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Avant propos

Cette notc méthodologique est une synthèse des travaux des chercheurs de

|ESPGRN sur la carte faite par les villageois lors dc I'application des méthodes dc

recherches participatives. La rédaction de cette note a été faite par Souleymane

DIÂRRA, Toon DEFOER et Thea HILHORST rcspectivement Aménagiste,
Agronomc (Chef Assistancc Tcchniquc) et Sociologue à I'ESPGRN/Sikasso. Lcs

photographies ont été réalisées par Thea HILHORST et Issa KANTE ct lcs cartcs

par les diffêrents groupes de thème. Ces cartes ont été copiées par Abdoul Karim
DIARRA ct la misc en pages a êrê réaliséc par Marijke LOOSVELT. Les

réalisateurs de ccttc Notc Méthodologique remercient tous ccux qui y ont
contribuê: les collègues chercheurs, les.techniciens, les enquêteurs de I'ESPGRN et
les paysans dans les villagcs de rechcrche.

L'Equipe Systèmes de Production et Gestion de Ressources Naturelles @SPGRN)
fait partie du Centre Régional de Recherche Agronomique (CRRA) de Sikasso de

l'Institut d'Economie Rurale (ER). L?ESPGRN/Sikasso reçoit une aide financière
du gouvcrnement dcs Pays-Bas ct I'assistancc tcchniquc du KIT (Insdrur Royal des

Tropiques). L'êquipe est composée d'agronomes, d'agro{conomistes, d' aménagistes,

de sociologues et de zootechniciens.

Le rôle principal dc I'ESPGRN cst d'identificr les contraintes tcchniques ct socio-

économiques de production agricole ct de gestion des ressourccs naturelles,
d'introduirc une oricntation paysannc dans tous les programrres en tenant comptc
dcs prêoccupations réclles des utilisateurs et de facilitcr la communication entre
paysans, chcrcheurs. et vulgarisateurs. Le but final cst dc dêveloppcr dcs messages

adaptés aux rêalitês paysannes. L'ESPGRN travaille sclon 5 axes dc rcchcrchc: (1)

la gestion des ressources nahrrelles communcs furincipalement Ie bois et les

pârurages), (2) la gestion de I'cxploitation, (3) I'intensification des systèmcs de

culturcs, (4) I'intensification dcs systèmcs d'êlcvage (et I'intêgration agriculture-
élevage) ct (5) l'économic rurale.

L'ESPGRN de Sikasso intervient dans deux zones agro-climatiqucs où cllc a

différcntcs antcnnes, regroupant 4 villagcs dc rcchcrchc chacunc. Lcs antcnnes dc
Koutiala et dc Kignan dans la zone Nord Guinêenne avec 800 mm à 1000 mm de

pluie et celles de Bougouni et de Kadiolo dans la zone Guinéenne avec plus dc 1000

mm dc pluie.

ESPGRN/IER: BP 186 Sikasso, Mali.
Té1.: 620028/620346. Fax: 620349
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Depuis quelques années, I'ESPGRN cherche à exploiter les forces de

la connaissance paysanne tout en apprenant par et avec eux. Ainsi
des approches et méthodes se développent pour intcnsifier la
participation paysanne dans les différentes phascs de la recherche.

Plusieurs méthodes de diagnostic qui privilégient la participarion
paysanne existent appelées la Mêtbdc Accélérêc dc Ræherche

Partiripatioe (IUIARP) ou le Diagnostic Participat;f @P) Ccs mérhodes

ne permettent pas seulement la participation active des paysans, elles

ont aussi l'avantage de générer des résultats valables et utiles pour la
recherche et le développement en peu de temps. Les résultats partiels

obtenus par l'équipe avec l'emploi des méthodes de recherche

conventionnelles et l'accent mis sur une recherche à faible coût-
bénéfice, a davantage stimulé I'ESPGRN pour expérimenter les

outils de diagnostic et de planificarion participatifs.

Dans le diagnostic classique, I'implication ties paysans se limite
souvcnt à la collecte des donnécs, tandis que lc chercheur prend en

charge l'analysc des données sans véritable implication des paysans.

