséquences (les et pour la plaoification; et 

1 
y avait aussi des branches) de ses problèmes. c. arrêter uo système 
participants venant de participatif d'évaluation et 
l'Unité d'Extension du Deuxième, chaque groupe de surveillance, sensible aux 

1 
Ministère de l' Agricuhure, évalua les ol!jectill; et 1es relalions hollUIIe-fèmme, 
de l'Institut de Fonnation activités do projet pour pour le projet. Les 
en Agricuhure, et savoir si les problèmes de participants de l'atelier 

1 
1 
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recommandèrent aussi la fonctionnaires de fut un grand succès. Les 

1 funnation en gestion de l'administration. participants aimaient voir 
Relations honnne-fi:mme les villageois de Bhannara, 

1 
pour tout le personnel du L'Atelier pour les les propriétés, les champs 
Service Forestier au niveau villageois sur l'écran, et la 
du terrain et au niveau de la reconnaissance de leur 

1 
direction, et pour d'autres Un deuxième atelier -pilote labeur et leurs cOhtraintes. 
Organisations. fut tenu pour les habitants La projection des 
Gouvernementales et ONG de Bhannara, un petit diapositives, connne l'étude 

1 
chargées du village où des activités de cas donnait des 
développement. d'agroforesterie out été infunnations détaillées sur 

initiées par le Projet de les rôles des honnnes et des 

1 Pour l'évaluation de Reboisement et de femmes en ce qui concerne 
l'atelier-pilote, tous les Développement de lafo~l'~, 
participants écrivirent leurs Pépinières d'Upazika. l'élevage, la pêche et les 

1 ~nses à cinq questions Bhannara était l'un des sites activités dumestiqùes. 
(jUvertes sur les avantages rechercher pour l'étude de 
et les fuiblesses de l'atelier, cas sm la gestion des Après l'étude de cas l'on 

1 les occasiOns et le>; .. relations bonnne-fi:mme. demanda anx fOnctionnaires 
• • du Service Forestier de se contmuttes .pour d'autres 

ateliers de ce genre au L'atelier se déroula en retirer pendant que les 

1 Bangladesh, et les . '~ plein air à Bhannara, Il villageois discutaient sur 
connneutaires généraUx. débuta au coucher du soleil leurs expériences dans le 

1 
Lesréponses exprimèrent pour pennettre anx projet. Deux fucilitàteurs 
uue graude appréciation de participants de achever - travaillèrent avec les 
la Gestion de Relations leur travaux agricoles et fi:mmes et deux autres avec 

1 
bonnne-fi:mme et pour la parce qu'il fullait l' 0 bScurité les bonnnes. 
méthodologie de funnation pour la projection des 
participative. Les linblesses diapositives. Environ 240 Les discussions étaient 

1 
de l'atelier mentionnées personnes participèrent, y basées sur une version 
étaient les contmutles de compris des enJànts simplifiée de la structure. 
temps, sur nombre (garçons et filles en nombre Pour le proill du contexte, 

1 insuffisant de participants presque égale). l'on demandait aux 
fi:mmes et le manque d'uue participants : «ce qui 
sortie éducative. Bien que L'atelier connneuça par s'améliore?>> et<< Ce 

1 tous les participants uue introduction à la qui devient de plus 
recommandèrent la tenue projection de diapositives, mauvais ?>>. 
d'autres ateliers sur la expliquant la manière dont Pour le proill des Activités : 

1 Gestion de Relations les infunnations données Pour le Proill de 
bonnne-fi:mme au par les habitants de Ressources: «Qu'est-ce 

1 
Bangladesh, ils citèrent des Bbaunara l'année passée, que le Programme vous a 
contraintes telles que le avaient utilisées durant un rapporté que vous n'aviez 
manque de funds. l'absence atelier pour le personnel du pas avant ?» <<Qu'est-

1 
de persomes de ressources Service Forestier. La ce que vous voulez encore 
expérimentées, projection de diapositives, ? >>Pour compléter le 
l'analphabétisme et le qui avair été Proill des Aetinns du 

'1 manque de sensibilité quaut professionnellement filmée Progra:rnrœ, l'on leur 
aux relations homme- au Bangla avec des demanda leurs 
femme, chez la plupart des narrateurs et de la musique, reconunaudations. Les 

1 
1 
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villageois avaient beaucoup atelier , le personnel du ateliers-pilotes. BRAC est 

1 à dire ; l'atelier dura au Service Forestier avait la plus grande ONG du 
moins cinq heures de affirmé le contraire.) Grâce Bangladesh. En plus de ses 
temps. aux ateliers-pilotes, le oombreuses activités de 

1 personnel du projet compte développement, BRAC met 
Globalement, les hommes inclure la gestion de l'acoent sur la funnation. 

1 
et les fummes dirent qu'ils relations hoDllll<l' fumme et L'unité de funnalion du 
ont avaient actuellement l'évaluation de besoins BRAC conçoit et conduit 
plus de ressources qu'ils participative dans le des ateliers sur la 

1 
avaient dans le passé, grâce constituant de funnalion du thérapeutique de 
au projet. (La plupart des projet (la funnation au réhydratation orale, la 
habitants de Bhannara niveau villageois et la plantation d'arbres, et dans 

1 étaient des normades sans Formation de Formateurs d'autres domaines. 
terre avant le début du pour le personnel du 
projet.) Leur grande projet.) En plus, BRAC : a) Ateliers-Pilotes du 

1 inquiétude et le contrat de distnbue un Paquet de BRAC. 
location de terre avant le Fonnalion du Baugladesh 
début du travail) Leur sur la gestion de relations Le premier atelier-pilote 

1 grande inquiétude est le honune-fèmme en matière fut tenu au Centre 
contrat de location de de foresterie à tous les d'Administration du 
terre, d'une année qui les participants des ateliers- Développement du BRAC 

1 amène à s'inquiéter et à se pilotes, leurs institutions, et à Rajendrapur. Les 
poser des questions sur d'autres institutions Formateurs étaient M Md 
l'avenir de leurs enfunts. Ils principales; (b) conduit la Kabiruzzaman, Formateur 

1 veulent un bail pennanent. Formation de Formateurs Supérieur, BRAC, et M 
pour augmenter le nombre Md. Alinuiddin, Forestier 

1 
Les hommes et les de Fonnateurs en gestion Supérieur Retraité qui ont 

fummes aussi veulent des de relations hoDl~Il<l'fèmme travaillé en équipe durant le 
pompes d'eau et des au sein de BRAC et Programme d'Asie. Le 

1 
crédits. Les hommes d'autres institutions;© furrnateur/coordinateur du 
expliquèrent que les allées organise lDl atelier de suivi Programme de gestion de 
de 30 pieds entre les arbres pour es participants des relations homrne-fumme 

1 sur les terrains ateliers-pilotes (d) est prêt à appuya l'équipe et co-
d'agrofuresterie étaient conduire des ateliers à fucilita quelques sessions. 
trop étroites ; ils d'autres institutions, sur 

1 recommai1dèrent des allées demande ; et (e} est en train Le deuxième atelier-pilote, 
de 60 pieds. Les fummes de développer un stage de tenu dans le village de 
disaient qu'eUes n'avaient futmation, de six jours, sur Bhannara, fut fucilité par 

1 jamais pris part dans les la gestion de relations M Kabiruzzama, Mlle 
activités de fonnation en lioDllll<l'fi:mme pour le Liana Mahmud, Cadre du 

1 
agrofuresterie, en personnel organisation et Programme du F AO, et M 
horticuhure et en élevage, d'autres BRAC, qui Mshhob Alarn, Directeur 
entre autres. Les femmes travaillent sur le temtio. Adjoint d 'IEC, Association 
insistèrent aussi qu'il n'y de Planification Familiale 

1 avait auctm inconvénient Qu'est-ce que c'est que duBaugladesh,avec 
pour elles de travailler avec BRAC ? La Comité pour l'assistance du 

1 
les fOrestiers ou les l'Avancement Rural de formateur/coordinateur du 

extensioilfllstes de:,- ~ . debase Programme de gestion de 
i/:lm nneÇurles masculin. (1ltlkbiili tetJt relations hoDllll<l' fumme. 

1 
il 



"'1 
- ------

• 

1 ' 

• 

1 
1 
1 Bengale Occidental Dans matière de gestion de 

LeBhûtan les deux « cas, les Relations honnne-fumme 

1 
participants (honnnes et de furesterie dans le 

L'équipe du Bbûtan fummes) comprenaient; des programme de l'Asie. 
organisa tme session de furestiers supérieurs, des 

1 Gestion de Relations décideurs, et des ONG. Il 2. Enumérez s'il vous platt 
honnne-fumme d'une était convenu d'organiser 3 à 5 fàiblesses du 
journée qui a vu la une « cellule » qui va programme de funnation 

1 participation de 21 coordonner et privilégier sur la base de votre 
participants, surtout les les Gestions de Relations expérience personnelle en 
cadres de la Division de honnne-fumme. tant que formateur national 

1 Politique Générale et de en matière de gestion de 
Planüication du Ministère Relations honnne-fumme 
de l' Agricuhure, et les en matière de furestede 

1 responsables du Service de dans le programme d'Asie. 
Foresterie de l' Agricuhure 

1 
et d'Elévage. Il y avait aussi 3. Quel était l'aspect le plus 
des participants venant de bénéfique en participant au 
l'Institut National de programme de funnation. 

1 
Fonnation en Gestion de 
Ressources Agricoles 4. Quel était l'aspect le plus 
(NARTI). A l'issue de cette ANNEXE l-E difficile ou :frustrant en 

1 
session, NARTI participant au programme 
incorporera les méthodes CONTROLE ET de formation? 
de Gestion de Relations EVALUATION DE LA 

1 honnne-fennne dans leur GESTION DES 5. Recommanderez-vous 
stage sur le terrain en ce qui RELATIONS HOMME- d'avantage le programme 
concerne la collection de FEMME EN MATIERE de funnation telle que la 

1 données sur l'exploitation DE FORESTERIE Gestion de Relations 
agricole. Ils n'ont pas DANS LE PRGRAMME homme-fumme en matière 
encore organisé l'atelier- DE L'ASIE. de foresterie dans le 

1 pilote pour le personnel du programme de l'Asie ? 
Projet d'Exploitation Questionnaire pour les Quelles sont toutes vos 
Forestière Intégrée. fonnateun nationaux. reconmandationspour 

1 d'autres progrannnes de 
L'Inde S'il vous platt formation tel que celui là? 

1 
écrivez vos réponses sur un 

La Banque Mondiale papier à part en se rérérant Actions entreprises à ce 
organisa un atelier-pilote aux catégorie suivantes jour 

1 
dans l'état de Maharashtra, utilisées. 
où elle appui un projet 1. Décrivez s'il vous plaît 
furestier. Des discussions Evaluation toutes les activités relatives 

1 
tivent tPn•'ei du~:~~~ut ne à la Relation honnne-
autre projet fore'&- 1. Enwnérez s'il vous plaît femme, que vous avez 
appuyé par la Banque 3 à 5 forces du programme organisées ou fà.cilitées 

1 
Mnnrlil'llP <l"llr "' r-ctinn ,\o. .\> tr.-rm<>tinn <l"llr 11'1 h,..,.. rlP tlPnn1<> I'MPHPrflP<> ,.t .. 11PN-
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-- ---------------------------

dans la méthodologie de la 
Gestion des Relations 
homme-fumme). Soyez très 
précis et très détaillé. Qui a 
initié l'atelier 
supplémentaire ? Quels 
étaient les participants ? 
Quels étaient les o~ectifS 
de la fonnation? Les 
résuhals de l'évaluation ? 
Quels étaient vos 
contraintes ? Vos soutiens 
et vos opportunités ? 

2. Décrivez s'il vous plaît 
n'importes qneDes activités 
non formateur dans 
lesqneDes vous avez intégré 
les questions de la gestion 
des Relations homme
femme ( e.g la collecte de 
données parcellaires dans 
votre travail de terrain, 
soutenant les activités de 
suivie pour les participants 
à l'atelier-pilote). Soyez 
aussi précis qne détaillé 
possible. Quelles étaient 
vos contraintes ? Vos 
soutiens et opportunités ? 

Actioos programmées 

Décrivez s'il vous plait 
toutes les nouvelles actions 
en matière de Gestion de 
Relations homme-fumme 
(la funnation etc.) qui sont 
programmées ou en cours 
d'exécutimL Qui y 
participera. Quelles sont les 
priorités ? QueUes sont vos 
contraintes, vos soutiens et 
vos opportunités ? 

Besoins 

1. Décrives s'il vous plaît 
les activités de suivi et de 

soutien qui seraient utiles à 
l'élargissement des activités 
de funnation en matière de 
Gestion de Relations 
homme-fumme dans votre 
pays ( e.g. funnation des 
fOrmateurs, développement 
du programme scolaire, 
adaptation du matériel pour 
d'autres secteurs? 
Quelles sont vos 
contraintes actuelles ? 

2. Précisez s'il vos plaît les 
actions ou les chang~ 
qui seraient posstbles si ces 
soutiens de suivi étaient 
disporubles; Quelles sont 
VOS priorités ? 

Questionnaire des Projets 
Forestiers. 

Ecrivez vos 
réponses sur une feuille 
séparée, en fuisant allusion 
aux volets utilisés ci
dessous. 

-Mesures prises jusqu 'à ce 
jour. 

1 °) Décrivez des additions 
ou des chang~ 

sens:tbles aux relations 
homme-fumme qui ont été 
firits dans les activités de 
Projets depuis les ateliers
pilotes nationaux sur la 
Gestion des Relations 
homme-fumme en Matière 
de Foresterie. Donnez le 
plus de détails et de 
précisions posstbles. 
Conunent les changements 
ont-ils été irrités ? 
Conunent étaient les 
participants ? Quels étaient 
les 0~ ? Quelles 

étaient les contraintes ? Y 
avait-il des occasions et de 
l'appui? 

2°) Dans le cas où il n'y a 
pas de changement 
sensibles aux relations 
homme-femme dans les 
activités du Projet 
expliquez pourquoi (par 
exemple, les 
recommandations des 
participants aux ateliers
pilotes n'étaient pas 
pratiques). Donnez des 
détails et des précisions. 

-Actions Projetées. 

Décrivez des 
nouveaux changements 
sensibles aux relations 
honnne-fumme dans les 
activités du Projet, qui sont 
en cours ou ceux qui ont 
été planifiés mais n'ont pas 
encore été réalisés. Oui 
participera ? Quelles sont 
les priorités ? Quelles sont 
les contraintes ? Y a-t-il de 
l'appui et des occasions ? 
- Les Besoins du Suivi 

1 °) Décrivez les activités et 
les appuis du suivi qui 
serviraient à réaliser les 
activités du Projet sens:tbles 
aux relations homme
femme (par exemple, plus 
de funnation du personne~ 
le développement du 
matériel d'extension.) 
Quelles sont vos 
contraintes actuelles ? 

2°) Précisez les 
changements et les actions 
du Projet qui seraient 
réalisables si les appuis du 



, 
-

1 1 
• 

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

SU1Vl étaient fuurnis. 
Quelles sont les priorités ? 

Questionnaire des 
INS1ITUTIONS. 
Ecrivez vos réponses sur 
une reuille séparée, en 
fàisant allusion aux volets 
utilisés ci-dessous. 

Mesures prises jusqu'à ce 
JOllr. 

1 °) Décrivez des elfurts 
fuits par l'Institution pour 
Intégrer les questions de 
relations holllDIO-fi:mme 
dans ses activités, ses 
programmes de fOrmations 
ou politiques générnle suite 
aux ateliers-pilotes 
nationaux sur la Gestion de 
Relations holllDIO-fi:mme 
en matière de fOresterie. 
Donnez le plus de détails et 
de précisions possibles. 
Comment les chang..,_. 
ontils été initiés ? Qui 
étaient les participants ? 
Quels étaient les ol!jectifS ? 
Quelles étaient les 
contraintes ? Y avait-il des 
occasions et de l'appui? 
2. Dans le cas où les 
questions de Relations 
holllDIO-fi:mme n'ont pas 
été intégrées dans aucune 
des activités, de 
progrannne ou de la 
politique générale du 
progrannne, expliquez 
pourquoi (par exemple, le 
manque d'expertise, le 
manque d'intérêt). Donnez 
assez de détails et de 
précisions. 

- Actions Projetées 

Décrivez le nouveau 
changement sensibles aux 
Relations homme-fi:mme 
dans les activités, les 
programmes de funnation 
ou la politique générale de 
l'Institut qui sont en cours 
ou qui ont été planifiés mais 
qui n'ont pas encore été 
réalisés. Qui participera ? 
Quelles sont les priorités ? 
Quelles sont les contraintes, 
les occasions et les appuis ? 

- Les besoins du suivi 

1. Décrivez les activités et 
les appuis du suivi qui 
serviraient à intégrer les 
questions de Relations 
holllDIO-fi:mme dans les 
activités de l'Institut (par 
exemple, plus de funnation 
du personne~ de 
développement du 
matériel). Quelles sont vos 
contraintes actuelles ? 
2. Précisez les chang..,_. 
ou les actions de l'Institut 
qui seraient réalisables si les 
appuis du suivi étaient 
fuuruis. Quelles sont les 

'nt'és? pno . 
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POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 
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SECTION Comment concevoir et conduire 
des ateliers de formation 
participative 

Gestion des relations homme - femme 
en matière de foresterie 

1. Formation Participative 

2. La méthode d'Etude de cas 

3. La conception d'un atelier de formation 

4. Le guide des formateurs : conunent se préparer 
pour un atelier 

5. La Formation des Formateurs 

6. Résumé des leçons apprises dans le Programme Asiatique 
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COMMENT CONCEVOIR ET CONDUIRE REALISER DES 
ATELIERS DE FORMATION PARTICIPATIVE 

1. La Formation Participative 

La formation participative est «participative)) parce que l'apprentissage se fait par 
une participation active des stagiaires et c'est eux qui développent les réponses. 

C'est la« Formation)) parce que des occasions d'apprentissage sont créées par la présentation 
de nouvelles informations ainsi que des méthodologies analytiques afin qu'elles soient discutées 
et examinées par les stagiaires en tenant compte de leur propre expérience professimmelle. La 
Formation Participative est entièrement différente de« l'enseignement» traditionnel. 

La Formation Participative est particulièrement utile pour la gestion des relations 
homme- femme, car les travailleurs chargés du développement n'ont pas les mêmes degrés de 
conscience et de compréhension des questions de relations homme - femme, par conséquent ils 
pourraient être sensibles, défensifs ou même hostiles au sujet. L'approche participative de la 
formation diftùse la négativité car les stagiaires étudient les questions de relations homme -
femme pour eux-mêmes dans un environnement stimulant et positif. 
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L'Enseignement Traditionnel 

Le rôle de l'enseignement consiste à dire aux élèves ce qu'ils doivent savoir. 

L'enseignant est plus expérimenté et mieux informé que les élèves. 

L'enseignant partage ses connaissances avec les élèves par des cours. 

Les élèves sont passifs, ils écoutent tout simplement et prennent des notes. 

Les élèves apprennent les bonnes réponses de leurs professeurs. 
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La Formation Participative 

Le rôle du Formateur consiste à poser des questions et à faciliter les discussions. 

Les Formateurs et les Stagiaires sont expérimentés et bien informés. Chacun devrait 
réfléchir seul, puis partager ses idées, ses expériences et ses compétences avec les autres. 

Les stagiaires sont actifs et analytiques, ils posent des questions et étudient des 
alternatives. 