L'évolution des dernières années vers des analyses à I'aide de logicicls
informatiques très performants, ne favorise pas non plus

I'implication des paysans. L'expérience a monrré que les résultats

ainsi obtenus mènent rarement aux acdons concrètes de

développement, adaptées aux condirions sur place.

Pour des raisons d'efficacité, l'implication des paysans dans le

diagnostic ne peut pils sc limiter à la collecte de données. Leur
cngagement dans I'analysc de la situation qu'ils vivent



quotidiennement, permettra une meilleure compréhension des

phénomènes et Lagênêration des recommandations d'actions adaptées

aux conditions locales. Ainsi, il existe un bcsoin d'outils adaptés

pour faciliter la communication et pour créer un forum de

discussion entre paysans et chercheurs ou développeurs. C'est dans

ce souci que les outils visuels et participatifs sont de plus cn plus

utilisés pour supporter et intensifier I'analyse des paysans afin

d'aboutir à une planification d'actions adaptées. Elles permettent la

participation aussi bicn des alphabétisé(c)s que des non-

alphabétisé(e)s. La carte de terroir comme outil de diagnostic/

planification est un des outils visuels participatifs les plus puissants

et les plus utilisés pour analyscr la gestion des ressourccs naturelles.

Contrairement aux ciutes faites sur la base des photographies

aériennes ou d'images satellites qui sont généralement au delà de la

perception de la plupart des paysans, Ics cartes de terroir sont

intégralement élaborées au village par les villageois avec du matériel

ordinaire. Elles ont l'avantage d'être peu coûteuses, faciles à élaborer

et compréhensibles par toutes les couches de la population, hommes

et femmes.

Par défaut de précision, La carte de terroir ne permet p:rs de calculer

de façon précise l'importance des différentes ressources naturelles ni
I'ampleur exacte des problèmes comme on pourrait le faire avec

celles à base de photographies aériennes ou d'images satellites.

Cependant, il faut se dcmander si la finalité envisagée, la

planification des actions concrètes ct adaptécs, nécessite un tel

investisscment pcndant les premières analyses.

Bien que les paysans semblent percevoir difficilemcnt la notion

d'échelle, ils ont une connaissance assez fine de leur terroir. En plus,



la complémentarité des perceptions des différents utilisateurs
(hommcs, femmes, jeunes, bergers, chasseurs, etc.) permct d'enrichir
les connaissances individuelles des paysans et il en résulte

généralement une carte assez complète et valorisante. L'expérience

a montré quc de tellcs cartes sont suffisamment performantes pour

iuger et analyser I'importance (relative) des problèmes dans le but de

planifier et de localiser les endroits où des actions sont à

entreprendre au niveau du tcrroir villageois.

Ainsi la carte de terroir commc outil d'analyse n'est pas un but cn

soi, bien que son élaboration peut créer une bonne ambiance ct unc

atmosphèrc de détcnte entre développeurs et paysans. Elle doit être

vuc coûlme un outil qui facilite la discussion autour de la gcstion des

ressources naturelles. Aussi, une carte n'est jamais finie. Les paysans

sont toujours invités à la perfectionner en y apportant des

corrections et améliorations ou d'en faire une nouvelle.

La présente note est destinée aux chercheurs, développeurs ct

vulgarisateurs impliqués dans les activités de gestion des ressources

naturelles. L'objectif principal de cette note méthodologique est de

les appuyer dans l'animation des séances d'élaboration des cartcs de

terroir avec les villageois. Ccpendant la maîtrise de la méthodologie

ne peut s'acquérir quc par la pratique de tcrrain. La note doit êtrc

considérée comme un aide mémoire ct toutes suggestions pour son

amélioration sont les bienvenues.

D'abord sont présentés les objectifs et les rôles dc cartes de terroir,
suivi par le cadrc et les conditions d'exécution. Le corps principal dc

la note précise les aspects pratiques d'élaboration et d'analyse de

différcnts types de cartcs de tcrroir. Aussi quclqucs résultats obtenus

par I'ESPGRN et des conseils pour I'amélioration sont donnés.