Les stagiaires développent leurs propres réponses. En fait, il pourrait avoir plusieurs 
autres réponses. 

La plupart de pnnctpes de la Formation Participative entraînent les théories de 
l'enseignement pour adultes. Comme les adultes connaissent déjà beaucoup de choses, ils 
apprennent mieux en développant leurs propres expériences. Ils apprennent plus en faisant 
qu'en écoutant. 

La théorie de l'enseignement pour adultes souligne que les apprenants adultes ont 
besoin d'occasions pour« réfléchir)),« comprendre)) et appliquer)). 

* Pour apprendre par « réflexion», les stagiaires ont besoin de responsabilités pour 
trouver leurs propres conclusions. 

* Pour apprendre par « compréhension», les stagiaires doivent établir un rapport entre 
l'expérience tirée de l'apprentissage et leurs propres valeurs, leurs croyances et leurs 
expériences précédentes. 

* Pour apprendre par «applicatiorD>, les stagiaires doivent utiliser et tester une nouvelle 
technique et recevoir des réactions sur leurs performances. 

L'apprentissage se manifeste par les changements les changements de comportement, 
de connaissances, de compréhensions, de techniques, d'intérêts, de valeurs, de conscience, ou 
des attitudes. Pour faciliter ces changements chez les apprenants adultes, des activités qui 
résultent de l'expérience, durant lesquelles les participants élaborent leurs propres conclusions, 
sont plus efficaces que des cours. 

Par conséquent, les formateurs des ateliers participatifs doivent harmoniser les activités 
et les résultats d'apprentissage. Un bon stage de formation comprend un grand nombre 
d'activités d'apprentissage, y compris des présentations, les jeux, et les jeux de rôle, chacune 
avec ses propres mérites et ses fonctions. 

Durant la formation participative, les activités sont particulièrement choisies pour 
encourager les stagiaires à connaître le matériel et à devenir actifs et motivés. Les stagiaires 
proposent des idées, soulèvent des questions, développent leurs conclusions mutuellement, et 
mettent leurs opinions en question les uns les autres. 
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Ils apprennent des autres participants ainsi qu'avec les autres participants et ensemble 
ils travaillent sur une analyse collective. 

Les formateurs sont aussi actifs et fréquemment mobiles ! Durant la formation 
participative, la tâche du formateur consiste plutôt à structurer et à faciliter qu'à fournir des 
informations, à expliquer ou à donner des réponses. Les Formateurs initient la discussion et 
ensuite attirent les stagiaires. Ils amplifient les conunentaires de certains stagiaires et résument 
d'autres; ils comparent et associent des remarques séparées, et signalent des points de vue 
opposés. Ils rassemblent les idées de la discussion et les rapprochent des objectifs de l'atelier. 

La Formation Participative est structurée sur la capacité de misonnement des stagiaires, 
à analyser les problèmes, et à trouver leurs propres solutions. Cela accentue le procédé de 
l'enseignement et par conséquent, les ateliers de formation participative se terminent souvent 
par des questions aussi bien que des conclusions. 
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II. La Méthode d'Etude de Cas 

Une étude de cas de formation est une description écrite ou une représentation 
visuelle d'une situation ou d'un problème, basée sur des faits dispomOles. Elle n'a ni analyse, ni 
conclusions, ni réponses; elle présente tout simplement une situation telle qu'elle est. 

La méthode d'étude de cas est une des méthodologies les plus efficaces pour la 
formation participative, car elle utilise et développe les expériences des stagiaires. Ils 
s'enseignent mutuellement par le procédé de travail de Formation, ce qui représente une 
situation réaliste du développement forestier avec le matériel. 

La méthode d'étude de cas n'est pas nouveau. Elle rentre dans la tradition 
d'apprentissage : apprendre par des exercices supervisés par expérience. 

Les stagiaires utilisent les études de cas pour s'exercer et peaufiner leurs capacités à 
poser des questions et à prendre des décisions. Les études de cas ne donnent pas des réponses 
ou des solutions. 

LES ETAPES DE LA METHODE D'ETUDE DE CAS 

1ère Etape La 
Préparation et la 
Lecture 

Le Formateur : 

a) présente le cas et son 
contenu en tennes 
généraux; 
b) explique la manière 
dont l'étude de cas fut 
documentée et rédigée ; et 
c) établit un rapport entre 
le cas et les o~ectiJS de 
l'atelier. 

Les stagiaires lisent 
l'étude de cas et les 
questions qm 
l'accompagnent. 

2ème Etape Les 
Discussions par petits 
groupes 

Le Formateur: 

a) sélectionne des petits 
groupes pour que des 
personnes venant du 
même milieu ou de 
milieux différents soient 
regroupées, tel qu'il faut ; 
b) clarifie les tâches des 
groupes; 
c) donne le temps 
disponible ; et 
d) reste en dehors des 
discussions des petits 
groupes. 

Les stagiaires se 
retrouvent en petits 
groupes de quatre ou de 

huit personnes pour 
discuter du cas et 
compléter les quatre 
Profils ou les Etapes de la 
Structure de gestion des 
relations homme - femme. 

3ème Etape La 
Discussion Plénière 

Les ~grnlles se 
rassemblent de nouveau 
en séance plénière et 
rendent compte de l'état 
des recherches des petits 
groupes. 

Le Formateur: 

a) assure la contribution 
de tous les stagiaires à la 
discussion ; 
b) demande aux groupes 
de rester fidèle aux fiùts, 
de documenter leurs 
conclusions. 
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c. pousse les stagiaires à 
expliquer les implications 
de leurs résultats. 

4ème Etape : La clôture 

Les stagiaires dressent une 
liste définitive de 
recommandations des 
mesures qu'il faudrait 

prendre, sur la base des 
principales questions 
exposées durant les 
analyses des études de 
cas. 
Le formateur choisit une 
des activités de clôture 
suivantes: 
a) résumer des leçons ou 
des points basés sur les 
recommandations des 

formateurs, pour renforcer 
leur apprentissage ; 
b) conclure par une 
question ouverte et 
stimulante pour que le cas 
mène à d'autres études ; 
ou 
c )lie les recommandations 
finales à des questions qui 
seront traitées dans la 
prochaine séance de 
l'Atelier. 

En employant la méthode d'étude de cas, les stagiaires deviennent des décideurs. 

On leur demande de : 

* concevoir et organiser les principaux faits et les principaux modèles ; 
* identifier des alternatives parmi plusieurs questions qui demandent de l'attention; et 
* formule leurs propres recommandations et leurs propres stratégies pour le développement 
forestier. 

La méthode d'étude de cas motive les stagiaires, car elle est exigeante, intéressante, nécessite 
la préparation, et la participation active. 

Le procédé a généralement quatre étapes (voir page précédente). 

En employant la rnétbode d'étude de cas, les stagiaires discutent de leurs différentes 
perspectives et leurs différentes valeurs dans un environnement positif. Les stagiaires 
développent et critiquent leurs déclarations les uns les autres dans Wl esprit de coopération 
plutôt que dans un esprit de compétition. Des différences d'analyse se posent habituellement, 
et des recommandations contradictoires naissent au fur et à mesure qu'ils réfléchissent au cas. 
Deux sessions de formation ne peuvent être semblables. Un nombre de résultats possibles est 
inhérent à chaque discussion d'étude de cas. 

LES AVANTAGES DE 
LA FORMATION 
PARTICIPATIVE ET 
LA METHODE 
D'ETUDE DE CAS 

Les stagiaires apprennent 
à: 
* baser leurs décisions sur 
des faits concernant les 
contributions, les besoins, 
et les priorités des 

hommes et des femmes, 
plutôt que sur des 

généralisations, des 
hypothèses ou des idéaux ; 
* réfléchir d'une manière 
systématique, analytique, 
et critique aux corrélations 
entre les questions des 
relations homme - fenune 
et le développement 
forestier ; 
* appliquer la gestion des 
relations homme - femme 

à Wle situation réelle, et 
ainsi, donner Wle 
signification à de 
nouveaux concepts ; 
* formuler des questions 
principales pour leur 
permettre de reconnaître 
les problèmes des relations 
homme - femme dans 
d'autres contextes ; 
* trouver des moyens 
d'incorporer la gestion des 
relations homme - femme 
dans leur propre travail ; 
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* participer à un processus 
collectü; développement 
les techniques de 
collaboration. 

* travailler avec des 
questions sensibles d'une 
manière positive, 
dynamique et animée. 

III. Concevoir un Atelier de Formation 

Chaque atelier de formation en gestion des relations homme - femme en matière de 

foresterie aura les objectifs inhérents suivants et, comme l'on expliquera plus tard, d'autres 
objectifs de formation sont définis en collaboration avec les stagiaires eux-mêmes, selon 
l'approche participative de formation. 

LES OBJECTIFS GENERAUX 

Durant un atelier les stagiaires vont : 

* se servir des informations parttiales sur les relations homme - femme concernant les 
activités et les ressources des femmes et des hommes dans les zones des programmes forestiers 

* analyser l'interaction entre les programmes de développement forestier et les rôles 
des relations homme - femme ; et 

* travailler sur des techniques et des méthodes d'appliquer la gestion de relations 
homme - fennne à leur propre travail. 

Ce qui suit constitue six étapes et des recorrunandations générales pour chaque étape 
qui furent mises au point à partir des expériences du Progranune Asiatique de Gestion des 
Relations Homme -Femme en Matière de Foresterie. 

Il y a six étapes étroitement liées dans la conception d'un atelier de Fonnation: 

1. Identifier les participants/stagiaires 

2. Evaluer les besoins des participants/stagiaires 

3. Fixer les objectifs de la Formation 

4. Choisir les formateurs et le matériel 

5. Concevoir les programmes des formateurs et des stagiaires 

6. Développer la stratégie d'évaluation. 
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NOTE! 

* Identifiez les stagiaires. Sont-ils des forestiers ? des vulgarisateurs ? des villageois ? 
des directeurs de projets ? des chefs de services ? des hommes ou des fenunes ? Quel est leur 
niveau d'alphabétisation? 

* Identifiez les compétences et les principales responsabilités des stagiaires. Sont-elles 
essentiellement techniques ou sociales ? 

* Evaluez le degré des priorités partagés par les stagiaires. Est-ce que les risques de 
conflit sont grands ou maigres ? 

* Décidez si les stagiaires doivent être divisés en deux ou en plusieurs groupes et 
combien de personnes formeront chaque groupe. 

1ère Etape : Identifier les Participants 

Le but de la 1ère Etape est de se renseigner sur les stagiaires : la nature et le niveau de 
leurs responsabilités, quelles sont leurs priorités et ainsi de suite. Ces informations sont 
essentielles pour concevoir un atelier significatif et aussi pour déterminer si les stagiaires 
potentiels ont suffisamment des choses en commun de fonner un groupe ou pas. S'ils ne l'ont 
pas, ce pourrait être plus opportun pour former plusieurs groupes avec des caractéristiques en 
commun. 

Dans le Programme Asiatique, le personnel de trois niveaux participa aux ateliers de 
formation : les forestiers et les cadres sur le terrain chargés de la vulgarisation ; les cadres 
moyens des services forestiers et des organisations non gouvernementales ; et au niveau des 
décideurs, des fonctionnaires de haut rang des services ainsi que des ministères et des 
organismes de développement. Travaillant à tous les niveaux : sur le terrain avec les cadres 
moyens, avec les décideurs est important si le résultat escompté est de développer la capacité 
institutionnelle. 

Un autre but de la 1ère Etape consiste à examiner la motivation des stagiaires pour 
assister à l'atelier. Ceci jouera sur le choix que le formateur devra faire dans les étapes 
ultérieures de la conception d'un atelier. L'on pourrait organiser des ateliers parce que le 
personnel doit améliorer ses techniques en gestion des relations homme - femme, ou parce que 
le personnel désire apprendre davantage en gestion des relations honnne - fennne. Par exemple, 
plusieurs organismes internationaux de développement exigent que tout le personnel 
professionnel assiste à des ateliers sur la gestion des relations honnne - femme pour améliorer 
les travaux de leur organisation. Plusieurs centres de recherches agronomes et beaucoup 
d'organisations non gouvernementales, forment aussi leur personnel en gestion des relations 
homme - fennne. 

Dans le Programme Asiatique, Je personnel du projet forestier et les principales 
institutions forestières décidèrent de participer à des ateliers de formation sur la gestion des 
relations homme - femme. 

Avant de passer aux autres étapes de la conception de l'atelier, il est essentiel 
d'identifier les stagiaires. Par exemple, dans le Progranune Asiatique, il semblait que les 
stagiaires étaient constitués de participants travaillent sur le terrain et au niveau de la direction 
Par conséquent, deux séries de matériel pour l'atelier et des méthodes de formation furent 
nécessaires. Chacune était conçue pour les responsabilités respectives des stagiaires. 
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NOTE! 

* Se renseigner sur les priorités et les contraintes des stagiaires. 
* Se renseigner sur ce que les stagiaires connaissent et font déjà en ce qui concerne les 

questions des relations homme -femme. Le point de départ, est-il bas, élevé ou varié, en ce qui 
concerne la connaissance de la part des stagiaires des rapports entre les relations homme -
femme et la furesterie ? 

* Se renseigner sur ce que les stagiaires veulent tirer de la fonnation. 
*Essayez de savoir si les stagiaires ont des doutes à propos de l'atelier. Quels sont ses 

doutes? 
* Identifier les besoins de formation du groupe cible. La sensibilisation ? 
L'information ? Les techniques ? La 100tivation ? Les exemples ? L'expérience ? 

2ème Etape : Evaluer les besoios des Participants/Stagiaires 

Le but de la 2ème Etape consiste à se renseigner sur ce que les stagiaires veulent tirer 
et ce dont ils ont besoin de l'atelier. Ces informations sont essentielles pour concevoir un 
atelier qui sera utile pour les participants. 

Une évaluation des besoins, guide la formulation des objectifs de formation en 
identifiant l'écart entre « ce qui est» et « ce qui devrait être». Ceci pourrait se faire par des 
rencontres avec les stagiaires, l'envoi des questionnaires aux stagiaires, et la révision du 
matériel principal, tel que des documents de politique générale ou des projets, des rapports 
annuels, des évaluations, et ainsi de suite. Dans la plupart des cas, au moins deux méthodes 
devraient être utilisées pour évaluer les besoins des stagiaires. 

Si les stagiaires ont une bonne connaissance de la gestion des relations homme - femme, 
l'évaluation des besoins devrait aussi se renseigner sur ce qu'ils ont trouvé utile et ce qui n'est 
pas utile à propos de la gestion des relations homme - femme. Par exemple, les stagiaires 
pourraient avoir le désir d'apprendre à utiliser la gestion des relations homme - femme pour 
l'évaluation des projets, ou pour intégrer la gestion des relations honune - femme dans des 
opérations d'évaluation rurale participative avec des villageois. 

Une évaluation des besoins, aide à éviter des petites erreurs dans la conception de la 
formation, telles que : 

* perdre le temps, en mettant l'accent sur un sujet dont les stagiaires connaissent déjà ; 
* perdre le temps, en mettant l'accent sur un sujet qui a peu d'importance pour les 

stagiaires ; et 
*manquer une occasion par l'omission d'un sujet qui est utile pour les stagiaires. 
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NOTE! 

Commencez par les trois objectifs généraux, inhérents à tous les ateliers de gestion des 
relations homme - fenune en matière de foresterie : 

Les Objectifs Généraux 

Durant l'atelier, les stagiaires vont : 

1. utiliser des infonnations partiales en matière des relations homme-femme, sur les 
activités et les ressources des hommes et des femmes dans la zone des programmes forestiers; 

2. analyser l'interaction entre les programmes de développement forestier et les rôles 
des relations honune-femme; et 

3. travailler sur des techniques et des méthodes pour appliquer la gestion des relations 
homme-fèmme à leur propre travail. 

Puis, ajoutez des objectifs de fonnation particuliers basés sur les résultats de 
l'évaluation des besoins. 

Les Objectifs Particuliers 

* Qui sont Significatifs pour le travail, les responsabilités, et les contraintes des 
stagiaires ; 

*qui sont réalisables dans le cadre du temps et des ressources prévus pour l'atelier, et 
les compétences des formateurs ; 

* qui sont compatibles avec les objectifs inhérents ; et mesurables. 

3ème Etape : Fixer les objectifs de la Formation 

Le but de la 3ème Etape consiste à assurer que le formateur et les staguures 
comprennent et se mettent d'accord sur les résultats escomptés de l'atelier. Les objectifs de la 
formation sont d'importants poteaux indicateurs permettant à tout le monde de centrer et à 
bien diriger les discussions. et ils constituent la base de la 6ème Etape, l'évaluation. 

D'autres objectifs de formation particuliers proviendront des discussions avec les 
participants au sujet de leurs besoins. 

Ceux-ci varieront d'un groupe à l'autre et pourrait être inclus en cas de nécessité. Voici 
quelques exemples : 

Si les stagiaires n•ont jamais considérés l'impact de leur travail sur les hommes et les 
femmes locaux, un des objectifs de la formation pourrait être quelque chose comme « Les 
stagiaires vont identifier trois de leurs propres activités ou leurs responsabilités de travail pour 
lesquelles les questions de la gestion des relations homme-femme pourraient être 
importantes ». 

Si les stagiaires sont des vugarisateurs villageois d'un projet d•exploitation de bassin 
versant, un des objectifs de l'atelier pourrait être. «Evaluez si oui ou non la gestion des 
relations homme-femme aide à identifier des stagiaires compétents pour des activités de 
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vulgarisation sur la plantation d'arbres, la conservation des sols, sur les bosquets 
communautaires)), ou «Utilisez la gestion des relations homme - fenune pour identifier au 
moins deux moyens culturellement appropriés, d'inclure les hommes et les femmes dans les 
propres activités de formation sur le terrain appropriées». 

Si les stagiaires sont des planificateurs et des décideurs du secteur forestier, les 
objectifs de formation pourraient être, « Evaluez si oui ou non des questions de relations 
homme-fenune sont suffisanunent intégrées pour bien réaliser les cinq grandes priorités de 
politique générale du Plan Directeur Forestier», ou « Identifiez les types d'informations 
partiales en matière des relations homme-femme dont on aura besoin pour Je prochain cycle de 
planification». 

Fixer les objectifs de la formation présente une base solide pour : 

* organiser les efforts et les activités des formateurs et des stagiaires pour accomplir les 
résultats de l'atelier ; 

* choisir le matériel et les méthodes de formation ; et 
*évaluer la réussite de l'atelier. 
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NOTE! 

* Choisir une Structure, soit sur le terrain, soit de la Direction 
(voir section A et B). 

* Choisir une ou plusieurs études de cas pour la formation. 
* Identifier le matériel visuel, tel que des séries de diapositives ou des vidéos. 
* Identifier un autre matériel d'une importance capitale pour les stagiaires, tel que leurs 

plans de travail, leurs documents de projets, et de politique générale, et sélectionnez des 
sections appropriées de ceux-ci pour l'analyse durant l'atelier. 

* Choisir une équipe de formateurs ayant une crédibilité, les compétences., les 
connaissances et la sérénité. 

4ème Etape : Sélectionner le matériel et les formateurs 

Le but de la 4ème Etape consiste à harmoniser les ressources pour la formation avec les 
besoins des stagiaires ainsi que les objectifs de la formation. 

La sélection du matériel de formation 

Le matériel essentiel comprend la Structure de gestion des relations homme - femme en 
matière de forestière (choisir soit le terrain, soit la Direction) et l'étude ou les études de cas 
pour la formation, qu'elles soient écrites, visuelles (séries de diapositives, vidéo) ou tous les 
deux. 