La carte de terroir est un outil visuel et participatif, utilisé dans le

diagnostic et la planification des actions de recherche et de

dévcloppcment. Elle s'applique au niveau des ressources naturclles

sous gestion communale (villageoise ou inter-villageoise). Elle se

distinguc des cartes de I'exploitation ou des champs qui se situent au

niveau exploitation ou individuel.

La carte de terroir est une représentation schématique qui permet de

visualiser I'espace du terroir villageois, ses caractéristiques, son

occupation et son utilisation, tel que perçu par les villageois. Elle est

élaborée, avec l'appui d'un animateur, par les différentes couches

sociales, hommes et femmes, impliquées dans I'utilisation et la
gestion des ressources naturellcs du terroir (inter-) villageois donné.

La carte permet à travers une visualisation du terroir villageois: (1)

d'appréhender la localisation, l'étendue ct la répartition des

différentes unités (de terroir, de terre, de végétation, etc.) dans

I'espace du terroir, (2) d'apprécier les critères de distinction des

unités, (3) de dégager I'utilisation, les potentialités et les contraintes

des unités et (4) d'appréhender les modes de gestion.

L' élaboration d'une carte de terroir aide les paysans à analyser leur

situation à travers la confrontation des visions et connaissances des

différents utilisateurs du terroir. Il s'agit de centrer les débats autour

des modes de gestion des différents types d'utilisateurs et pousser la

complémentaritê des visions. En plus, I'animateur peut donner des

éléments complémentaires à la vision paysanne de la réalité et par

conséquent pousser leur analyse. Ceci aboutira aux propositions
spécifiques et adaptées aux problèmes locaux. Ainsi, la carte de



terroir devient un outil de communication entre les paysans eux-

mêmes et entre paysans ct chercheurs ou développeurs (animateurs).

La carte peut aussi êtrc utilisée comme outil de programmation des

actions de recherche ct de dévcloppement. La visualisation des types

de terre, des champs de culture, de la zone sylvo-pastorâle, des zones

d'infestation de striga, etc., permet de f,aire un meilleur choix et

ciblage des démonstrations, tests et actions.

Respectant le principe de triangulation, caractéristique pour les

méthodes de diagnostic comme la MARP ou le DP, et pour éviter

les biais, le diagnostic/planification ne peut être limité à la carte de

terroir. Ainsi l'élaboration d'une carte de terroir fait normalement

partie d'une démarche méthodologique qui comprend plusieurs éta-

pes et d'autres outils comme le transect, les classifications, les

diagrammes, l'entretien semi-structuré, etc.

Il faut faure une distinction entre la MARP ou le DP exploratoire et

thématique. La IuIARPoule DP exploratoireest appliquée dans le cas

d'un diagnostic initial, tandis que la A,IARP ou le DP tbématique est

utilisée pour un diagnostic approfondi. Dans ce cadre on peut

distinguer la carte de terroir exploratoire(dans le diagnostic initial) et

In carte dc tcrroir tbétnatique (diagnostic approfondi ou élaboré).

La distinction entre la carte exploratoire et la carte thématique existe

au nivcau de I'unité d'analyse (Cadre 1). Une cartc etploratoire est

élaborée pour étudier les systèmes de production et les ressources

naturelles dans leur globalité. Pour la cartc thématQuc, l'unité

d'analyse est généralement plus étroite: une ressource naturelle

spécifique, comme le bois, les pâturages, les terres agricolc, ou un

problème spécifique qui touche la plupart des cxploitations (par

exemple un plan d'aménagement).



La carte exploratoire est normalement faitc dans le cas de la

prospection d'une nouvelle zone ou village ct si I'encadrement (de

rechcrche ou de développement) est relativement réccnt dans la

zone. L'élaboration d'une cartÊ thêmatique, par contre, nécessitc une

connaissance'initiale des systèmcs de production et des problèmes

prioritaires d'une zone ou village donné. Elle peut être initiée par les

résultats (1) d'une carte exploratoire (diagnostic global initial), (2)

d'activités de rccherche (autres études diagnostiques, expérimen-

tarions) ou (3) des rêsultats du suivi.évaluation d'activitês de déve'

loppcment (pré-vulgarisation ou vulgarisation). L'élaboration d'une

carte de terroir thématique peut aussi aboutir à un khénn d'Aména'

gement du Terrolr (SAT) qui sert comme base Pour la planification

des actions dans le domaine de la gestion des ressources naturelles.