Sélectionner la Structure appropriée est plus facile que sélectionner l'étude de cas 
appropriée. Des études de cas ayant un rapport direct avec les responsabilités des stagiaires de 
l'atelier sont les plus efficaces. S'il n'y a aucune, néanmoins, mettre au point une étude de cas 
pour chaque groupe pourrait prendre du temps et coûter cher. (Des lignes directrices pour 
mettre au point de nouvelles études de cas, en employant la méthode de recherche accélérée, se 
trouvent dans la section 3). 

Une autre option est de sélectionner une étude de cas actuelle qui a autant de 
caractéristiques significatifs possibles tels qu'une étude de cas dans le pays même ou une qui 
aborde des objectifs forestiers similaires. 

NOTEZ 

En utilisant une étude de cas provenant d'une autre culture, c'est mieux de choisir celle 
qui expose un modèle de rôles des relations homme- femme assez différent de ceux que les 
stagiaires connaissent, car cela tire leur attention à la manière dont les rôles des relations 
homme- femme diflèrent d'un endroit à l'autre. Dans des cas pareils, la leçon est concentrée 
sur la manière d'utiliser la Structure de gestion des relations homme - fumme. Si l'analyse de 
l'étude de cas est suivie par des discussions sur leur propre culture et leurs responsabilités de 
travail, les stagiaires auront une expérience d'apprentissage utile et riche. La nécessité d'un 
autre matériel pour l'atelier dépend des stagiaires. Pour le personnel sur le terraio, des simples 
lignes directrices et du matériel de vulgarisation pourraient être utiles. Pour les décideurs, les 
planificateurs et les directeurs, des sélections à partir de leurs documents de politique générale, 
leurs documents de projets, leurs rapports annuels, et ainsi de suite, pourront être utilisées. 
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Choisir les Formateurs 

Il est recommandable que chaque atelier soit conduit par une équipe de formateurs avec 
des styles, des compétences, et des connaissances complémentaires. En outre plusieurs 
formateurs rendront l'atelier plus intéressant pour les stagiaires. 

Les formateurs doivent jouir de la crédibilité auprès des stagiaires. Pour le personnel 
sur le terrain ceci signifie que les formateurs devraient connaître les responsabilités et les 
contraintes nécessitées par le travail sur le terrain. Pour les planificateurs et les décideurs, les 
formateurs devraient connaître les priorités et la tenninologie de la planification et de la 
politique générale. Les formateurs devraient être confiants et capables d'utiliser plusieurs outils 
de formation. D'ailleurs, une équipe horrune- ferrune est recommandée. Conune la formation 
en gestion de relations homme- femme porte sur l'inclusion des femmes et des hommes, une 
équipe mixte renforce cette idée sur le plan conscient et sur le plan subliminal. En outre, 
l'empathie, s'accroît entre les participants de l'atelier puisque les stagiaires seront 
généralement composés d'hommes et de femmes. 
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NOTE! 

Dressez un Ordre du Jour du Formateur détaillé, indiquant le sujet, l'heure, la 
composition des équipes, le matérie~ l'équipement, les fonnateurs, et les objectiJS, pour chaque 
session. (voir Ordre du jour du Formateur sur la page 17). 

Assurez-vous que l'ordre du jour du formateur: 

* vise à réaliser les objectifs de la formation en gestion des relations horrune - femme. 
* comporte des sessions d'analyse participative des études de cas. 
* suit le cycle de la formation : 

a) classification des objectiJS ; 
b) classification des méthodes ; 
c) identification des problèmes ou des théorie ; 
d) application 
e) analyse 
f) clôture 

* incorpore le matérie~ les activités, les questions et les problèmes qui ont une 
importance capitale pour le groupe de stagiaires en particulier. 

• donne suffisamment de temps, permettant la flexibilité. 

Sème Etape : Concevoir les ordres du jour des formateurs et des stagiaires 

Le but de la cinquième Etape consiste à créer un « plan Œrecteur )) de l'atelier 
comportant deux ordres du jour, et les activités de la formation, qui atteindront les objectifs de 
la formation durant la période qui sera imparti. Pour réaliser ceci, toutes les informations des 
quatre étapes précédentes doivent être prises en compte - qui sont les stagiaires, ainsi que les 
besoins de la formation, les objectifs et les ressources pour la formation. 

Le premier ordre du jour c'est «l'ordre du jour du formateur». Il est 
minutieusement détaillé, comporte les objectifs de chaque session, et est destiné à l'usage du 
formateur uniquement. Un exemple d'un« ordre du jour du formateur» se trouve sur la page 
17. 

Le deuxième ordre du jour c'est «l'ordre du jour du stagiai1re ». Il est distribué à 
tous les participants, au début de l'atelier. Il est équivalent à l'ordre du jour du formateur, mais 
se linûte à des sujets généraux et des allocations de temps approximatives pour permettre la 
flexibilité. 
(Un exemplaire de l'ordre du jour du stagiaire se trouve sur la page 16). 

Un ordre du jour bien conçu devrait : 

* viser à réaliser les objectifs de l'atelier ; 
* incorporer la méthode d'étude de cas ; et 
* suivre un cycle de formation logique, dans le programme général et dans 
chaque session. 
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Finalement, dressez un Ordre du Jour du Stagiaire indiquant les titres des sessions, et 
l'heure du début et de la clôture pour chaque journée (voir l'ordre du jour du stagiaire sur la 
page 16) 

Choisir les activités de la formation 

Les activités de l'ordre du jour devraient être choisies pour satisfaire les besoins de la 
formation des participants. Voici quelques suggestions: 

Si les stagiaires doivent s'exercer à utiliser des in:fonnations partiales sur les relations 
homme - femme, 

Choisissez : des visites sur le terrain, des présentations, des études de cas, de films, et 
des schémas, pour souligner les activités et les ressources des hommes et des femmes, 

Si les stagiaires doivent comprendre l'interaction entre les rôles des relations homme -
femme et le développement forestier, 

Choisissez : des jeux, des jeux de rôle, des études de cas, des films, des discussions par 
petits groupes et des discussions plénières pour encourager des questions et susciter des 
alternatives, 

Si les stagiaires doivent développer des techniques pour la Structure de gestion des 
relations homme - femme, 

Choisissez : des études de cas, de Profils ou des Etapes, des exemples, des jeux de 
rôle, et des visites sur le terrain pour s'exercer et expérimenter la Structure, 

Soyez sûr que l'ordre du jour prévoit le temps pour la clôture de la session de chaque jour. 

La clôture est essentielle pour : 

* résumer les principaux résultats de la session de formation ; 
* lier les résultats de chaque session aux objectifs de la formation ; 
* lier les résultats de chaque session à ceux des autres sessions. 

Pendant la clôture allouez le temps pour permettre aux stagiaires de réfléchir sur ce 
qu'ils ont appris. Ceci est essentiel pour renforcer leur expérience d'apprentissage. Par 
exemple, demandez aux stagiaires de compléter la phrase suivante à la fin de chaque journée, 
«La chose la plus importante que j'ai apprise aujourd'hui c'est ... )) d'autres questions ouvertes 
peuvent être utilisées aussi pour permettre aux participants d'exprimer ce qu'ils ont aimé ou ce 
qu'il n'ont pas aimé durant la journée. 

A la fin de la dernière session, avant l'évaluation, les stagiaires doivent établir un 
rapport entre les idées, les teclmiques et les conclusions obtenues dans l'ensemble de l'atelier 
d'une part et leur propre travail de tous les jours ainsi que leurs responsabilités d'autre part. 

Demandez-leur de compléter une déclaration telle que, <<Je peux appliquer la gestion 
des relations homme- fenune à mon propre travail en ..... )), 
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EXEMPLAIRE DE L'ORDRE DU JOUR DU STAGIAIRE 

1ère Journée 

DATE: 
LIEU: 

8:00 

10: 00-
10: 15 

Ouverture et Présentations 
O~ectifs et Méthodes de l'Atelier 
Qu'est-ce que la Gestion des Relations Honnne- Femme? 
Vue d'ensemble de la Gestion des Relations Homme - Fennne en 
Matière de 



EXEMPLE DE L'ORDRE DU JOUR DU FORMATEUR 

SUJET HEURE MATERIEL OBJECTIFS 
Ouverture et Présentations Notes du Formateur «Créer un climat>> : a) créer une atmosphère chaleureuse et amicale ; b) stimuler l'intérêt et la 

8:00-8:45 pour l'ouverture curiosité; c) permettre aux stagiaires de se mettre à réfléchir sur la gestion des relations homme-
femme ; d) pousser les stagiaires à se connaître mutuellement. 

Objectifs et Méthodes 8:45-9:00 Diapositives ou Clarification des Objectifs : a) présenter des déclarations ou des questions aux stagiaires qui 
rétroprojectîons clarifient les buts de l'atelier; b) donner l'occasion aux stagiaires d'ajouter des o~ecti& 

Clarification des Méthodes : a) discuter du rôle des stagiaires et du Formateur dans un atelier 
participatif; b) expliquer la méthode d'Etude de Cas. 

Qu'est-ce que la gestion Questions ou Clarification des Problèmes: a) démystifier« la gestion des relations homme- femme>> ; 
des relations houuoe - description des jeux de b) clarifie une ou deux concepts fondamentaux; c) facilite des échanges participatifs, par exemple 
fèmme? rôle ; un groupe pour représenter les villageoises, pendant que les autres représentent les villageois, 
Exercice par petits 9:00-9:30 l'homme de la ville, ou la femme de la ville. 
groupes ou jeux de rôle 
Session Plénière : Notes de présentation Identification des Problèmes : vue d'ensemble des questions ou des problèmes par rapport aux 
* Vue d'ensemble de la de la Structure plus rôles des relations homme - femme en matière de foresterie. 
gestion des femmes eu Diapositives ou Introduction aux méthodes et aux techniques : clarifier les concepts fondamentaux de la gestion 
matière de foresterie 9:30-10:15 rétroprojections des relations homme- femme, et fuites une vue d'ensemble sur la manière d'utiliser la Structure 

de Gestion de Relations homme - femme. 
Accordez de l'importance au sujet : étudier les raisons pour lesquelles il pourrait être important 
et utile pour ce groupe de stagiaires, en particulier, d'apprendre la gestion des relations homme-
femme en matière de foresterie. 

Pause- Café 10: 15-10:30 Café/Service de 
nourriture 

Introduction à l'Etude de Ecran de Projection des Fournir des Infurmations : a) réviser les fuits sur les rôles des hommes et des femmes dans la 
Cas Diapositives zone du projet forestier de l'étude de cas , b) renforcer l'apprentissage à partir de l'étude de cas 

10: 30-11:00 écrite ; c) transporte les stagiaires, visuellement, à la zone du projet, ce qui donnerait une 
signification aux questions ; d) supports visuels. 

Introduction au Travail Profil avec exemples a) clarification des objectifs; b) clarification des méthodes; c) allocation du temps. 
par petits gro.P.,. Il: 00-11: 10 
Analyse par petits groupes Profils, Etude de cas, Améliorer les informations, la compréhension et les techniques : a) employer la Structure de 
de l'étude de cas pour le Structure Gestion des Relations Homme- Femme; b) donner des informations qui peuvent être analysées; 
Profil du Contexte Il: 10-12:30 c) amener les stagiaires à apprendre. 

---------------------
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NOTE! 

*Choisir les instruments d'évaluatio~ tels que des questionnaires écrits, des exercices 
participatifs, des interviews ou des révisions de documents. 

* Choisir l'intervalle d'évaluation, par exemple, à la fin de chaque journée de l'atelier 
(pour des réactions détaillées durant les ateliers pilotes), à la fin de chaque atelier (pour des 
réactions générales), et plusieurs mois plus tard (pour mesurer les impacts). 

*Concevoir une stratégie d'évaluation qui comprend: (Durant la formation). 
* Le contenu/le matériel utilisés, les informations fournies et les questions soulevées 

sont évalués pour connaître leur utilité et leur importance. 
* Le Procédé/les méthodes de formation et les outils sont évalués pour connaître leur 

efficacité. 
* Le comportement/les changements de connaissances, la compréhension, et les 

compétences sont mesurés. 
* L'impact/les changements dans la réalisation des progranunes fOrestiers sont mesurés, 

par exemple, dans les stratégies ou la politique générale de vulgarisation. 

6ème Etape : Mise au point de la Stratégie d'Evaluation 

Le but de la 6ème Etape consiste à développer des méthodes pour déterminer le degré 
de réussite de la fonnation- c'est-à-dire, si elle réalise les objectifs fixés dans la 3ème Etape. 
Une stratégie d'évaluation bien conçue donne une occasion aux stagiaires d'exprimer si oui ou 
non leurs besoins ont été satisfaits. Elle fournit aussi des réactions précieuses aux fonnateurs, 
sur les choix qu'ils ont faits dans les cinq étapes précédentes de la conception de l'atelier. 

Une bonne stratégie d'évaluation mesure: 

* les réactions quant à la fonnation ; 
* les changements d'attitudes et de compréhension; 
* les changements de techniques et de connaissances ; et 
* les changements de la manière dont les stagiaires effectueront leur travail. 
Des exemples d'instruments d'évaluation utilisés durant les ateliers- pilotes nationaux 
du Programme Asiatique sont joints dans l'Annexe 5 - D. 



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

IV. Guide du Formateur: Comment préparer un atelier 

Cette partie de la section 2 aidera les formateurs à préparer un atelier. Elle contient 
une série de techniques de Formation participative avec des instructions sur le moment et la 
manière de les utiliser. Elle clarifie le rôle du Formateur dans un atelier participatif. 

TECHNIQUES DE FORMATION PARTICIPATIVE 

Les techniques suivantes sont utiles pour encourager les communications efficaces et 
multidirectionnelles entre les stagiaires. Ces techniques vont stimuler la réflexion des stagiaires, 
les pousser à améliorer leur degré de compréhension, et les aider à apprendre. Les techniques 
sont énumérées par ordre d'importance décroissante. 

1. Ecouter Attentivement : Ecouter attentivement est important pour toutes les autres 
techniques. Ça demande d'écouter assez attentivement pour résumer ou paraphraser ce qui est 
dit, et suivre la direction des discussions, par exemple si elle est hors sujet ou si elle étudie un 
concept de gestion des relations honune- femme. Ça demande aussi d'écouter pour discerner 
des attitudes ou des jugements sous-jacents. Les formateurs écoutent attentivement pour 
faciliter les discussions et tirer les principaux points. 

2. Poser des question . Les Formateurs utilisent les questions pour initier, centrer et 
approfondir les études des stagiaires. Un simple, «Pourquoi ? )) suffit souvent pour diriger les 
discussions sur un cas, vers une idée nouvelle et plus importante. Si un stagiaire exprime un 
point de vue qui ne pourrait être partagée par tout le monde, le formateur pourrait demander, 
« Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce point-là ? )) C'est une manière simple qui ne 
porte pas de jugement, d'élargir les discussions. Une typologie de questions utiles se trouve sur 
la table de la page 21. 

3. Paraphraser et Résumer : Paraphraser pour simplifier et clarifier des questions 
complexes. Résumez à des intervalles convenables et à la fin pour tirer les principaux points. 
Les deux techniques renforcent l'apprentissage. 

4. Le théâtre ou la dramatisation . Employer ces techniques pour encourager la 
participation et changer le ton. Ajouter de l'humour et des jeux. Mettre en scène des jeux de 
rôles où vous demandez aux stagiaires de parler pour de différents groupes d'intérêts. 
Employer ces techniques pour souligner des questions importantes, pour stimuler les stagiaires 
et pour l'amusement. 

5. Créer l'empathie . L'empathie c'est la capacité de s'imaginer dans la position d'une 
autre personne. Employez l'empathie durant les discussions sur un cas pour aider à briser la 
barrière artificielle de «nous)) et «d'eux>). Par exemple, si le formateur s'associe aux 
contraintes des stagiaires dans la réalisation de la gestion des relations homme - femme, cela 
pourrait stimuler la réflexion pour trouver des solutions, par exemple ((Donc si j'étais 
forestier, je n'aurais eu aucune formation sur la manière de tenir une réunion de village, ou sur 
la manière de trouver les besoins des hommes ou des femmes. Est-ce que cela est bon?)) Les 
renversements de rôles pourraient créer l'empathie, par exemple, demander aux formateurs 
hommes de promouvoir les intérêts des villageoises. 
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6. Adopter le point de vue opposé . A voir des arguments qui sont contraires aux 
conclusions des stagiaires pourrait être risqué. Mais si ces arguments sont avancés au moment 
opportun, ils pourraient servir pour appuyer leur conclusion, plutôt que de l'affiriblir. Le 
formateur pourrait utiliser cette technique pour aider les stagiaires à peaufiner et à articuler 
leurs arguments. Par exemple, le formateur pourrait jouer le rôle d'un forestier supérieur qui 
pense que seules les femmes ont besoin de formation en matière d'activités forestières 
agricoles. Ceci donne l'occasion aux stagiaires de répondre en expliquant exactement pourquoi 
il est important de former les hommes et les femmes. 

7. Faire semblant de mal comprendre. Cette technique est aussi risquée et ne 
pourrait être utilisée que par des formateurs expérimentés quand il y a des rapports solides 
entre les formateurs et les stagiaires. Employer cette technique pour pousser les fOrmateurs à 
clarifier leurs idées, pour vérifier si oui ou non les formateurs ont bien compris les faits et les 
questions, et pour arrêter une idée sur un point important. Pour l'efficacité, cette technique 
devrait être utilisée avec modération. 
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POSER DES QUESTIONS EN TANT QUE 
TECHNIQUE DE FORMATION 

Question Directe : 
Adressée à un 

ouverte : 

')i' 
La question n'est pas 
à une personne en 
et ne pourrait pas avorr 
réponse. 
Une mauvaise 
pourrait mal diriger le procédé. 
A moins qu'il y ait du ternp:;j 
adéquat pour réfléchir, 
pourrait aller à l'encontre 
but. 

bonnes chances qu'elle Pourrait embarrasser 
qm n'est indi'vidu 1 aura une réponse. 

pour impliquer 
participant 

des préparé. 
ou Est plus efficace si elle :~ timides 

suivie par une q~~~~:: 1 
briser le monopole de générale pour remettre l 

discussion par des stagiaires sur tout le groupe. 
éloquents. 

1 ~::::, tirer une personne 
l1 particulière du 

1 

:~~:~~' par exemple, un ou un spécùùürte en 
des relations homme -

femme. 

1 ~:~~~a;: être utilisée pour II d'un point qui fut perdu 
cause des commentaires 

fuits par d'autres 

par qui, quoi, quand, où, difficiles à répondre. 
comment, pourquoi. Des 1 ~~,:;~sera à Des questions commençant 
questions auxquelles l'on ne l1 « pourquoi » pourraient 
pourrait pas répondre par un qualité des discussions vues comme des questioru; 1 
simple « oui>> ou« non» s'améliorera au fur et à mesure menaçantes. 

que l'on découvre de Si le fonnateur ne peut 
1 ncmveatlX détails. développer les réponses, 
Est bonne pour l'analyse l'importaoce est réduite. 

difficiles 
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Question Factuelle posée 
pour vérifier des 
informations factuelles. 

Question readressée le 
formateur repose une de ses 
questions au groupe 

Question principale la 
réponse attendue est 
implicite dans la question. 

ceci s'est passé ? Qu'est ce 
qu'il fàut changer?>>) 
Pour clarifier la « confusion >> La discussion pourrait être 
fàctuelle. mono po tisée par quelques 
Pour éviter des suppositions stagiaires bien informés. 
ou des généralisations. L'ennui, si l'on la répète trop 
Est importante durant les souvent. 
prenùères étapes de la 
discussion sur le cas. 
S'assure que les réponses se Pourrait donner l'impression 
trouvent chez les stagiaires. que le formateur n'est pas bien 
Pourrait susciter des échanges informé. 
animés entre les stagiaires. Pourrait être perçue conune 

une manière d'éviter d'autres 
questions. 

Est utile pour réorienter uue Pourrait être manipulatrice. 
discussion qui a été De bons points pourraient être 
désorientée. perdus à cause du grand désir 
Aide à faciliter le contrôle et à des formateurs de garder le 
assurer la direction contrôle. 
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LE ROLE DU FORMATEUR 

Les formateurs doivent être bien informés sur le sujet, comprendre les besoins des 
stagiaires, clarifier et donner de l'importance aux objectifs de la formation et sélectionner le 
matériel et les activités pour atteindre ces objectifs. En outre, le formateur : 

1. Se prépare suffisamment : le matériel, la logistique, l'équipement, et les supports 
visuels, sont tous bien planifiés et préparés. Les formateurs ont un plan pour le procédé et le 
contenu de la discussion. Ils connaissent suffisamment le matériel pour s'orienter dans les 
discussion à n'importe quel moment, n'importe quel lieu ou n'importe quelle action. 

2. Crée le «climat» : Quand les formateurs sentent un environnement de respect 
mutuel, et de communication réciproque, ils auront le désire de partager leurs propres 
expériences et leurs connaissances, d'exprimer leurs doutes et poser des questions. Quand les 
stagiaires sentent le respect des formateurs et le respect entre eux-mêmes, ils s'engagent dans 
le processus de formation. 

3. Donne des précisioos et des conseils. Les formateurs expliquent et présentent les 
tâches qu'il faudrait accomplir pendant chaque session. Quand les stagiaires comprennent les 
objectifs, les méthodes et les questions de l'atelier, l'apprentissage progresse rapidement, car le 
but de la fOrmation devient clair. Les stagiaires ont une vue d'ensemble du problème et des 
méthodes ainsi que des outils pour l'analyse ; ceux-ci évite la perte du temps, la confusion et la 
frustration. 

4. Motive les stagiaires. Quand l'atelier est important pour le travail et les 
responsabilités des stagiaires. et quand les stagiaires voient l'utilité de nouvelles techniques. ils 
sont motivés à apprendre. Qu'est que les stagiaires tireront de la formation De nouvelles 
informations, la compréhension, les techniques ? 

5. Mobilise les connaissances actuelles. Les formateurs centrent les discussions sur le 
travail, les connaissances et les contraintes des stagiaires. 

6. Maintien la llexibiHté. Les furmateurs changent les ol!jectilS, l'ordre du jour les 
allocations de temps et les questions de l'atelier pour satisfaire les besoins des stagiaires. Les 
formateurs incorporent les expériences, les connaissances et les questions des stagiaires dans 
l'essentiel du processus de formation. 

7._Modère les discussions. Les formateurs laissent couler l'échange des informations 
entre les stagiaires. Ils centrent les discussions sur les objectifs de la formation. Ils posent des 
questions directes aux stagiaires. 

8. Utilise le langage du corps. Les formateurs portent des expressions :fàciales 
aimables mais neutres et ils évitent des mouvements de mains et de corps gênants. Les 
formatews regardent les stagiaires dans les yeux et vont vers ceux qui parlent pour montrer 
leur intérêt et renforcer l'importance de ce qui est en train d'être dit. 
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9. Evite de contrôler les résultats : les stagiaires apprennent mieux quand ils tirent 
leurs propres conclusions de l'analyse des études de cas. Quand les stagiaires effectuent la 
tâche indépendanunent ils sont récompensés par le sentiment d'avoir accompli quelque chose. 



~ '·il ' : 1 
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LES TECHNIQUES DE FORMATION PARTICIPATIVE 
DES EXEMPLES DE REPONSES DES FORMATEURS 

' !'·1' 
",1' -

"'·' 
« Je vois ... » Il n'est pas en train d'accepter ou de refuser. 

Son attitude est réservée mais positive. 
« Je suis intéressé par ce que vous être en 

« D'accord, d'accord ... >> 

« Ou~ oui... » 

« En d'autres termes, vous pensez ... » 
« Si je vous comprend bie~ vous suggérez 
que ... » 

« Le groupe semble conclure que ... » 
« Les principales idées que vous 
d'exprimer semblent être ... » 

« Je pense que Je suts en 
écoles de pensée sur cette question. >> 

vous pensent que ... pendant 
que les autres pensent que ... >> 

ce que veut 

tous vue 

de dire )) 

« Je vous écoute. 
Je comprends>> 

« Ce que vous 

«Tous 

est 

vue sont 

conflit est inutile ». 

)) 

)) 

---------------------
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V. LA FORMATION DES FORMATEURS 

Le but des ateliers de formation des fOrmateurs consiste à fonner des Formateurs 
qualifiés pour conduire des ateliers de gestion des relations honune - ferrune en matière de 
foresterie en tant que partie d'un processus de développement des capacités pour la conception 
de la formation, les méthodes de fonnation et les techniques de formation. 

COMMENT CONCEVOIR UN ATELIER DE FORMATION DES FORMATEURS 

Les étapes de la conception d'un atelier de formation des Formateurs sont semblables à 
celles de n'importe quel autre atelier : identifier les stagiaires, évaluer les besoins, fixer les 
objectifs, choisir le matériel et les fonnateurs, concevoir un ordre du jour, et développer une 
stratégie d'évaluation. 

Cependant, contrairement à d'autres ateliers, la formation des Formateurs demande 
d'autres méthodes de donner des feed back aux stagiaires, car ils deviendront éventuellement 
des formateurs eux aussi. Les critiques des pairs et des lectures vidéo sont des méthodes utiles 
pour donner des feed back aux stagiaires sur la manière dont ils ont joué le rôle de Formateur. 
Tous les stagiaires ont besoin de feed back courants ; pour les participants à l'atelier de 
formation des formateurs, ceci signifie des feed back sur le procédé, c'est-à-dire, comment ils 
emploient les techniques de formation, et sur le contenu, c'est-à-dire, comment ils clarifient les 
concepts, les méthodes, et les questions de gestion des relations homme - femme en matière de 
foresterie. 

A l'instar d'autres ateliers pour les apprenants aduhes, les Ateliers de Formation des 
Fonnateurs devraient résulter de l'expérience car les stagiaires apprennent mieux en« faisant». 
Les participants à l'atelier de fonnation de Fonnateurs apprennent à devenir des Formateurs en 
formant. Les ateliers de formation des Fonnateurs sur la gestion des relation homme- femme 
en matière de foresterie devrait être conduit par des formateurs expérimentés en fonnation 
participative, en gestion des relation homme - femme, en foresterie communautaire, et en 
formation des formateurs. 

LES SUJETS DE LA FORMATION DES FORMATEURS 

Les ateliers de formation des Formateurs devraient traiter les questions suivantes : 

* la gestion des relations homme - femme en matière de foresterie 
* la conception de la formation 
*la méthode d'étude de cas 
* les techniques et les outils de formation 
* le travail d'équipe 
* la communication visuelle 
* les feed back 
* l'évaluation 
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COMMENT LA 
FORMATION DES 
FORMATEURS FUT 
REALISEE DANS LE 
PROGRAMME 
ASIATIQUE 

Dans le Programme 
Asiatique, l'évaluation des 
besoins de la formation 
des formateurs conunença 
pendant l'Atelier Régional 
des Rédacteurs d'Etude 
de Cas, où chaque 
consuhant national facilita 
au moins une session 
plénière. Cette 
démonstration de leur 
capacité de formation 
fournit des informations 
pour planifier l'Atelier 
Régional de Formation 
des Formateurs. 
L'évaluation des besoins 
de la formation continua 
au début de l'atelier 
régional de formation des 
Formateurs où les 
consultants nationaux 
remplirent un 
questionnaire pour évaluer 
leurs propres 
connaissances et leurs 
compétences à conduire la 
formation en gestion des 
relation homme.femme en 
matière de foresterie. 

Ils choisirent des sujets à 
partir du questionnaire 
qu'ils avaient l'intention 
de traiter durant l'Atelier 
de Formation des 
Formateurs. 

Travaillant ensemble, le 
Formateur et les 
consultants nationaux 
fixèrent des objectifs pour 

l'Atelier Régional de 
Formation des 
Formateurs. Bien que des 
objectifs préliminaires et 
un ordre du jour 
préliminaire avaient été 
préparé d'avance, ceux-ci 
furent discutés par les 
consultants nationaux en 
petits groupes et à 
nouveau en plénière. Des 
changements furent fuits, 
selon la demande, pour 
satisfaire leurs besoins, 
par exemple, ajouter des 
jeux de rôle sur comment 
gérer les situations 
difficiles de la formation 
telles que l'hostilité ou 
l' apathle des stagiaires, 

Durant l'Atelier Régional 
de Formation des 
Formateurs les consultants 
nationaux apprirent à 
employer la méthode 
participative d'étude de 
cas, un nombre de 
techniques de formation, 
et la nouvelle structure de 
gestion des relations 
homme femme en 
matière de foresterie. De 
plus, toutes les équipes de 
consuhan~ nationaux 
conduirent des ateliers 
d'une journée chacun sur 
la gestion des relations 
homme femme en 
matière de foresterie en 
employant leurs propres 
études de cas 
préliminaires, 

Il y avait deux manières de 
donner les feed back : des 
critiques provenant des 
groupes de travail des 
pairs et des lectures vidéo. 

Deux groupes de travail 
furent formés - le premier 
donnait des fued back sur 
le contenu et le deuxième 
donnait des feed back sur 
le procédé. En utilisant 
des lectures vidéo, les 
équipes pouvaient voir 
leurs forces et leurs 
fuiblesses. 
(les objectifs, les 
programmes et les 
exercices des Ateliers de 
Formation des Formateurs 
utilisés durant le 
Programme Asiatique se 
trouvent dans les Annexes 
2 - A et 2 - B), 
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VI. RESUME DES 
<<LEÇONS 
APPRISES>> 
DANS LE 
PROGRAMME 
ASIATIQUE 

Concevoir la 
formation de manière 
qu'eUe soit importante 
et utile à chaque 
moment : le matériel de 
formation actuel est 
certainement un atout, 
mais chaque atelier devrait 
être particulièrement 
adapté pour satisfaire les 
besoins de chaque groupe 
de stagiaires. 

Commencer en 
participatif, restez en 
participatif : il y a au 
moins deux manières 
corrnnunes dont le 
procédé participatif 
pourrait échouer. La 
prenùère c'est quand le 
temps devient court et les 
formateurs commencent à 
donner les réponses ou à 
manipuler les discussions. 
La deuxième c'est quand 
les ateliers débutent ou 
finissent par des discours 
fonnels des fonctionnaires 
de haut rang qui ne 
participent pas à la 
formation. Quand l'atelier 
débutent par des 
interlocuteurs qui disent 
aux stagiaires ce qu'ils 
doivent faire à propos de 
la gestion des relations de 
gestion homme - femme, il 
sera difficile po ur les 
stagiaires d'arriver à leurs 
propres conclusions 

durant l'atelier. Ceci est 
particulièrement 
problématique quand les 
interlocuteurs eux mêmes 
ne comprennent pas la 
gestion des relations 
honune femme et 
désorientent les stagiaires 
en mettant l'accent 
uniquement sur les 
femmes, ou en exprimant 
de l'apatlûe envers la 
question, ou pire encore. 

Mettre l'accent 
sur les faits travaille 
avec des faits est une 
force car les faits exposent 
souvent l'écart entre les 
suppositions, les idées 
fausses, les généralisations 
et la réalité - swtout en ce 
qui concerne les rôles et la 
contribution des hommes 
et des femmes. Ayez 
parnu les règles de 
l'atelier, l'exclusion des 
suppositions et des 
généralisations de toutes 
les discussions. 

Mettre l'accent 
sur les hommes et les 
femmes : la gestion des 
relations honune - fenune 
prend en compte les 
différentes tâches et les 
différentes ressources des 
hommes et des femmes. 
Ceci est une approche 
réaliste et interdépendante 
du développement. Mais 
connue la plupart des 
forestiers sont des 
honnnes et la plupart des 
stagiaires sont des 
honunes, qm ont 
l'habitude de travailler 
avec seulement d'autres 

hommes, les activités, les 
ressources, et les 
contraintes des 
villageoises pourraient 
être fucilement négligées 
ou oubliées. 

Rendre la gestion 
des relations homme -
femme, importante pour 
les stagiaires les 
concepts, la terminologie 
et les questions de gestion 
des relations homme -
femme sont entièrement 
inconnus par la plupart 
des forestiers. Une des 
meilleures manières de 
donner de l'importance à 
la gestion de relation 
honnne - lèmme est de 
l'appliquer à une situation 
réelle, telle qu'une visite 
sur le terrain ou une étude 
de cas, pendant laquelle 
les stagiaires apprennent la 
méthodologie de gestion 
des relations homme -
fennne étape par étape. 
Après avoir appris la 
méthodologie, les 
stagiaires ont besoins de 
temps pour appliquer la 
gestion des relations 
homme - femme à leurs 
propres responsabilités de 
travail. Une bonne 
manière de le faire est 
d'utiliser les documents de 
politique général ou ceux 
des projets des stagiaires 
en tant que matétiel de 
formation. 

Rester 
soyez créatif 
atelier devrait 
planifié, mais 

ftexible, 
: chaque 
être bien 

formateur est 
un bon 

assez 
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flexible pour répondre aux 
idées et aux besoins des 
stagiaires. Un bon 
formateur est aussi créatif 
et utilise un nombre 
d'outils de formation, par 
ajoute de l'humour, des 
jeux de rôle, des jeux, et 
ainsi de suite, pour rendre 
l'apprentissage intéressant 
et animé. 

Investir dans la 
formation des 
Formateurs : la formation 
en gestion des relations 
homme-ferrune est un 
dorrurine assez nouveau : 
lier la gestion des relations 
homme-femme et le 
secteur forestier est 
également nouveau. Peu 
de formateurs ont toutes 
les compétences pour 
conduire des ateliers sur la 
gestion de relation honune 
- feuune eu matière de 
foresterie. Plusieurs 
formateurs n'ont aucune 
formation sur les 
questions des relations 
homme-femme et 
plusieurs experts en 
relations homme-femme 
n'ont aucune expérience 
en formation. 
L'investissement dans la 
Formation des Formateurs 
est nécessaire presque à 
tous les niveaux. 
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ANNEXES 

2.A. Atelier de 
Formation des 
Formateurs- Objectifs 
et Ordre du Jour. 

2.B. Cinq exercices 
d'Ateliers de Formation 
des Formateurs. 

2.C. Exemples 
d'instruments 
d'Evaluation des 
Ateliers - Pilotes. 

2.D. Liste de contrôle 
chronologique des 
Formateurs pour 
l'organisation des 
ateliers. 
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ANNEXE 2.A. 

ATELIER DE 
FORMATION DES 
FORMATEURS: 
ORDRE DU JOUR 
ET OBJECTIFS. 

Atelier de Formation des 
Formateurs : Objectifs 
provisoires (Exemples de 
texte du Programme 
Asiatique) 

* Faites faire un 
compte rendu des 
expériences et des 
méthodologies de 
recherches d'études de 
cas, sur le terrain. 

* Réviser les 
objectifs de la Formation 
en gestion des relations 
homme - femme. 

* Réviser et tester 
les études de cas 
préliminaires. 

* Réviser et tester 
la Structure de gestion des 
relations homme-femme 
en matière de 
foresterie : les questions 
forestiers, les questions de 
relations homme-
femme, les Profils . 

• Revoyez les 
séries de diapositives 
préliminaires. 

* Revoyez les 
questions de la conception 
de l'atelier de formation : 
identification des 
stagiaires, évaluations des 
besoins, fixation des 
objectifs, sélection du 
matériel, conception de 
l'ordre du JOur, 
évaluation. 

* Revoyez les 
principes et les techniques 
de formation participative 
pour l'étude de cas : 
l'enseignement par 
opposition à la formation, 
la signification de 
«Participatif», les outils 
de formation, le langage 
du corps, gérer 
l' apathie/l'bostilitélla 
dominance, jeux de rôle 
d • incidents 
durant les 
formation, 
équipe. 

graves 
ateliers de 
travail en 

* Améliorer les 
techniques de fonnation 
participative de chaque 
équipe nationale. 

* Travailler les 
techniques de présentation 
: le moment de faire une 
présentation/pourquoi/co 
mment, jeux de rôle 
«Présentant une 
Structure». 

* Mise au point 
des premiers 
conceptions/ordre du jour 
de l'atelier pour la 
formation nationale. 
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EXEMPLE D'UN 
ATELIER DE 
FORMATION DES 
FORMATEURS: 
ORDRE DU JOUR 
PROVISOIRE (DU 
PROGRAMME 
ASIATIQUE) 

Vendred~ 20 Mars 

7 h 30 : Inscriptions 
8 h 00 : Présentations 
- Révision des objectifs 
provisoires 
- Révision de l'ordre du 
jour provisoire 
- Le matériel/La lecture 
- Sélection des groupes de 
travail 
9 h 30 : Pause Thé 
9 h 45 : Présentation par 
équipe des expériences de 
recherches sur le terrain 
Midi : Déjeuner 
13 h 30 : Présentation de 
la Strncture préliminaire 
de gestion des relation 
homme femme en 
matière de foresterie 
- Révision des buts de la 
formation en gestion des 
relations homme - femme. 
14h15: Pause Thé 
14 h 30 : La formation par 
opposition à 
l'enseignement 

Une bonne 
formation par opposition à 
une mauvaise formation 

- Exercice N° 1 : 
les besoins de la formation 
(par des individus) 
16 h 00 : Principes de la 
formation participative 
pour des études de cas 

- La gestion des 
relations homme - femme 

- Les Plans d'Actions et 
les Options de la 
Formation 

Same~ 21 Mars 

8 h 00 : Exercice N° 2, 
présentation des groupes 
cibles, des besoins et des 
objectiJS de l'atelier (par 
les équipes nationales) 
9 h 30 : Pause Thé 
9 h 45 : Les rapports 
pléniers par les équipes 
sur l'exercice N~ 
Midi : Déjeuner 
13 h 30 : Exercice W3, 
conception de l'ordre du 
JOur (par les équipes 
nationales) 
14h30: Pause thé 
14 h 45 : Rapports 
pléuiers par les équipes 
sur l'exercice N°3 
16 h 30 : Introduction à 
l'exercice N°3, conduite 
de l'atelier 

Dimanche, 22 Mars 

8 h 00 : Jeux de rôle : des 
incidents graves durant la 
fonnation 
10h00: Pause thé 
10 h 15 : Jeux de rôle : 
incidents graves durant la 
fonnation 
Midi : Déjeuner 
Reste de la journée, bore 
pour le travail collectif sur 
l'exercice N°4 

L~23Mars 

8 h 00 : Atelier de gestion 
des relations homme
femme: en matière de 
foresterie par l'équipe 
Wl 

Midi : Déjeuner 
13 h 30 : Avant preruière 
de la série de diapositives 
Wl 
14 h 00 : Réunion des 
groupes de travail 
15h30: Pause thé 
15 h 45 : Feed back des 
groupes de travail à 
l'équipe Wl 

Mar~ 24Mars 

8 h 00 : Atelier de gestion 
des relations honnne -
femme en matière de 
furesterie par l'équipe N"2 
Midi : Déjeuner 
13 h 30 : Avant première 
de la série de diapositives 
W2 
14 h 00 : Réunion des 
groupes de travail 
15h30: Pause thé 
15 h 45 : Feed back des 
groupes de travail à 
l'équipe N'2 

Mer~25Mars 

8 h 00 : Atelier de gestion 
des relations homme
femme en matière de 
foresterie par l'équipe 
W3 
Midi : Déjeuner 
13 h 30 : Avant première 
de la série de diapositive 
W3 
14 h 00 : Réunion des 
groupes de travail 
15h30: Pause thé 
15 h 45 : Feed back des 
groupes de travail à 
l'équipe N°3 

Jen~ 26Mars 
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8 h 00 : Atelier de gestion 
des relations homme
femme en matière de 
fOresterie par l'équipe W4 
Midi : Déjeuner 
l3 h 30 : Avant première 
de la série de diapositives 
N'4 
14 h 00 : Réunion des 
groupes de travail 
15h30: Pause thé 
15 h 45 : Feed back des 
groupes de travail à l'équipe 
N'4 

Vendredi, 27 Mars 

8 h 00 : Atelier de gestion des 
relations homme - femme en 
matière de foresterie par 

l'équipe N°5 
Midi : Déjeuner 
13 h 30: Avant première de la 
série de diapositives N°5 
14 h 00 : Réunion des groupes 
de travail 
15 h 30 : Pause thé 
15 h 45 : Feed back des 
groupes de travail à l'équipe 
N'S 
17 h 00 : Evaluation de 
l'atelier et clôture. 