Une autre distinction entre la carte exploratoire et la carte

thématique existe au niveau des données secondaires. Dans le cas

d'une carte eæploranire, faite dans une zorLe relativcmcnt Peu

connue, les sources de données secondaires sont généralement

limitécs: donnécs ct cartcs générales de la zone, donnécs disponibles

au nivcau dc l'encadremcnt (CMDT, etc) et de I'association

villageoise.

Pour une cartl tbématique, la collecte des données secondaires

devient plus importante. En préalable à l'élaboration de la cartc

thématique, il est nécessaire de formuler des hypothèscs qui

détermineront les composantes de la carte nécessaire à I'analyse. Une

connaissance profonde du suiet d'étude et I'implication des

spécialistes à la matière est indispcnsable. L'information collcctée

est la base pour préparer les guides d'entretien Pour élaborer et

analyscr une c:rrte thématique* afin d'éviter un diagnostic

superficiel.



Cadre 1 Les différents diagnostics et les outils urilisés
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Ainsi les résultats attendus diffèrent substantiellement enrre les

deux types de carte. Unc carte exploratoire aboutit en premier lieu
à I'appréhension de l'état des ressources naturelles er à I'analyse des

contraintes principales. Ceci permer de formuler les hypothèses
préliminaires pouvant guider la planification des acrions de

recherche (comme élaboration d'un diagnostic thémarique) er de

développement ulrérieur. Dans le cas d'une carte thématiquc
(diagnostic élaboré), des recommandations concrères en marière de

planification des activités de recherche, de développemenr ou pour
un schéma d'aménagement du terroir sont attendues.



La réalisation d'une carte de terroir demande des préalables et

nécessite une procédure adéquate afin de réaliser ses obiectifs.

Avant rour il esr important que la carte soit faite par les villageois

et non par I'animateur. Les éléments qui nécessitent une attention

particulière dans la préparation et I'organisation d'une séance

d'élaboration de la carte de terroir sont: (1) lcs matêçiaux, (2) les

participants, (3) le(s) guide(s) d'entretien' (a) la prise de contact avec

les villageois, (5) I'introducdon au village, (6) l'élaboration de Ia

carte, (7) la mise en commun et validation, (S) la durée et (9)

l'animation lors de l'élaboration. Dans le présent chapitre

seulement les points communs de la préparation et I'élaboration des

différents types de carte sont prêsentés. Les êléments spécifiques par

type de carte sont précisés dans le chapitre suivant.

LES MATERIAUX

Les villageois ont I'habitude de dessiner sur le sol des plans

sommaires pour soutenir leurs ProPos. Par conséquent la notion de

carte n'est pas étrangère à eux. Bien qu'il soit souvent recommandé

d'utiliser des matériaux locaux comme des cendres, pierres, herbes,

feuilles d'arbres, etc., la pratique à I'ESPGRN est de faire les cartes

de terroir sur papier nKraft" à I'aide de grands feutres de couleur.

Ceci permer une présentation plus claire des différents éléments et

facilite le transport et la conservation de la carte au niveau du

village. Cependant, pendant I'analyse, d'autres matériaux, comme



des cailloux, feuillcs etc., peuvent être utilisés pour [a comparaison
des différents éléments. Dans le cas où les champs, les parcs ou

autres objets sont à localiser sur la carre, l'urilisation de papier

auto-collants de type 'post-it' s'est montrée très pratique;

LES PARTICIPANTS

Les groupes cibles ou couches sociales à distinguer pour
l'élaboration d'une carte sont fonction du type et du suiet de la
cartc. Dans le cas d'une cartc uplorataire (diagnosric inirial) on
s'intéresse à la vision des différents rypes d'utilisateurs, afin

d'obtenir une vue globale dcs ressources naturelles. Ainsi, plusieurs

groupes sont généralement constitués qui font chacun leur carte. Le
travail en sous-groupes a I'avanrage que les différentes catégories

sociales (genre, classes d'âge, etc.) er professionnelles peuvenr

s'exprimer sans être limitées par rapport au respect des règles socio-

culturelles traditionnelles. Bien que le choix soit laissé au village, il
est préférable de constituer au moins un groupe de femmes, de

jeunes et d'hommes adultes. La misc en commun doit suivre
l'élaboration des cartes en sous-groupes

Dans le cas d'une cartc tbématique,le choix des mcmbres du groupe
dépendra du suiet. Par exemple pour l'étude sur la classification et

gestion de la zone sylvo-pastorale, les paysans onr distingué cinq
groupes d'utilisateurs à savoir les femmes, les éleveurs, les vieux, les

agriculteurs et les chasseurs. Dans le but d'avoir les avis séparés de

tous les utilisateurs du terroir, les travaux en groupc donncnt dcs

cartes cn fonction d'une grande diversité de considérations. La

perception de chacun joue sur son analyse des potentialités,

contraintes et solutions.



Ccpendant, l'élaboration ct la misc en commun de ccs différentes

ciutes prcnnent beaucoup de temps, parfois au profit dc I'analyse de

la cartc finale. Pour cctte raison, il Pcut être préférablc Pour

ccrtains thèmes de se limiter à un seul grouPe Pour élaborer une

carte thêmatique. L'expérience de I'ESPGRN montre qu'on Peut

obtenir de très bons résultats avcc un 'groupe pitnf , constitué de

représentants des différentcs couches socialcs (p.e. selon genre, âge,

profession), pour les cartcs thématiqucs sur des suiets gui sont

relativement 'obiectifs' et qui requièrent une ccrtainc précision,

comme la toposéquencc et les ryPe de sols, la présence de striga,

ctc. Dans ce cas, pendant la réunion plênière d'introduction, il est

demandé aux villageois de choisir le groupe pivot qui élaborcra Ia

carte. Pendant I'exécution de Ia carte Par ce grouPe pivot, le reste

du village pcut s'occuper d'un autrc volct du diagnostic élaboré. La

carte thématiquc ainsi dessinée est validée et andysée davanuge en

réunion plénière dc mise cn commun.

Iæs femmes constituent un grouPe cible important Pour les

discussions autour des rcssourccs naturelles et d'autrcs élémcnts de

la vie du village. Souvent le village décide que les femmes

consriruenr un seul groupe séparé alors que les hommes sont divisés

entre plusieurs grouPes. Il cst à rêaliser que ce groupe de femmes

cst souvent très hétêrogène vu tcs différcnces d'âge, d'origine, les

spêcialisations. Il peut alors être utile de suggérer la constitution dcs

sous-groupes de femmes. Cette décision et la répartition même

doivcnt venir des femmes.

Les cxpériences avec les cartes faites par des femmes en groupe à

part sont positives, bien qu'elles aient souvcnt moins d'expéricncc

avcc l'urilisation de fcutres ct papicr. La préscntation de leur carte

pendant la mise en commun ne Pos€ pas de problèmes. Dans le cas

10



où il est décidé de constituer un seul groupe pour faire une carre
(thématique p.e), I'animation doit êrre faite avec plus de brio
(dynamisme, pédagogie) afin de faire participer au maximum les

femmes. Il est important dans ce cas de donner la parole aux
femmes pour chaque question ct de les placer près dc i. ."rtr et de
la personne qui désigne les éléments.