ANNEXE2.B. 

CINQ EXERCICES D'UN 
ATELIER 
DE FORMATION DES 
FORMATEURS 

Gestion des relations homme 
-femme 
en matière de foresterie 
ATELIER DE 
FORMATION DES 
FORMATEURS 

Exercice N" 1 : Une auto
évaluation des besoins de la 
formation. 

S'il vous plait, faites 
une auto - évaluation à partir 
de chacun des sujets donnés ci
dessous. Prenez en compte 
votre expérience en formation, 
dans l'enseignement ou à 
faciliter la formation. dans les 
activités de foresterie et de 
développement agricole, en 
gestion des relations homme -
femme et dans les questions de 
Femmes et Développement 
ainsi que dans la conception et 
l'organisation des 
programmes. 

S'il vous plait, 
mettez un « x » à coter de 
chaque sujet qu'à votre avis 
devrait être traité durant 
l'Atelier de Formation de 
Formateurs. 

Sujets Généraux 

des 

la 

du 

du 

techniques du 

de Femmes en 

Wie s: 

et 

et faire la synthèse des infurmati· 
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1 Autres 

(Inscrivez d'autres domaines 
de connaissances, de 
compétences et de techniques 

EXERCICE N' 2 : EVALUER 
LES BESOINS DE LA 
FORMATION 

Un co - formateur et 
vous avez été sélectionnés pour 
organiser, concevoir, conduire 
et évaluer un atelier de 
formation en gestion des 
relations homme-femme. Le 
groupe cible est le personnel 
du projet de foresterie où vous 
avez fait vos recherches 
d'étude de cas. 

Avant de concevoir l'ordre du 
jour de l'atelier, essayez de : 

1°) Identifier les Stagiaires : 
Faites une liste des stagiaires 
potentiels de l'atelier, y 
compris le nombre 
approximatif de forestiers, de 
vulgarisateurs, de chefs de 
projets et ainsi de suite. 

Supposer aussi que deux cadres 
du Programme envoyés par la 
Représentation de la FAO dans 
votre pays, le directeur d'une 
des principales Institutions de 
formation en développement 
agricole et trois cadres du 
Service National Focestier 
assisteront aussi. 

. Quelles sont les disparités au 
sein du groupe cible ? 
Partagent-ils des priorités ? 
. Est-ce que la possibilité de 
« lutte pour le pouvoir >> durant 
l'atelier est forte ou faible? 
. Quelles sont les conséquences 
possibles du mélange des 
groupes, sur les sessions 
restreintes et sur les sessions 
plénières, en ce qui concerne 
les domaines de compétence et 
les rangs? 
. Comment est-œ que vous 
pouvez rendre l'atelier utile 

pour Jes responsabilités @u 
groupe ctble ? 

2°) Identifier les besoins : 
Développez un mécanisme par 
lequel vous pourriez identifier 
ce dont les stagiaires veulent 
obtenir de l'atelier ainsi que ce 
qu'ils peuvent craindre d'un 
tel atelier ; ce qu'ils savent 
déjà sur la gestion de relations 
homme - femme; ce qu'ils 
savent déjà à propos des 
hommes et des femmes de la 
zone du projet ; et quelles sont, 
à leur avis, les priorités 
relatives au projet ? 

* Est-ce que le « point 
de départ » des connaissances 
des stagiaires en matière 

des rapports entre les 
relations homme-femme et la 
foresterie est élevé, bas 

ou varié? 
* Quels sont les 

besoins des stagiaires en ce qui 
concerne la formation en 

gestion des relation 
homme femme ? La 
sensibilisation ? La motivation 
? 

Les méthodes et les 
outils ? Les exemples ? 

3. Formuler les obje<:tifs de 
l'atelier. Par rapport aux buts 
de la formation en gestion des 
relations homme - femme, aux 
besoins des stagiaires et aux 
priorités des projets, identifier 
les objectifs de l'atelier. 

* Quels nouveaux 
concepts, quelles techniques et 
quelles attitudes, aimeriez-vous 
que les stagiaires aient à la fin 
de 1' atelier ? 

EXERCICE N°3. 
CONCEVOIR UN 
ORDRE DU JOUR 
POUR L'ATELIER 

Jî) partir des 1 
informations obtenues de 
l'exercice N°2 (les besoins 
et les objectifs des 
stagiaires), concevez un 
ordre du jour de l'atelier. 
Incorporer la structure et 
l'étude de cas de la 
gestion des relations 
homme - femme, et autre 
matériel qui est utile et 
important. Rédiger les 
objectifs, le matériel qu'il 
faudrait utiliser, les noms 
des formateurs la 
composition des groupes 
(soit des groupes pléniers, 
soit des groupes 
restreints) et le temps 
imparti à chaque activité 
de l'ordre du jour (voir 
l'exemple qui suit) 

EXERCICE 
CONDUIRE 
ATELIER 

UN 

Concevez et 
conduisez un atelier de 4 
heures en travaillant en 
équipe. Vos stagiaires 
sont les autres participants 
de l'atelier de Formation 
des Formateurs. 

Les feed back sur 
les forces et les faiblesses, 
le procédé et le contenu 
de votre atelier vous 
seront donnés par les 
Groupes de Travail 
Participants. 

Vous serez :fihnés 
pendant la plupart de vos 
sessions plénières afin que 
vous puissiez revoir votre 
performance après. 
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1 Pour une session 

de l'atelier, les seules 

1 
règles sont : 

1 
1 • ayez une 

ouverture et une clôture 

1 • ayez une 
présentation ou une 
discussion de la Structure 

1 * ayez une analyse 
de gestion des relations 
homme-fenune de l'étude 

1 de cas dans la zone 
de votre projet. 

* Amusez-vous! 

1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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EXEMPLE DE 
L'ORDRE DU JOUR 
D'UN ATELIER 

Sujet Temps 
Introducti 30mn 
on à 
l'étude de 
cas 
Introducti !Omn 
on au 
Profil du 
Contexte 
Analyse du 1 heure 
Profil du 
Contexte 

Groupes 
Pléniers 

Pléniers 

Restreint 

Matériel Formateurs Objectifs 
Série de Deki Réviser les résuhats de 
Diapositive l'étude de cas 

Retro - Dawa Clarification sur 
projection comment utiliser chaque 
avec exemples colonne du profil du 

contexte 
-Structure Dawa - Travailler sur l'emploi 
- Feuille de du Profil du Contexte 
programmatio - Etudier les corrélations 
n du Profil du entre les facteurs socio-
Contexte économiques et 
- Des tableaux environnementaux qui 
à feuilles importent pour le 
mobiles et des développement forestier 
stylos pour 
ch,.que groupe 
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EXERCICE 
DONNER LE FEED 

Divisez les Participants en 
Groupes de Travail 

Groupe de Travail N°l -
Le Matériel de l'Etude 
de Cas 

Ce groupe est 
chargé de donner des 
feed-back sur les 
informations qui sont 
données et celles qui ne 
sont pas données par 
chaque équipe daus leur 
matériel d'étude de cas et 
dans leurs présentations 
ainsi que leurs comptes 
rendus. Les principales 
questions sont : 

- Est-ce que les 
études de cas facilitent 
une réussite totale de 
chaque étape de gestion 
des relations honune -
femme? 

- Est -ce que les 
informations soulignent 
des questions pertinentes 
que les participants 
doivent traiter ? 

- Est-ce que les 
questions relatives à la 
foresterie sont bien 
définies et exactes ? 

Quels points 
doivent être mieux 
clarifiés? 

- Est-ce que les 
tableaux, les cartes et/ou 
les tables sont adéquats ? 

- Est -ce que le 
matériel est 
compréhensible et lisible ? 

- Est -ce que les 
objectilil de la formation 
sont atteints ? 

Quels 
changements particuliers 
sont recommandés ? 

- Quels sont les 
meilleurs segments ? 

Groupe de 
Travail N"2 La 
Formation 

Ce groupe est 
chargé de donner des feed 
back à chaque équipe sur 
les forces et les faiblesse 
de leurs techniques de 
formation. Les principales 
questions sont : 

Est-ce que les 
formateurs sont explicites, 
calmes, sûrs d'eux
mêmes, flexibles? Est-ce 

qu'ils sont 
éloquents, chaleureux, 
aimables, mais neutres ? 

Est-ce que l'équipe 
« enseigne )) ou est-ce 
qu'elle« fonne )) ? 

Comment et par 
qui est-ce que le contrôle 
sur le procédé se fait ? 

Comment et par 
qui est-ce que le contrôle 
sur le contenu se fait ? 

Est-ce que les 
formateurs ont un langage 
de corps gênant, des 
expressions faciales et 
des gestes manuels ? 

Est-ce que des 
moments difficiles 
d'hostilité, de colère ou 
d'indifférence 

sont bien gérés ? 

Qu'est-ce que les 
formateurs savent mieux 
fuire ? 

Sur 
teclmiques est-ce 
formateurs 
travailler ? 

quelles 
que les 
doivent 
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ANNEXE2.C. 

EXEMPLE 
D'INSTRUMENTS 
D'EVALUATION D'UN 
ATELIER-PILOTE 

1. Questionnaire 
Ecrit 

A droite se trouve 
la copie d'un 
questionnaire d'évaluation 
écrit utilisé durant un des 
ateliers - pilotes nationaux 
sur la gestion des relations 
honnne femme en 
matière de Foresterie au 
Népal. Un questionnaire 
similaire fut utilisé durant 
l'atelier - pilote de Sri 
Lanka. Ces instruments 
furent conçus et fournis 
pour des feed-back 
détaillés aux formateurs, à 
la fin de chaque journée 
des ateliers - pilotes. Les 
résultats furent utilisés 
pour adapter le matériel et 
les méthodes de 
Formation, et pour 
planifier les futurs ateliers. 

2. Les Forces, les 
Faiblesses, les Occasions, 
et les Limitations 
(F,F.O,L) 

Au Népal, une 
opération participative de 
F.F.O.L fut conduite à la 
dernière journée des 
ateliers - pilotes pour les 
Formateurs et le personnel 
sur le terrain (en plus des 
questionnaires écrits 
quotidiennement). 
L'équipe nationale des 
formateurs (et les 

consultants 
internationaux) quittèrent 
la salle de l'atelier pendant 
que l'un des formateurs 
facilitaient l'opération. 
Les stagiaires discutaient 
sur chaque catégorie et 
écrivaient leurs 
conclusions sur les 
tableaux à feuilles mobiles. 
Ensuite, les formateurs 
furent réinvités et les 
résultats de r évaluation 
leur furent présentés. 

Au Baogladesh, 
l'évaluation des F.F.O.L. 
fut rédigée 
individuellement par les 
stagiaires. L'on demandait 
aussi des 
recommandations 
générales. Les réponses 
étaient détaillées. 

Evaluation de 
l'atelier des Formateurs 
• 3è Journée 

S'il VOUS plm"t, 
prenez quelques minutes 
pour remplir cette fiche 
d'évaluation. Le contenu 
et le procédé de votre 
évaluation de l'Atelier sur 
la Gestion de Relations 
Horrune Femme en 
Matière de Foresterie 
nous est important. 

A. Les Présentations 
l ) L'Accueil 

Trop long 
Bon 

Trop court 

1 
2 

3 

Commentaires ? 

2) Iutroduction au Profil 
des Ressources 
Objectif de la Formation : 
Clarification de questions 
soulevées dans le Profil 
des Ressources 

Réussite totale 
Peu de 

Réussite 
Echec 

l 

3 

2 

Commentaires ? 
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3°) Discussions par petits 
groupes sur le Profil de 
Ressources. Objectifs de 
la formation : Application 
du Profil de Ressources à 
l'Etude de cas par les 
participants. 
w 

4°) Présentation Plénière 
du Profil des Ressources. 
O~ecti!S de la Formation : 
Discussion participative 
des résultats des petits 
groupes et identification 
des principales questions, 

Réussite totale 

Réussite 
Echec 

Peu de 

l 
2 

3 

Commentaires ? 

5) Introduction au 
Document du Projet de 
Shivapuri 
011jecti!S de la Fonnation: 
Clarifier les Objectifs et 
les activités du Projet 

Réussite totale 
Peu de 

Réussite 
Echec 

1 

3 

2 

Commentaires ? 
6) Introduction au Profil 
d'Action du Progranune 
Objectif de la Fonnation : 
Clarification des questions 
soulevées dans le Profil 
d'Action du Programme 

Réussite totale 
Peut de 

Réussite 
Echec 

1 
2 

3 

Commentaires ? 

7) Discussions par petits 
groupes sur le Profil 
d'Action du Programme 
O~ecti!S de la Formation : 
Application du Profil 
d'Action du Programme à 
l'étude de cas de 
Shivapuri par les 
participants 

Réussite totale 

Réussite 
Echec 

Peu de 

1 
2 

3 

Commentaires 7 

8°) Présentation Plénière 
du Profil d'Action du 
Programme. 
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• 

Objectifs de la Formation : 
Discussions participative 
sur les résultats fournis 
par les petits groupes et 
identification des 
principales questions. 

B. Techniques de 
Formation 

* Générer la motivation 
chez les participants 

Moyen 
Fort 

2 

Faible 

1 

3 

* Etre sûr de vous-même 
devant une salle pleine de 
personne 

Faible 

Moyen 
Fort 

2 

1 

3 

* Reconnaître et 
développer les techniques 
et les connaissances des 
participants 

Moyen 
Fort 

2 

Faible 

1 

3 

* Créer un envirmmement 
où chacun se sent libre de 
participer 

Faible 

Moyen 
Fort 

2 

1 

3 

* Techniques de gestion 
du temps 

Moyen 
Fort 

2 

Faible 

1 

3 

* Capacités de 
Présentateur et d'Orateur 
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en matière de foresterie 
dans une région 

D. Commentaires 
Généraux 

1) Qu'est-ce que avez 
apprécié le plus. durant la 
session d'aujourd'hui? 
Commentaires ? 

2) Qu'est-ce gue vous 
n'avez pas aimé le plus. 
durant la session 
d'aujourd'hui? 
Commentaires ? 

3) Vos recommandations 
pour des futurs ateliers 
sur la gestion des 
Relations Homme 
Femme en Matière de 
Foresterie ? 

ANNEXE2.D. 

LISTE DE CONTROLE 
CHRONOLOGIQUE 
DES FORMATEURS 
POUR 
L'ORGANISATION 
D'UN ATELIER 

4 à 6 mois avant : 

* Identifiez le but de 
l'atelier et les types de 
stagiaires. 
* Fixez un budget pour 
l'atelier de formation 
* Initiez le processus de 
conception de la 
formation (voir pages 9-
18) 
* Fixez les dates de 
l'atelier 
* Réservez le lieu de 
l'atelier 

2 à 3 mois avant : 
* Sélectionnez les 
stagiaires (contactez leur 
surveillants pour obtenir 
leurs approbation) 
* Complétez le processus 
de conception de la 
formation 
* Organisez des voyages 
sur le terrain 
* Faites traduire tout le 
matériel 
* Faites photocopier tout 
le matériel écrit 
* Faites reproduire tout le 
matériel visuel 
* Réservez l'équipement 
(projecteur de 
diapositives, écrans, 
magnétoscopes) 

1 mois avant : 

* Envoyez des invitations 
et l'ordre du jour à tous 
les stagiaires 
* Prenez des dispositions 
pour l'achat de stylos, de 
bloc-notes, de 
transparents 
pour les rétroprojecteurs, 

2 semaines avant : 
* Préparez des 
présentations, les jeux et 
des idées pour les jeux de 
rôles 
* Exercez-vous avec le co 
-formateur 
• Revérifier les 
traductions, les 
photocopies et les 
reproductions 
* Préparez des paquets du 
matériel de formation 
pour les stagiaires. 

1 semaine avant : 

* Contactez tous les 
stagiaires pour confirmer 
leur participation 
* Envoyez des paquets du 
matériel de formation à 
tous les stagiaires 
* Revéri:fiez les 
réservations du lieu et de 
l'équipement 
* Apprêter les diapositives 
et les rétroprojecteurs 
*Exercez-vous avec le co 
-formateur. 

1 jour avant : 
* Disposer les sièges, les 
équipements et le matériel 
dans la salle de l'atelier 
* V éri:fiez que tous les 
équipements sont en bon 
état 
* Exercez-vous avec le co 
-formateur 
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* Passez une bonne nuit ! 

1 Des ateliers réussis 
commencent par des 

1 formateurs bien 
organisés. 
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SECTION 3 

1. INTRODUCTION 

Cette section décrit comment réaliser les études de cas particulièrement adaptées aux 
ateliers de formation de gestion des relations homme - fenune en matière et la foresterie grâce 
à une méthode de recherche accélérée (MRA). Elle comprend une sélection des outils de la 
MRA qui peuvent être utiles pour les recherches sur le terrain. La section a été écrite pour les 
chercheurs déjà habitués au système de la méthode de recherche accélérée. 

Ces exemples d'outils pour la réalisation des études de cas servant à la formation sont 
destinés à être utilisés dans un système aussi participatif que possible, bien que l'on sache que 
l'utilisation des outils de la MRA ne conduit pas à un développement participatif à long terme 
sur le terrain d'étude de cas. En dépit de cela l'utilisation des outils de la MRA peut être un 
catalyseur qui donne plein pouvoir aux femme et aux hommes ruraux parce que les 
opportunités sont créées pour qu'ils fassent entendre leur préoccupation et leurs priorités; ces 
outils cependant pourraient être perçus comme faisant partie d'un plus grand processus et non 
pas comme un substitut d'un processus. 

La réalisation d'études de cas basées sur le milieu inunédiat de travail des stagiaires. 
tels que les forestiers, comporte des avantages distincts quant à la fonnation. On s'attend à ce 
que les stagiaires réagissent par des recommandations plus réalistes lorsqu'ils vont eux mêmes 
mettre en application les changements qu'ils ont suggéré sur la base d'une étude de cas lors de 
l'atelier. 