LA PREPARATION DES GUIDES D'ENTRETIEN 

-
La prépararion des guides d'entretien est d'unc importance
primordiale afin d'animer de façon efficace lcs débats et I'analysc de
la carte. Cependant, dans le cas d'une &rte exploratoire, avec des

objecdfs assez larges, le guide d'enrrerien n'esr pas spécifique ni
élaboré. Par conrre dans le cas des carta tbémateua, il esr
indispensable de développer les hypothèses sur les causcs er effers
du problème (ou sujer) à analyser. ccs hypothèses sonr
généralement élaborées sur la base des résultats du diagnosric initial
ou d'autres recherches, études et données secondaires.

tA PRISE DE CONTACT AVEC LE VILLAGE_

La prise de contact avec le village peut être faite par le responsable
du groupe chcrcheurs/développeurs ou par le animarcur au moins
deux semaines à I'avance. Pendant ce passage le rendez-vous est fixé
en spécifiant le sujer que l'équipe désire rrairer, les objectifs
spécifiques, les résultats artendus, la mérhodologie et I'implication
des villageois. Il est importanr de s'assurer que les villageois ont le
temps disponible pendant la période rercnue pour l'exercice. pour
cette raison, il est préférable que lcs villageois proposenr le jour ct
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le calendrier de travail. (P.t exemple lc iour du marché est à

évitcr). L'encadrcment sur placc ou lcs rcsponsables villagcois

peuvent servir de relais et assureront le passage de l'information. Il

cst néccssaire dc laisscr une notc cn langue localc précisant lcs

détails du programmc prévu. Dans tous lcs cas il cst nécessairc dc

vérificr si I'information a Été donnée ct si les obiectifs ont été bicn

cxpliqués ct compris par lcs villageois.

L'INTRODUCTION AU VILTAGE

Une visite de courtoisie aux chcfs ct notables du village cst

nécessairc pour présentcr l'équipe ct lcs obiectifs de l'cxcrcicc. C'est

aussi I'occasion de fixer lc lieu et I'heure de la réunion. Cctte visite

de courtoisie se fait dc préfÉrence la veillc de la iournée du début

du travail. Iæ jour de démarrage du travail, I'assemblée commence

par la présentation des visiteurs et de I'agcnt de animadon Gi

préscnt), la présentation dcs villageoises ct villageois ct leurs

attentcs de I'cxcrcicc. Cctte prcmière Partie est suivie Par une

introduction du programme. L'animateur explique les obiectifs, la

méthodologie d'élaboradon de la carte et les résultats attendus,

ainsi que lcs avanteges ct inconvénients d'une répartition cn sous-

groupcs. Après, un temPs mort cst laissé Pour que les villagcois se

décident sur une répartition évcntuelle. Il est mis cnsuite à la

disposition des sous-groupcs le matêricl néccssaire Pour I'cxécution

de la cartc à savoir le papier nKraftn, lcs fcutres.
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L'ELABORATION DE LA CARTE

Il est essentiel que les participants dessinent eux-mêmes la carte.

Pour faciliter la démarche, le groupe peut désigner 1 ou 2

personnes qui vont faire la carte en fonction des conscnsus

succcssifs. Il cst aussi à conseiller quc lc groupe fait déjà lc choix dc

la personne qui va présenter la carte cn plénière. Etant donnée quc

la carte est un outil à la portée des andphabètes, il est nécessaire

que les différents éléments de la carre soienr symbolisés. Ces

symboles sont à choisir par le groupe en accord commun; ils
doivent être compréhensibles par tous lcs mcmbres du groupe ainsi

que par les autrcs villageois au moment de la validarion. Cependant

on observe souvent une tendance à ce que les néo-alphabètes

monopolisent "le feutre" pour écrire en langue locale sur la carte.

Dans ce cas, l'animateur doit veiller à assurer la participation des

autres.

Au début, les villageois doivent être assistés par I'animateur, pour
éviter que l'élaboration de la carte ne prenne trop de temps aux

dépens d'une analyse du sujet central. Il est demandé de faire tous

les travaux à partir des explications et orientations que I'animateur
donne, bien que chacun soit libre d'émettre son idée. Les villageois

sont d'abord invités à mettre le papier dans le sens de la longueur

du terroir et ensuite d'indiquer les points cardinaux. Puis, la

position du villagc est symbolisée, suivie par la représentation des

routes qui mènent aux villages voisins, qui sont des rcpèrcs très

importants, placés aux limites du papier. Aussi lcs passages d'eau les

plus visibles et autres éléments marquants du terroir sont à localiser
(marigots, grands ravins, fleuve). Finalement il est demandé aux

villageois d'identifier les différents sous-terroirs et leurs noms. Cette

clarification facilite considérablement la discussion enrre les
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villageois. Iæ guide d'entretien généralement utilisé Pour démarrer

aussi bien unc cartc exploratoire qu'une carte thêmatique cst donné

dans Le Cadre 2.