Comme alternative à la réalisation d'études de cas spécialisées, une sélection d'étude de 
cas à partir du progrannne d'Asie sont données dans la section D de ce paquet. Utiliser des 
études de cas qui n'ont pas été traitées par les stagiaires a l'avantage d'être moins controversé. 
Les avantages de la Méthode de Recherche Accélérée pour la recherche d'une étnde de cas 
sont: 

Cela met les stagiaires en contact direct avec les membres de la communauté dans la 
mesure où tous les deux participent au processus de recherche et cela constitue un 
entraînement dans la communication de l'information dans le milieu de travail même des 
stagiaires. 

On introduit d'aOOrd aux stagiaires un concept hors du commun. 
Analyse des relations homme - femme dans un environnement fàmilier. 

Dans la mesure ou l'on sollicite la participation des femmes et des hommes qui vivent 
sur la zone de l'étude de cas pendant toute le processus, ils peuvent vérifier la recherche qui 
devient des études de cas plus précises. 

MRA en tant que méthodologie vise à incorporer plusieurs perspectives, l'idéal serait 
d'exanùner les liens existant entre les secteurs tels que la foresterie, le bétail, l'agriculture et 
ainsi de suite. 
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On peut utiliser la MRA pour identifier les aspects de coopération, de complémentarité, 
de coexistence, de concurrence et de conflit spécifiques aux relations homme - fenune. 

DEFINITION DES PARTICIPANTS 

Les participants au processus de recherches comprennent : 

Les viUageois qui participent en qualité de Spécialiste des conditions de vie sur la zone 
d'étude de cas. Ils sont mieux informés. 

. Les gens gui travaiUent sur la zone et qui participent en qualité de gestionnaires sectoriels 
(foresterie, agricuhure, etc.) ou des techniciens professionnels qui travaillent au compte du 
gouvernement, de l'entreprise privée, ou des agences de développement. Ils peuvent apporter 
leur contribution en joignant la micro et la macro - information. 

.Les chercheurs qui dépendent des autres participants quant à l'information juste et qui 
participent en utilisant les outils de la recherche participative pour collecter ou organiser et 
présenter l'information pour qu'elle soit débattue par tous les participants. 

Des analyses communes relatives à l'usage de la MRA pour la réalisation d'études de 
cas particulièrement pour l'analyse des relations homme- femme et la formation en foresterie 
sont ici présentées. Cette section décrit trois étapes de la réalisation d'étude de cas basée sur 
notre expérience en Asie. Se préparer pour la recherche sur le terrain, conduire une recherche 
sur le terrain, et écrire une étude de cas. 
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CARACTERISTIQUES DE LA METHODE DE RECHERCHE 
ACCELEREE POUR LES RECHERCHES DE L'ETUDE DE CAS 

DE LA FORMATION 

La pratique et la théorie de la MRA varient énormément selon le contexte dans lequel 
elle est utilisée. Il faut souligner que la MRA dans le meilleur des cas a les caractéristiques 
suivants: 

Elle est une recherche inclusive parce qu'elle vise à inclure les perspectives de tous les 
groupes d'intérêts y compris les femmes et les hommes ruraux. 

Elle peut renverser les rôles traditionnels du chercheur et du cherché si les deux 
participent à la détennination des objectifs de la recherche. 

Elle reconnaît le savoir technique des indigènes, et , reconruu"t que cette connaissance 
est basée sur les relations homme - femme. 

Elle fonctionne à travers la communication entre des personnes ayant des problèmes 
communs. Cette communication devient un outil d'identification de solutions. 

Pr~r les recherches sur le terrain 

* Ière Etape : Identifier les participants. 
Les participants potentiels à la recherche comprennent les femmes et les hommes du 

village Geunes et vieux ; riches et pauvres, ceux travaillant en ville, les gens instruits, les 
handicapés, les sans terre, etc.) le personnel du gouvernement, celui du projet, les chefs 
d'entreprises etc. En somme tout individu intéressé par Je développement de la zone de l'étude 
de cas. Les chercheurs de 1 'étude de cas sont aussi des participants mais ayant la responsabilité 
particulière de collecter, d'organiser et de présenter l'information. 

Dans le progranune de l'Asie, réaliser une étude de cas dans la zone où travaillent les 
stagiaires représentait aussi une occasion d'interaction entre les formateurs et les stagiaires. A 
fur et à mesure que les formateurs dans le programme menait une recherche d'étude de cas, ils 
se rendaient compte des besoins et des problèmes spécifiques des stagiaires pendant le 
processus de recherche. En conséquence la formation, était ajustée était adaptée aux conditions 
de travail des stagiaires. 

Dans le programme de l'Asiatique, on tenait des réunions entre les formatelU'S et les 
stagiaires, avant le processus de recherche pour 

* expliquer les objectilil du programme 
* discuter des problèmes des stagiaires 
* demander une assistance pour sélectionner les sites pour les études de cas 
* expliquer la méthodologie de la méthode de recherche accélérée, qui est employée 
* demander les infonnations actuelles sur la zone d'étude de cas. 
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Quels sont les groupes d'intérêt représentés sur la zone d'étude de cas? Qui est 
habituellement choisi pour représenter chaque groupe d'intérêt? Qui ne l'est pas? 

Les hommes aussi bien que les femmes prennent-ils part? Existe t-il des barrières 
culturelles qui les empêchent de participer ensemble? 

Qui sont les principaux infonnateurs? Existe t - il des groupes qui n'ont pas droit à la 
parole? Quels sont les caractéristiques communs aux membres de la communauté? En quoi ces 
membres different-ils? 

* Etape 2 : Identifier les attentes des participants à la recherche. 
Chaque personne participant au processus de la recherche espérera y tirer avantage de 
plusieurs façons. Les villageois peuvent espérer que la recherche annonce quelques 
améliorations particulières de leurs conditions de vie (telles que les routes, les bosquets, les 
écoles etc.) et le personnel du projet peut espérer que le processus de la recherche accroitra 
l'intérêt parmi les villageois à participer aux activités du projet à travers une meilleure entente 
mutuelle. 

Bien que la MRA peut aboutir à des changements, ceux ci ne peuvent être détemùnés 
d'avance. A travers le processus de la recherche, on identifie les obstacles à la satisfaction des 
préoccupations des différents groupes d'intérêt, les solutions sont explorées et des conflits sont 
résolus au fur et à mesure que les débats progressent. 

Durant les semaines et même les mois précédant le début des recherches sur le terrain, 
les chercheurs s'adressent directement aux individus et aux groupes au sujet de leur priorités et 
de leurs préoccupations. Les chercheurs peuvent créer des occasions de dialogue entre les 
groupes d'intérêt en les invitants tous à des réunions sur la recherche. A la réunion il est 
important de remarquer qui ne prend pas la parole. Par exemple, dans beaucoup de cultures, 
on n'invite pas les femmes aux réunions du village. Il faudra faire un effort particulier pour 
aller aux domiciles des femmes ; ou pour rencontrer un groupe de ferrunes pour s'enquérir de 
leur point de vue. 

-Qu'est-ce que les participants c'est-à-dire les villageois, la population locale, les 
chercheurs aimeraient obtenir de la recherche. 

- Qui parle ? Qui ne parle pas ? Pourquoi ? 
-Quels sont les liens entre les différentes attentes? s'excluent-elles mutuellement? 

Etape 3: Discuter les besoins de l'information. 

L'utilisation de la MRA comme une méthodologie de recherche d'étude de cas a des 
conséquences sur le contenu aussi bien que le processus. C'est une tache difficile que celle de 
réconcilier des besoins de produire une étude de cas avec les préoccupations et les priorités de 
tous les participants. De façon idéale l'opportunité est donnée aux femmes et aux hommes 
vivant sur la zone de l'étude de cas d'influencer le processus de la recherche en participant à la 
prise des décisions sur les problèmes prioritaires, les outils de recherche, l'emploi de temps, la 
localisation., etc. à travers toute étape de la MRA. 

L'identification des nonnes, tendances et changements qui constituent des contraintes 
ou des soutiens au développement dans la zone comprend à la fois les tendances nationales et 
locales. 
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Identifier la division de travail entre les femmes et les hommes en tenant compte 
a) des activités productives telles que la foresterie, la culture, la production animale, la 

commercialisation, le travail salarié etc. , et 
b) des activités reproductives telles que la préparation de la nourriture et du 

combustible, l'approvisionnement en combustible et en eau, le soin des enfants, la construction 
et la réparation des maisons, ainsi que l'organisation de la communauté. 

Identifier l'information spécifique du programme de foresterie nécessaire pour évaluer 
le degré d'incorporation des problèmes de relations honnne- funnne. Quels sont les objectifs et 
les activités ? Qui sont les participants et qui sont les bénéficiaires. Quel impact il y a t - il sur 
la vie des hommes et des femmes vivant sur la zone du programme ? 

Identifier l'accès et le contrôle relatif dont disposent les femmes et les hommes sur les 
ressources, y compris les ressources naturelles et les avantages qu'ils tirent de l'usage de ces 
ressources. 

Etape 4 : Sélectionner les outils pour la recherche 

L'utilisation de la MRA crée des opportunités de participation. Les outils de recherches 
conventionnelles telles que les enquêtes conferent une maîtrise aux chercheurs avec ERR sous la 
funne la plus participative tous les participants disposent d'un pouvoir de contrôle en utilisant les 
outils de la MRA pour présenter leurs perspectives. Par exemple quand les funnnes et les hommes 
dessinent différentes cartes, il est fàcile de peroevoir diflèrentes relations honnne - funnne dans leur 
perception des ressources, des contraintes de l'organisation du village, etc. La déssgrégation des 
relations honnne - femme ne renvoie pas seulement aux données que réalisent les fèrnmes et les 
hemmes mais aussi à ce en quoi leurs perspectives diftèrent. 

Pour compléter les recherches de terrain, l'information deyi dispomble peut fàire économiser 
le temps et les effurts. Bien qu'eUe est parfois négligées. L'infOrmation dispomble donne une 
perspective historique à la recherche et peut être utile pour vérification de la recherche sur le terrain, 

Pour les projets de développement, l'infOrmation disponible don comprendre des études de 
base, des études de fuisabilité, des rapports mensuels et annuels et des rapports de consuhants, pour 
les districts et les divisions, les chercheurs pourraient utiliser l'infurrnation dispomble dans les 
bureaux de Développement du District, au niveau des Agents de Foresterie du District et etc. 
D'autres groupes tels que les comités du village, les groupes de funnnes etc. ; détiennent aussi 
souvent des données écrites qui peuvent être utile à l'infurmation de l'esquisse de contexte. 
- Quels outils conviennent aux besoins de l'information? 
- Quels sont les outils que préJèrent les participants ? 
- Quelle infOrmation existe t - il déjà dans les rapports. Les cartes, les études, les procès verbaux, 
etc.? 
- Quels outils produisent l'infOrmation désagrégée des relations honnne - funnne ? 

Etape 5 : Ebaucher une recherche sur le terrain 

T oules les informations à partir des étaPes préoédentes doivent être rassemblées avant 
l'ébauche de la recherche sur le terrain 

Les quatre fàcteurs suivants inlluenceront le degré de participation de la communauté, des 
fi:mmes et des hommes au processus de la recherche. 
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1- L'équipe de recherche : Elle comprend tant que fuire se peut un chercheur et une chercheuse. 
Même là où existent des barrières culturelles quant à l'interaction entre fennnes et hommes, les 
tèmmes trouvent qu'il est plus fucile de s'entretenir avec les chercheuses. Cela améliore la qualité de 
finfonnation sur les diflèrences existant entre la manière dont les lènnnes et les honnnes perçoivent 
leur vie sur la :rone de fétude de cas. 

Si le budget le permet, cela vaut la peine d'utiliser nn chercheur supplémentaire expert en 
science sociale, ou un technicien Par exemple, on pourrait consulter lill fOrestier si l'équipe n'a pas 
de fOrestiers. 

2- Programmation : Il fàut progranuner les recherches de fétude de cas à un moment où les 
membres de la cornnnmanté peuvent pleinement participer. Dans toutes les zones rurales la vie 
d'une cornnnmanté est intimement liée aux cycles des saisons et de l'agriculture. Par exemple, la 
demande de la main d'oeuvre est à son plus haut degré lorsque toute personne valide est supposé 
travailler au champ. 

3- Localisation : Les critères de sélection du site comprennent des iàcteurs environnementaux, 
sociaux, politiques et économiques. Si la :rone d'étude de cas est grande, il fàut sélectionner des 
petits sites de recherche qui sont représentatilS. Les stagiaires et la population qui vivent sur la :rone 
peuvent aider à sélectionner les sites. mais une visite personnel est mieux, 

Par exemple, si un trait itnportant de la wne d'étude de cas est qu'elle est habitée par trois 
groupes ethniques, un village constitué par chaque groupe ethnique doit être compris dans la 
recherche d'étude de cas. Ceci mettrait en lumière finteraction entre les trois groupes et leurs 
différents rapports vis à vis des ressources forestières. 

4- Matériel : Sélectionner une docwnentation qui fucilite la présentation des résuhats pour qu'elles 
soient discutées. Si des cartes ont été tracées sur le so~ peuvent-elles être tracées sur papier ou 
photographiées ? Si des chercheurs dessineot sur leurs cahiers de notes pendant une marche de 
section transversale (voir la description pages 14-17), connnent partageront-ils et vérifieront-ils 
cette infOrmation avec les autres ? S'il y a des interviews emegistrées, comment est-ce que la 
conmunauté pourra évaluer à l'iiûonnation au emegistrées ? 

- Qui sera dans l'équipe de recherches ? 
- Quaot est-ee que les recherches seront conduites et combien de temps cela prendra t - il ? 
- Quant est-ce qu'on va mener la recherche ? 
- Quel matérielles participants utiliseront-ils dans la sitoation des recherches pour accroître leur 
connaissance? 

Etape 6 : Evaluer les infunnatioos colleetées. 

Les résuhats des recherches doivent être révisés chaque jour avec tout les participants, y 
compris les membres de la cornnnmanté pour déceler les trous. découvrir les incompréheosions, et 
corriger les erreurs de conception basées sur les sources d'infOrmation limitées. Parce que les 
villageoises et villageois sont les experts, ils critiquent et discutent des réceptions des chercheurs. 
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Ces révisions peuvent réorienter les plans pour les recherches du lendemain si des nouvelles sources 
d'infOrmation sont découvertes. 

Par exemple, les chercheurs peuvent vouloir photographier la zone d'étude de cas pour 
produire Wle série de diapositives qui sera utilisée dans l'atelier de gestion des relations horrnne -
fènnne. Dans ce cas, la population qui vit dans la zone et qui a pris part aux recherches de rétude de 
cas, doit être consuhée en vue de vérifier si les chercheurs ont compris la situation. 

3. Conduire des recherches sur le terrain 

Réaliser des études de cas pour la gestion des relations honnne - fènnne nécessite radaptation de 
quelques outils de la méthode de recherche accélérée (MRA) pour collecter les informations 
partiales sur les relations honnne - fènnne. En utilisant ses outils, les fènnnes et les honnnes ruraux 
sont capables d'enseigner leurs manières de vivre aux étrangers. 

Le tableau ci-dessous montre quel outil de la MRA peut être utilisé pour la collecte des 
informations nécessaires pour chaque Etape ou chaque Profile de la Structure de gestion des 
relations honnne - fènnne en matière de fOresterie. 

Les chercheurs devraient : 

* Identifier les gens qui connaissent leur village et veulent partager leur connaissance. 
* Aboutir à un accord avec les villageois sur la méthode, le temps, la place, le matériel etc. 
* Examiner, vérifier et encourager les discussions et le débat. 
* Etre patient, ne pas contrôler 
* Observer et documenter les infonnations 
* Prendre les noms des fènnnes et des bonnnes qui partagent leurs connaissances sur les 
présentations des informations. 

Par exemple, indiquer sur les cartes celui qui les a dessiné. Cette reconnaissance donne du 
crédit à qui de droit.) 
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Les chercheurs ne devraient pas : 

* Négliger les participants silencieux 
* Jouer le rôle de l'enseignant 
* Interrompre une explication 

Profil Contexte 

~------

Outil 

Mappage ou modelage . 
Section transversale . 
Analyse saisonnière 

Diagramme de tendance . 
Classement de matrice 

Classement de richesse 

Diagrammes chapatti . 
F.F.O .. L 

Activité Ressources Action 

. 

. 
. . 

. . . 
. 
. 

. 
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4 - Les outils de la MRA et comment les utiliser 

Chaque outil de la MRA décrit ici est suivi dim exemple de la manière dont il peut être 
utilisé dans diflèrentes situations de recherche dans le monde entier. Ce ne sont que des exemples et 
non des modèles car ils ne sont pas par1àits tout connne la procédure de description n'est pas la 
seule bonne manière. Ils sont insérés ici connne suggestions. Les outils de la MRA sont en 
constante amélioration et partie de ce processus est radaptation des outils dey! existants et 
rinvention de nouveaux autres. Le processus de recherches pour rétude de cas offre cette 
opportunité. 

1) Marches de section transversale 

Qu'est ce que les marches de section Transversale? 

Une marche de section transversale est celle réalisée par des chercheurs en compagnie des 
villageois au cours de laquelle les problèmes et les opportunités liées à la géographie physique et à la 
topographie de la communauté sont notés de làçon à produire une sorte de carte . Cela d'habitude 
donne un "résumé" d'une zone plus vaste que ne le fuit la carte du village. 

Pourquoi des sections ? 

Les sections transversales identifient les zones, les contrastes, les chsugements, les 
conditions et les traits physiques tels que les sols, les arbres et les ruisseaux dans l'environnement do 
village. Les sections constituent un point de départ idéal pour un processus de 
recherche/planification rapide dans le village, paree qu'elles considèrent les villageois connne des 
experts des conditions de vie sur la zone de rétude de cas. Au fur et à mesure que ou les chercheurs 
marchent à travers le paysage, ils peuvent noter à la fuis les aspects naturels et artificiels de 
fenvironnement. Eftèctuer une marche de section transversale avec les fènnnes puis avec les 
bonnnes séparément fuit ressortir clairement les dillerences basées sur les relations bonnne - rennne 
dans leurs rapports avec l'environnement natureL 

Qu'a t - on besoin pour faire les sections transversales? 

Les participants sont des groupes de Jènnnes et d'bonnnes qui sont désireux de marcher et 
de s'entretenir avec les chercheurs par le biais dime marche de section. 

Décide avec les participants de l'itinéraire à suivre pour la section essaie de choisir un 
itinéraire ayant des caractéristiques environnementaux et topographiques. Cet itinéraire doit se baser 
sur tme carte récente. 

Pendant la marche, les chercheurs discutent de ce qu'ils voient (les sols, les rivières, les 
cuhures, les habitants etc.) avec les villageois. Il peut s'avérer utile pour le groupe des chercheurs de 
répartir les responsabilités pour documenter les infOrmations spécifiques (la furestetie, le bétail, les 
sols etc.) en vue de collecter les infOrmations pour les Profils des Ressources et du Contexte. Les 
chercheurs observent, posent des questions et écoutent. Ils essaient de découvrir les problèmes et 
les occasions liés à ce qu'ils voient et notent les contrastes et les chsugements. Ils identifient les 
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dillerentes zones. On utilise les infonnations collectées lors de la marche de section pour établir le 
diagramme. 

Exemples de marches de section traosversale. 

La section transversale A montre 1DlO simple section transversale dim village du Sri Lanka 
situé sur le flanc dime colline. La couverture d'arbre et les conditions du sol sont mises en lwnière 
en relation avec l'emplacement des hameaux du village. 

A cause de la pente, abrupte, les bosqnets villageois sont situés sur les parties supérieures de 
la colline alors que les jardins fumilianx sont situés sur les parties intermédiaires et basses. Les 
champs de paddy sont répandus sur les pentes. Les horrnnes et les fènnnes doivent passer beaucoup 
de temps et dépenser beaucoup d'énergie à monter et deseendre les pentes de la colline pour mener 
leurs activités de forestière. 

La section B montre cormnent ce simple outil peut fOurnir des infonnations appréciables sur 
les relations homme - fènnne. En Gambie, des sections trnnsversaJes étaient produites sur des 
marches séparées avec des jOWlOS gens, des horrnnes âgés, des jeunes fènnnes et des fènnnes âgées 
afin que les priorités difièrentes catégories de sexe et d'âge soient mieux comprises. 

On présente ici des sections transversales réalisées par des jeunes horrnnes et fènnnes, qui 
mettent l'accent sur les types de so~ d'exploitation de terre, les intervenlions et les problèmes. Les 
dillerences entre les deux sections transversales les montrent les diffi!rents besoins. Par exemple, la 
section transversale des fènnnes met l'accent sur les rizières car Je riz est une importante source 
d'alimentation et de revenu pour les fènnnes en Gambie. 
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TRANSECTA 

Section l:rtliiSVeniJle du village de Rluktenn, SRI Lunlul 

Source : Anoja Wickramasinghe Etude de cas de Sri Lanka sur la gestion des relations homme -femme en 
matière de foresterie 
(voir Section D) 
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2. MAPPAGE ET MODELAGE 

Qu'est ce que le Mappage/Modelage? 

Le Mappage participatif est 1ID procédé par lequel les villageois produisent liDO image 
visuelle de la ville où ils vivent. Le modelage de la représentation est tridimensionneL 

Pourquoi faire le Mappage/Modelage ? 

Les villageois, peu importe leur niveau d'alphabétisation, sont capable de représenter 
visuellement leur environnement. A partir des cartes et des modèles des villageois, les étrangers ont 
liDO vue sur la manière dont les fèmmes et les bommes ruraux voient leurs ressources et 
sélectioliDen!leurs ptiorités. 

Les villageois peuvent presenter et analyser des infunnations sur l'utilisation de la terre, les 
bassins versants, les furêts et les autres ressources. Les fèmmes et les bonunes peuvent indiquer leur 
accès aux ressources et leur contrôle sur elles ; les cartes d'un plau de village comportant les détails 
des ménages peuvent être utilisées pour identifier les fumilles tenues par les femmes et pour discuter 
les infunnations du problème de santé ou de la richesse au niveau des fàmilles, par exemple. 

La discussion de groupe sur une carte ou un modèle peut aider, identifier les tendances : 
"Connnent était cette place il y a un an ? cinq ans ? "etc. Elle peut aussi révéler ce qui peut arriver 
dans l'avenir d'après les villageois "Quels sont vos desseins pour ce village? " "Quels sont les 
obstacles à tes desseins ?" 

Qu'à t-on besoin pour le Mappage/Modelage? 

Avec les villageois, choisi un emplacement et du matérieL Ensuite, décide du type de carte 
qui satistèrait le mieux aux besoins de l'information, c'est-à-<lire. celle qui documente les problèmes 
sociaux ou les ressomces ou les deux à la fois. 

On peut fàire les cartes sur le sol ou sur du papier : cbacliDO à des avantages. Le tracé de la 
carte sur le sol encourage la participation parce qu'il est visible par un grand groupe, ainsi elle 
suscite de vives discussions. Les cartes sur le sol sont aussi fucilernent rectifiables et on peut y 
insérer une vaste zone. L'usage des couleurs (ex. les teintures, les poudres coloriées, les briques 
brisées, la terre de couleurs différentes rend le procédé pins concret et l'infunnation plus détaillée. 
D'autre part, les cartes sur papier sont plus durables et sont plus fucile; à tr.msporter et à présenter. 

Dans le processus de recbercbe, des séries de cartes peuvent être réalisée. Ceci à deux 
avantages: 

* Prenûèrement : cela renfurcera la justesse de l'infonnation parce que difièrents groupes d'intérêt 
(ex: les fèmmes et les bommes, les jeunes et les vieux) peuvent être invités à produire différemment 
des cartes que l'on pourtait comparer après. 
* Deuxièmement : les cartes seront de plus en plus détaillées au fur et à mesure que les gens 
s'habitueront au procédé. 
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Exemple de cartes et de modèles 

La carte A dotme les ressources naturelles et sociales clefi;, y compris les furêts, les 
champs, l'eau, et l'école dans le village de Himachel Pradesh. La carte donne les distances entre les 
maisons et les ressources. En utilisant diffi:rente couleurs (le rouge pour les fummes, le bleu pour les 
bommes et le vert pour les deux groupes, par exemple) la carte peut servir à indiquer l'accès à ces 
ressources basées sur les relations homme - fumme, le temps et les contraintes de modalité. 

La carte B démonte l'utilisation des produits fOrestiers par diffi:rentes fumilles dans un 
village Gujurat, y compris la consommation du bois de cbauffu, le fourrage et le bambou. La carte 
montre que la dépendance des produits forestiers est élevée pour tous les villages particulièrement 
en ce qui concerne les sans terres. On peut utiliser les crayons de couleur pour montrer quels 
produits sont collectés par les fummes, par les bommes ou par les deux à la fois ou pour indiquer 
quelles sont les fumilles dirigées par les fummes. 

La carte C montre les variétés d'arbres borticulturaux dans un seul jardin furnilial en 
Thailande. Ensemble avec l'information donnée dans l'étude de cas écrite, les stagiaires d'un atelier 
peuvent utiliser la carte pour identifier les espèces préiërées et utilisées par les fummes, les bommes 
ou les deux à la fois. 

CARTEB 

Carte des utilisateurs de l'espace fOrestier montrant les produits utilisés par les diffi:rentes 
sections de la communauté villageoise, District du Bharuch, Gujarat. 



TRANSECTB 

Transect des Jeunes Hommes, Misera 

WNE RESIDENCE TERRE DEPRESSION COMMUNICATION JARDINS TERRE RESIDENCE 
CULTIVABLE (Route) CULTIVABLE 

Type de sol Terrain sablonneux Terrain fragile Terrain Sablmmeux Terrain Sablonneux Terrain Terrain 
Sablonneux Sablomeux 

Exploitation Culture des Production Petite production Production de Production Culture de champs 
de Terre champs de maison Agricole, jardinage, de riz due à légumes. Tomates d'arachides, de de maison ou 

telle que le ma1s vergers, pâturage, l'insuffisance de amères, piment, lait, premier millet, de telles que le mars, 
production de riz à pluie depuis 10 ans. oseilles, etc. sorgho, de dernier le manioc et la 
une petite échelle Etait une zone millet. citronnelle. 

potentielle pour 
une grande 
production de riz. 

Essences Mangues, Omalina, Manguiers, citrons, Manguiers, Bananier, Acajou, soie, coton, 
d'Arbres Neem goyaviers, légumes, etc. anacardier, keno, santongo, 

bananiers et autres citronnier, manguier, kurtangawo 
arbres. oranger et papayer. 

Interventions Puits du CEG Gouvernement AATG (Action Aide Equipe de 
Sénégalais the Gambia) campagne du 

Département des 
Services Agricoles 
de Striga. 

Problèmes Magasin, moulin, Pestes et maladies Pluie insuffisante Transport Débouchés de Striga 
matériel agricole, des arbres fruitiers, depuis 10 ans. disporuble, cerrains connnercialisation, 
bêtes de trait et manque de jours seuleruent. termites, clôture, 
charrettes. pesticides (dimanche) réduction du niveau 

hydro statique au fur 
et à mesure que la 
saison sèche se 

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



ursuit. 

Transect des jeunes femmes, Misera 

WNE COLLINES RIZIERES ROUTE JARDIN JARDIN RESIDENCE MANQUE CHAMPS? RIZ CHAMPS, AUTRES COLLINE 
DE VERGERS NEEM CIMETIERE? MANGUE ARBRES s 

LEGUME MANGUES BAOBABS? ET 
AUTRES ARBRES 

Sols Rocailleux Culture de Cotmml Légumes Productio Quartier résidentiel, Arachides, malS Cuhure de riz Ol!jectifS Pâturag 
sec et riz (saison nication n pour la fruits et arbres et d'autres (petite envirmmem e, 
escarpées pluvieuse), nourriture médicinaux. cuhures. échelle). entaux tels collecte 

pâturages et que de bois 
(bétail, l'argent) médicament et de 
saison set bois gravier. 
séche), 
changés en 
jardin de 
légumes. 

Interventions Gouvern D'AS, Résidence, puits, Intrants d' AATG 
ement contrôle gouvernement, AATG, 

de pestes, alphabétisation des 
AATG adultes, intrants et 

matériel agricoles, 
mission d'éducation 

Problèmes Cuhure Manque Clôture Clôture et Migration des Manque de terres Manque Cuhure 
rentable d'eau eau, populations pendant la cultivables et d'eau rentable 
impossible protection saison pluvieuse vers d'intrants de difficile 

des plaots Sare Kinti et Sare production due aux 
Njobo. Migration est rochers 
due à l'insoffisance de et aux 
terre cuhivable. pentes, 
Manque manque 

- -·- -- ' d'infrastructures. 
-

de pluie. 

• 

---------------------
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• 
3- Analyse Saisonnière 

Qu'est ce qu'une analyse saisonnière? 

L'analyse saisonnière est une représentation de modèle périodique dans la vie au village qui met en 
contraste les diJlèrences existantes dans les modèles saisonniers, des vies des fummes et des hommes. 
Cette représentation est basée sur les répartitions du temps qui peuvent être longues (ex. une génération) 
ou courte (ex. une semaine, un mois). L'analyse saisonnière la plus connnune est celle qui donne des 
informations détaillées sur les cycles d'agriculture. 

Pourquoi faire une analyse saisonnière ? 

L'analyse saisonnière révèle les liens existants entre les diflërents aspects de la vie du village et de 
l'environnement que nous pourrions oublier de lier (ex. le temps, les ressources et les activités). L'analyse 
saisonnière documente le travail, le revenu, les dépenses, les modèles de culture, les débits de rivière, la 
pluie, le fuurrage de bétail, la dette, la maladie ou la disporubilité des aliments. L'analyse saisonnière 
documente aussi les variations des relations homme - fumme (ex. comment est oe que les systèmes de 
travail saisonnier des fummes et des hommes dillèrent.) 

Les besoins pour d'uoe analyse saisonnière. 

Une analyse saisonnière participative peut nécessiter un groupe élargi de villageois pour les 
discussions, il mut alors prévoir assez de place pour tout le monde. Avec les villageois, il mut choisir un ou 
deux participants pour produire le diagramme. Il mut fournir des matériaux tels que les pierres, les 
semences, les fruits et les bâtons pour indiquer les totaux; et fuurnir le matériel de dessin tel que la craie et 
les bâtons. 

Il mut d'abord établir le type de calendrier à utiliser pour l'analyse. Il doit être basé sur un 
calendrier auquel les villageois se sont fumiliarisés. Quels sont les divisions de temps qu'ils utilisent 
habituelleruent - les mois ? les saisons? 
Une analyse saisonnière couvrant une période de 18 mois relèvera des changements d'une saison à une 
autre. Ensuite, tous les villageois doivent se mettre d'accord sur les unités de temps et les marquer sur le 
sol ou sur le plancher. Finalement, il mut demander aux participants de qualifier chacune des catégories 
(ex. le taux de pluviosité, le travail, la maladie etc ... ) en utilisaut l'unité de temps choisi. 

Exemples d'analyse saisonnière 

Le caleodrier A décrit les types de travail dans un village de Sri Lanka en rapport avec le modèle 
pluviométrique, en insistant sur les activités basées sur les relations homme - fumme pendant les saisons 
pluvieuses et les saisons sèches. Pendant que les activités productives changent suivant la saison (s'il y a 
assez de pluie, on produit annuelleruent deux fuis le paddy et les légumes), les activités reproductives et 
l'entretien de la maison sont réguliers. 

Le calendrier B roontre les divisions de travail basées sur les relations homme - femme sur une 
période d'une auoée dans un village Thal. Le calendrier note aussi l'utilisation des machines par les 
hommes et les fummes. 

Le eoleodrier C d'un village au Malawi, montre comment on peut utiliser l'analyse saisonnière 
pour voir les rapports existants entre plusieurs modèles importants : e taux de pluviosité, le travail de 
l'agricole, autre travail, la disporubilité des aliments, la maladie, le revenu, la disporubilité d'eau. Les 
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4. SCHEMATISATION DE LA TENDANCE 

Qu'est ce que la schématisation de la tendance? 

La schématisation de la Tendance est one représentation des changements dans la vie du village et 
de la communauté sur la base des analyses ressources. 

C'est aussi one analyse sur les changements spécifiques aux relations homme- fèmme à propos de 
qui a accès aux ressources et qui les contrôle. 

Pourquoi faire une schématisation de la Tendance? 

On utilise la schématisation de tendance pour identifier les changements intérieurs dans les zones 
telles que les ressources forestières, l'économie du combusttble (les combust:tbles utilisés, les contraintes 
du temps, les .mtances couvertes, les changements dans les modèles de travail), la fixation des prix, les 
opportunités de commercialisation, les modèles d'utilisation de la terre etc ... 

Qu'at- on besoin pour le tracé de la tendance? 

Le tracé de la tendance peut nécessiter un groupe appréciable de villageois pour la discussion, il 
fuut alors prévoir assez de place pour tout le monde. Avec les villageois, il fàut choisir un ou deus 
schémas. Il fuut fuurnir les matériaux tels que les pierres, les graines, les fruits et les bâtons, pour indiquer 
les montants ; et procurer le matériel de dessin tel que la craie et les bâtons. 

Il fuut d'abord situer la période du schéma de la tendance. Il est utile de bâtir sur des repères 
chronologiques historiques parce qu'il détennineut quels ont été les grands <<jalons>> de la conmrunauté 
(c'est-à-dire les conditions, les schémas, les révolutions la construction, les écoles, etc ... ). Ensuite tout le 
village doit se mettre d'accord sur ce que représente les tendances (c'est-à-dire le travail, la migration, les 
prix etc ... ). Pour tenniner, demandez aux participants de quantifier chacune des tendances sur le schétna 

Exemple de Schématisation de la Tendance : 

La Tendance A indique des événements mgeurs étalés sur une période de 60 ans dans le village au 
Bengal de l'Onest. Le repère chronographique a été réalisé par l'aide d'un infonnateur âgé de l 05 ans. 
Les repères chronologique peuvent aussi se réaliser dans les groupes de discussions d'hommes et de 
fèmmes séparément. Cela montrera à la fois les similitudes et les diflèrences dans l'identification des 
événements majeurs et des changements importants. 

La Tendance B démontre comment on peut utiliser les transects pour montrer les tendances 
historiques. 

La tendance c'était sur deux modèles fàit par les villageois de Ardanarypura. Les modèles 
présentaient des changements intervenus dans la zone du bassin versant sur une période de cinquante ans. 
On pourrait utiliser les deux schémas pour fàciliter une discussion relative aux changements des activités et 
de l'accès aux ressources et qui sont une conséquence de la détennination de l'environnement. 
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TENDANCE A 

Le village Khajret Uperti Gangauri 

1930-1940. I0-121iunilles 
. 1 riz mon ( 40 kg) disponible 
. taux de pluviosité 
. monocuhure 
. amélioration de la loi et l'ordre 

. fumine -le gouvernement et Zamindar ont distribué 
de l'argent et du riz respectivement 
. épidémie après la fumine 

- beaucoup de déeés 
. 1112 de riz mon donné en lieu 

et place du l mon au Mahajan (réserve) 
. il y avait le gunje (le grand marché) 
. ils transportaient le poisson 

par barque, les noix de coco etc. de 
Dacca et du riz à partir d'ici 

. Pas de banque, l'argent et d'oQjets de valeurs gardés dans la maison 

. Pas de chapeaux à proximité, pas de bar ségrégationniste. 

. Tem: marécageuse pleine de tigres sauvages, de chacals etc . 

. Usage de charrettes bovines pour le transport . 

. Usage de torche pendant la nuit 

. Usage d'eau de mares connne eau potable 

. Soins chez le fàkir disponible 

. Paiement de dot pour le mariage d'une fille 

. Port du Hama par les jeunes Jèmmes. Pas d'habits cousus sur mesure. 
1941-1950 . augmentation du prix du riz de 1,25 RS à 20 RS. Cela crée un soulèvement populaire qui 
s'est finalement transfunné en mouvement de hbération 
. Le cycle est arrivé au village après les indépendances 
introduction des puits creusés. 
1951-1960 . Introduction des habits cousus . 

. Introduction des bars. 

1961-1975. Changementdesmétbodesdecuhures 
. Changements intervenus au niveau des fustivals et des habitudes alimentaires . 
. échange de biens après la guern: du Bangladesh 
. disparition progressive des pécheurs et des potiers de la communauté. 
. augmentation de la population 

1976-1990 . abolition du Purdah (voile) dans la communauré musuhuane . 
. dégâts et pertes causés par l'inondation. 
. changement dans les habitudes des produits consommables . 
. début de la polygamie 
. absence de la paix mentale. 
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SECTION3 

4- SCHEMATISATION DES TENDANCES 

Qu'est ce que la schématisation des teodance? 

La schématisation de la tendance est une représentation des changement dans la vie du village et 
de la base des ressomœs de la communauté. C'est aussi une analyse sur les changements spécifiques aux 
relations hoiiiii'Ie - lèmme à propos de qui a accès aux ressomœs et qui les contrôle. 

POURQUOI FAIRE UNE SCHEMATISATION DE LA TENDANCE? 

On utilise la schématisation des tendances pour identifier les changements intervenus dans les 
zones tels que les ressources furestières, fécooomie du combustible (les combustibles utilisés, les 
contraintes du temps, les distances couvertes, les changements dans les modèles de travail), la fixation des 
prix, les opportunités de connnercialisation, les modèles d'utilisation de la terre, etc .... 

Qu'at- oo besoin pour la schématisation des teodances? 

La schématisation des tendances peut nécessiter un groupe appréciable de villageois pour les 
discussions il fuut alors prévoir assez de place pour tout le monde. Avec les villageois, ilfuut choisir un ou 
deux participants qui vont produire le schéma. Il fuut fuuroir le matériel tel que les pierres, les graines, les 
fruits et les bâtons pour indiquer les montants ; et procurer le matériel de dessin tel que la craie et les 
bâtons. 

Il fuut d'abord situer la période du schéma de la tendance. Il est utile de bâtir sur des repères 
chrooologiques historiques parce qu'ils déterminent quels ont été les grands "événements" de la 
communauté (ex. les inondations, les sécheresses, les résolutions, la construction des écoles etc.). Ensuite 
tout le village doit se-d'accord sur ce que représeotent les tendaoces (ex. le travail, la migration, les 
prix etc.) Pour terminer, demander aux participants de qualifier chacune des tendances sur le schéma. 

Exemples de schématisation des tendances : 

La tendance A indique les événements majeurs étalés sur une période de 60 aos dans un village au 
BengaJ de rOnest. Ce repère chronologique a été réalisé par raide d'un infunnateur âgé de 105 ans. Les 
repères chronologiques peuvent aussi se réaliser dans les groupes de discossions d'hoiiiii'IeS et les lèmmes 
séparément. Cela montrera à la fois les siroilitodes et les diflërences dans fidentification des événements 
majeurs et des changements importants. 

La tendaoce B démontée conuneut on peut utiliser les transects pour montrer les tendances 
historiques. 

La tendance C était sur deux modèles fuit par les villageois de Ardanarypura. Les modèles 
présentaient des changements intervenus dans la zone du bassin versant sur une période de cinquante ans. 
On poumût utiliser les deux schémas pour fuciliter une discossion relative aux changements au niveau des 
activités et de faccès aux ressources sur la base des relations homme lèmme et qui sont une conséquence 
de la détérioration de l'envirormement. 

Le Classement par préférence 
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Le classement par préfèrence est une grille qui représente une valeur relative ou des préjèrences eo 
établissant des activités hiérarchisées ou des éléments. Elle relève les catégories utilisées par les villageois 
pour Je classement. Souvent les femmes et les horrnnes ont des catégories différentes. 

Pourquoi faire le classement par préférence? 

On utilise le classement par préJèrence participatif pour chercher ou étudier les infOrmations. Au 
cours de rexercice de classement, les chercheurs connnence à compreodre rahemative des villageois et 
leurs options. Ils aimeraient mener tme étude plus approfundie et savoir quelles seraient leurs préféreoces 
s'ils avaient plus de hberté de choix (ex. les variétés de semences d'arbres disponibles.) Les esseoces 
d'arbres, les combusiibles, les variétés de cultures etc .... peuvent être classés. 
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SECTIONB 

Qu'at- on besoin pour le classement par préférence? 

Ensemble, avec les villageois, choisir le matériel à utiliser (ex. le papier ou le so~ les graines, les 
pierres, les bâtons etc.) Ensuite, décider de ce qu'il firut classer et lister les éléments (ex. les essences 
d'arbres, produits de fagrofuresterie, les parcelles furestières de la communauté etc.) Preodre chaque 
élément et pose la question en quoi est ce qu'il est bon et en quoi est ce qu'il est mauvais. Il fàut reporter la 
question pour obtenir d'avantage de caractéristiques. Il firut lister les critères de classement dans le 
diagnunme. Il fàut demander aux fummes et aux honnnes de classer chaque élément (1 ~meilleur, 
2 ~deuxième meilleur, etc.). Les questions à poser sont : "quels sont les critères les plus importants? s'il 
ne vous fàllait qu'un, lequel choisirez vous ? "Combien en avez-vous de chaque ? 
"Combien en amenez-vous avoir de ? " les chercheurs doivent se mélier d'utiliser leurs propres critères à 
moins qu'ils ne soient clairement différents de ceux des villageois. 

Exemples de classement par préférence 

La matrice A était réalisée par les vieilles fèrnme de la Gambie (ses groupes de vieux, de jeunes et 
de vieilles fummes ont réalisé une matrice qui indique les usages et les avantages de plusieurs produits 
agricoles. Les critères de classer la nourriture, le revenu, le besoin en main d'oeuvre agricole, la saveur, 
etc. étaient choisis par les vielles fummes.) 

La matrice B donne le classement de différents types d'arbres d'horticuhure réalisé par les 
villageois à Uttar Pradesh, selon la résistance aux saisons, la valeur marchande, la résistance aux maladies 
et la capacité de servir de fuurrage. La matrice établit la dilli:rence en nombre entre les arbres qui existent 
et le nombre désité. Des infunnations supplémentaires seront nécessaire pour répondre aux questions : 
"les préfërences des villageois diflèrent-elles des propositions du Département Forestier?' "les préfi!rences 
diffèrent-elles suivant qu'on est hormne ou ferrnne". 



1 
1- SECTION3 

1 Matrice A 

1 
1 TABLEAU 

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



-=---- ------
1 
1· 
1 
1 
1 
1 
il 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

SECTION3 

Matricee 

La matrice C donne le classement des moyens d'existence réalisé par les ièmmes dans le village 
Godavellagudda En plus des avantages, les remmes ont évalué les possibilités de réalisation de revenus 
telles que la commercialisation du OOis d'oeuvre, les besoins en main d'oeuvre, les crédits. Pour comparer 
les priorités et les contraintes des Jènnnes et des hommes, on pourrait aussi demander aux honnnes de 
classer leurs possibilités de réalisation de revenus pour voir si les critères des honnnes dillèrent de ceux 
des Jènnnes. 

* CLASSEMENT DE FORTUNE 

Qu'est ce que le classement de fortune? 

Le classement de furtune est Wl outil pour déterminer la richesse relarive de chaque membre de la 
communauté, y compris les dilrerences provenant du fuit qu'on est honnne ou Jènnne en matière de 
richesse. Les informations relarives sur la furtune sur plus souvent fuciles à obtenir paree que les 
participants sont moins suscephbles quant au dévoilement de leur fOrtune en rapport avec les membres 
d'une autre conanunauté, qu'ils ne le seraient si on leur demandait de dormer des chiffies exacts. 

L'Emploi du classement de fortune 

L'on utilise le classement de furtune relarive pour analyser quelle proportion de la connmmauté est 
riche et déterminer qu'ils sont d'une part et proportion des membres de la communauté est pauvre et 
qu'ils sont d'autre part. n vise à trouver plutôt les raisons d'une richesse ou d'une pauvreté relatives que 
d'étudier les revenus exacts. Le classement de furtune montre les critères de la conmrunauté pour << la 
pauvreté » et <( la richesse )) . 

Les besoins du classement de fortune ? 

Pour le classement de la furtune, les chercheurs ont hesoin d'une liste originale des maisons. Si une 
carte du village a été réalisée on peut l'utiliser (voir N"l dans l'exemple qui suit à la page 34). n fuut 
chiffi'er autant de cartes qu'il y a de maisons et sur chaque carte, écrire le nom de chaque ménage (voir 
N"2). Avec les villageois, sélectiormer les infunnateurs principaux et demander à tour de rôle à chacwt de 
trier les cartes dans les tas selon les catégories de fOrtune (voir N°3). 

A travers les discussions avec les villageois, il fàut déterminer leurs critères de richesse et de 
pauvreté, mais il ne fàut pas discuter des ménages individuellement. (voir N"4). 

Pour cakuier les points, il fàut compter les cartes dans chaque tas (voir N°5) et dormer Wl 

pourcentage à chaque catégorie selon le nombre de catégories utilisées par les infOrmateurs principaux. 
Par exemple : S'il y a trois catégories A ~ 33, B ~ 66, C ~ 100 A représente les plus riches et C les plus 
pauvres ménages S'il y a quatre catégories A~ 25, B ~50, C ~ 75 et D ~ 100. 

Il fàut ajouter tous les points, diviser par le nombre d'infOrmateurs et relever les résultats (voir 
N°6). Finalement, classe les maisons en commençant de la plus riche à la plus pauvre. La plus riche aura 
peu de points et la plus pauvre aura des points élevés. 

Exemple de classement de fortune 
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L'exemple A dorme une simple méthode de classement de la fortune. En utilisant la carte de leur 
village, les villages du Bengal de rOuest ont mis au point un système à trois points pour indiquer trois 

groupes différents de ménages. 

SECTION3 

TABLEAU 
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SECTION3 

Le groupe le plus pauvre (leurs maisons sont marquées dim point) n'avait pas de terre mais un peu 
de nourriture quelques travailleurs et beaucoup de charges. 

Le second groupe (leurs maisons sont marquées de deux points) avait ou peu de terre (un ou deux 
arpents/0,4-0,8 ha) et il était juste capable de satisfàire leurs besoins de consommation. 

Le troisième groupe (leurs maisons sont marquées de trois points), avait environ quatre arpents de 
terre, des membres de fumille disposant dim emploi hors du village étaient plus nantis en matière de 
revenu furnilial, de disponibilité de la nourriture et du pouvoir d'achat. On pouvait utiliser des marqueurs 
en couleur pour indiquer sur la carte, les fàmilles tenues par les fèmmes. L'exemple B donne le classement 
de la fortune réalisé par les vieilles fèmmes en Gambie. Elle ont mis sur pied des critères distinguant cinq 
type de fiunilles, allant des plus ricbes aux plus pauvres, elles ont fuit observer la répartition du caste parmi 
ces furnilles et celles qui avaient bénéficié d'une assistance de développement. Les classements de fOrtune 
étaient aussi réalisés par les jetmeS hommes et les vieux horrunes. Lorsqu'on compare les classements des 
vieilles fèmmes et ceux des jeunes fèmmes à ceux des vieux et des jeuues honnnes, il apparaît clairement 
que les hommes mettent l'accent sur le bétail, le matériel agricole connne indicateurs de fOrtune, alors que 
les fennnes, plus d'accent sur les pauvres habitats, les grandes furnilles et la pénurie alimentaire connne 
étant des indicateurs de la pauvreté. 

L'exemple C est un résumé du classement de fOrtune des fàmilles du village de Mahilong. On en a 
identifié quatre types - tres aisées, aisées, moyennes et pauvres, ayant les deux critères que sont les biens et 
les conditions sociales. Les biens importants comprennent des vélos, l'eau des puits, des télévisions, les 
charrues et les animaux. Les conditions sociales importantes comprenaient, les habitudes de boisson, 
l'éducation des enfunts et la grandeur de la fumille. 

L'exemple D est l'analyse des moyens d'existence, ou type de classement de fortune au niveau 
interne de la fiunille. Pour tous les deux honnnes et deux fennnes, les charges de la fiunille, le bétail, les 
sources de revenu et les dépeuses mensuelles sont présentes sur les graphiques en barres et les graphiques 
circulaires. La plus pauvre de ces furnilles est de toute évidence celle de Clara : elle est une fennne chef de 
fumille ayant seulement quelques poules et chèvres et tire son revenu principalement de l'agriculture. 
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SECTION3 

SCliEMA DE PAIN INDIEN 

Qu'est-ce que les schémas de pain indien ? 

Les schémas de pain indien (ou les schémas de Venu) sont les représentations des rapports, 
sociaux dans une connmmauté. Les formes circulaires qui ressemblent au pain indien sont utilisées pour 
montrer l'importance relative des individus et des groupes dans une conmnmauté. 

Pourquoi tracer les schémas de pain indien ? 

On utilise le schéma de pain indien pour identifier les "acteurs" principaux dans une communauté 
que ce soit des organisations ou des individus et est aussi utilisé pour identifier les liens entre ces acteurs et 
les activités de la conmnmauté. Le tracé du schéma de pain indien peut révéler des sources d'influence 
cachées. Par exemple, les chefS religieux et les accoucheuses traditionnelles peuvent posséder des 
connaissances spéciales sur les ressources fOrestières mais ils ne jouent pas habituellement un rôle dans la 
planification du développement de la fOresterie conune le funt beaucoup de sources d'infiuence reconnues. 

Les besoin les schémas de pain indien ? 

Découper 20-30 cartons ou du papier dur en funne circulaire grand conune des plats de dîner. Les 
cercles doivent avoir les mémes tailles pour commencer. Avec les infOrmateurs principaux, il fàut identilier 
les leaders d'opinion dans la communauté, inscrire les noms de ces groupes ou des individus sur les cartons 
découpés puis demander aux participaots "quels sont les organisations ou individus qui sont liés au 
développement de la fOresterie ?" "Lesquels travaillent ensemble ?" "Lesquels ne travaillent pas ensemble 
?''. 

Indiques une relative in1luence dans la conmnmauté des "acteurs" en réduisant la taille du pain 
indien au fur et à mesure que leur in1lnence boisse. Indique une furce relative des liens entre les "acteurs" 
et la conmnmauté en diminuant la distance entre les pains indiens au fur et à mesure que les liens se 
renfOrcent. 

Finalement, lorsque vous aboutissez à un consensus, vous discutez du schéma avec d'autres 
villageois pour passer les informations triangulsiremen sur les rapports sociaux dans la connnunauté. Par 
exemple "les fununes et les honnnes considèrent-ils les mémes groupes et les mémes individus conune 
importants?" "Les jeunes et les personnes âgées considèrent-ils les mêmes groupes et les mêmes individus 
comme importants ?''. 

Exemples de schémas de pain indien 

Le schéma A montre l'utilisation de pain indien pour illustrer l'infrastructure d'un village à Andhra 
Pmdesh. Apparennnent l'agent de développement et la coopérative des producteurs de lait sont de ceux 
qui disposent d'une grande in1luence dans le village. 

Le schéma B est basé sur le schéma du pain indien réalisé séparément par les fununes et les 
honnnes à Tamil Nadu. Il y a uo certain nombre de similitudes entre eux spécialement pour ce qui est de 
l'importance de la coopérative et la boutique de rotin, le château d'eau le panchaya. Les fununes accordent 
plus d'importance aux postes de sauté primaire et à l'hôpital quant aux honnnes ils accordent plus 
d'importance à l'école. 
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8. L'ANALYSE DES FORCES, DES FAIBLESSES, DES 
OPPORTUNITES ET DES LIMITATIONS (F.F.O.L.) 

Qu'est-ce que l'analyse des F.F.O.L.? 

L'analyse des F.F.O.L. est un outil pour documenter l'évaluation d'une activité par les villageois y 
compris ses forces, ses finblesses, ses Opporhmités et ses Limitations. 

Pourquoi faire une analyse des F.F.O.L. ? 

L'analyse des F.F.O.L. est un outil utilisé pour évaluer les furces et les fàiblesses des activités et 
pour identifier les solutions poSSibles et les contraintes. Oo peut aussi utiliser F.F.O.L. pour identifier les 
diflèrences entre honune - fèrnrne eo ce qui est des préfi:rences. 

Qu'est-ce qui est nécessaire pour l'analyse des F.F.O.L.? 

Avec les participants, choisissez les matériaux (ex. une grande feuille de papier; un tableau, des 
marqueurs, de la craie etc.), puis tracez quatre colonnes verticales. Inscrivez "forces", "fàiblesses'\ 
"opportunités" et "limitations" daos chaque colonoe. Avec les participants il fàut ideotifier les activités à 
évaluer et les inscrire daos la colonne de gauche (ex. furmation, parcelles de légwnes, élevage d'abeilles, 
etc.) Eviter de lister plus de trois ou quatre éléments afin d'avoir le temps de débats sur chaque élément. 
Ensuite, avec les participants, remplir chaque colonoe. Listez tous les bons aspeets daos la colonoe des 
"furces" (ex. plus de funnation disponible, la formation se fuit prés de la maison). 
Dans la coloune des "finblesses", il fàut lister tous les aspeets négatilS (ex. les frais de furmation sont très 
élevés, seuls les honunes sont invités pour y prendre part). 
Dans la colonne des "opportunités" il fu.ut lister les solutions possibles en vue d'éliminer ou de diminuer les 
aspeets négatilS (ex. fuite eo sorte que les invitations soient explicitement bien accueillantes pour les 
fenunes). 
Dans la colonoe des "limitations", il fàut lister toutes les contraintes possibles (ex. manque de ronds). 
Finalement, discuter de l'évaluation avec les autres villageois. "Les honunes et les femmes participaient-ils 
à l'évaluation ?" "Leurs évaluations diftèrent-elles ? " 



1 
• 

1· 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 

TABLEAU DES F.F.O.L. 

Le village de Kbajret Uperfi.Gangauri 

Elément à évaluer Forces 

Localisation point Près du 
d'eau village 

Faiblesses Opportunités Limitations 

Facilement Améliorer le Manque de funds 
inondé système 

d'écoulement des 
eaux 
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EXEMPLES D'ANALYSE DES F.F.O.L . 

Le tableau A donne un exemple simple de la manière dont les F.F.O.L. peuvent être utilisés. 
L'avantage des F.F.O.L. est de reconnaître que chaque problêrne a ses aspects positiJS et négatilS. F.F.O.L. 
est plus effectif lorsqu'on l'utilise pour approfornlir les discussions sur les problèmes clés générés par les 
autres outils. Par exemple, on peut l'utiliser pour étudier les opportunités pour remédier à la dégradation 
environoemental exposées lors du schéma, des tendances ou pour étudier les limitations de se concentrer 
sur les produits agricoles de préfi!rence identifiés lors du classement de préfi!rence. C'est un outil de 
prospection dans le futur. 

La triangulation est un aspect important de la M.RA. La triangulation est un procédé de 
vérification de la justesse de l'infurmation en utilisant ao moins trois méthodologies diflërentes ex. l'étode 
des docuroents, le Mappage saisonnier, le schématisation des tendances. 

DOCUMENTATION DE L'ETUDE DE CAS 

Pour être utilisé dans la furmation en gestion des relations honnne - fennne, l'étude de cas doit 
préseuter des informations fuctuelles, fragmentées par des relations horrune - fènnne sur les rôles, les 
sources et les contraintes des membres de la connnunauté dans la zone de l'étude de cas. 

L'on suppose souvent que des études de cas doivent être écrites. En fuit, on peut aussi présenter 
les études de cas visuellement en utilisant des cassettes vidéo et en utilisant des cartes, schémas, tables et 
photographies. Beaucoup d'outils MRA fuurnirout la plupart des informations sous funne visuelle. La 
combinaison de la fonne visuelle et de la fonne écrite procure, suscite l'intérêt et procure du plaisit à 
l'étode de cas. En elle-même les représentations visuelles ne sont utiles que si les participants ont bas 
niveau d'alphabétisme. 

Pour être efficace pour la fonnation en gestion des relations homme - fennne en matière de 
foresterie, les études de cas écrites et visuelles doivent : équilibrer les infonnations relatives aux 
relations homme - femme en matière de foresterie. 
Une étode de cas pour la furmation en gestion des relations honnne - fènnne est un égard bifucal sur un 
programme des furestiers et son contexte. L'étode de cas doit équilibrer les informations entre la foresterie 
et les questions horrune- fennne puis les relier entre elles d'une part et à d'aotres secteurs d'autre part tels 
que l'agricuhure, la production aoitnale, la nutrition, la cuhure de subsistance et ainsi de suite. 
Les infurmations doivent être fragmentées sur la base des relations honnne - fennne et être suffisante pour 
analyser les impacts différentiels sur les fènnnes et les ho!ll!OO< 

Equilibrer les informations géoérales et spécifiques 

Une bonne étude de cas de formation comporte assez de détails sur le contexte spécifique de 
l'étode de cas, telle que les infurmations partiales en matière de relations honnne - fennne qui sont 
détaillées, sur les tàches de la foresterie et de l'agricuhure. Celles-ci doivent être équilibrées par les 
infurmations qui dévoile les liens existants avec plusieurs sujets tels que le développement forestier 
durable. 

Provoquer des questions 

Une bonne étude de cas ne donne pas de réponse, mais suscite des débats et détnontre le besoin de 
comprendre "qui fait ceci?' "A qui ça profite?" "Qui doit fàire partie?''. L'étude de cas doit pousser les 
séminaristes à remettre en cause la base des décisions liées ao développement furestier qu'ils prennent . 
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Etre réaliste 

Une borme étude de cas stimule une situation que les stagiaires reconnaissent par leur propre 
expérience. Lorsque les stagiaires trouve fétude de cas crédible ils trouvent que la gestion des relations 
honnne - 1èmme est uo outil eflèctif pour le développement forestier. 

Donner des infonnatioos complètes 
Une borme étude de cas donne toute les informations oéeessaires pour compléter les quatre Etapes 

ou Profiles de la formation des gestions des relations gestion honnne - 1èmme en matière de foresterie. Les 
informations sont justes ; il n'y a pas d'incohérences des fuits et fétude de cas ne comporte pas de 
SllpiX)sitions ou d'opinions. 
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