Cadre 2 Guide d'entretien de base Pour l'élaboration

dtune carte de terroir

Gr Powæ<tous mettre Ie WiEî dffis le lrlrts & I4 longuær

du tertoir?
Gr Pouqn<nus itdi4ua Ia point cardiruntx 47nc ds ngn6

qrc l,rous æulæ?
Ej Pouoa<n Lî pr&entfr lc oilllage an considhant le Wicî

@mtne Ie tqroir ûillagæii?
rr Powsaoous pr&enta 16 oihags rnisitts aur ætrénitâ

du papb et b routa qui ntènent antr sillaBs tnisitts

Br Pouoa<tous ,norquer Ia psages d'eau importzn&?

3r Potnæ<nus pr&enta 16 diffêrnr sotts-trrz.oht, leuæ

noms a origît16?

Il est conseillé de ne pas aller en détail au niveau du village même,

comme lcs différents quartiers, l'infrastructure etc., quand les

ressources naturelles sont I'objectif de I'exercice. Vu que les terroirs

villageois ont des formes diverses et peuvent prendre toutes les

figures géométriques, il cst recommandé de ne Pas trop insister sur

les limitcs, qui sont parfois un suiet sensible.

Une carte est souvent reprisc au cours du Processus. Les

villageois(es) réalisent, par exemple, qu'ils/elles ont mal placé le site

du village, ont cstimé le villagc troP grand, ctc.. Il cst possible

qu'au débtrt quelques villageois(es) soient hésitants Pour dessiner
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sur le papier. Une suggestion est de commenccr la carte sur le sol,

si c'est néccssairc, surtout pour trouvcr un consensus sur lc site du

village et les æ(es routiers, et reprendre après sur papier.

La poursuite de l'élaboration de la carte, I'analyse et la vérification

des hypothèscs sont fonction de I'objectif. Dans le chapitre suivant

des exemples de différents types de cartes (y compris les guides

d'entretien, le cadre d'analyse et les résultats) sont donnécs.

LA MISE EN COMMUN ET VALIDATION

Quand plusieurs sous-groupes ont êlaborê unc carte, la restitution

commence par la mise en commun. Chaque sous-groupe a choisi

un délégué qui présente sa carte en indiquant les différents élémcnts

et les raisons de leur figuration. Il est complété par les membres

du sous-groupe. Iæs autres sous-groupes et I'animateur pcuvent

poser des questions de compréhension. Après la présentation de

toutes les cartes, les points de différences et communs sont discutés.

Lz complémentarité des cartes est une source importantes de

discussion entre les paysans. Il arrive souvent que certains sous-

groupes découvrent des nouveaux éléments ou aspects de gestion

des ressourccs naturelles qu'ils ignoraient auparavant. Ensuite, les

villagcois rcticnnent la carte du sous-groupe qui représentc le micux

le terroir et commencent la validation de la carte. Généralement

cctte étape arrive à un moment où les villageois ont éprouvé lcur
intérêt de telle sorte que le choix ne pose pas de problème. La carte

choisie cst complétée par les informations importantes dcs aurcs

cartes. Un exposé de la carte finale peut être fait quelques temps

après lorsque le programme au village dure plusieurs jours.
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Ensuitc la carte est I'objet d'une analyse approfondie. Les questions

à poser sont fonction du sujet de l'étude comme Par cxemplc la

potenddité en production de bois ou pâturage des différents sous-

tcrroirs; le processus d'installation dcs chamPs sur le terroir, les

droits fonciers; les contraintes et Potentialités des typcs de sol, les

causes de la prolifération du striga, etc.

Dans le cas où une carte a êtê faite par un seul groupe' un Paysan

présente la carte en plénière. Elle sera complétée par les autres

villageois après discussion de leurs idées. La carte définitive sera

andysée en fonction des objectifs.

Quelque soit le sujet, une analyse globale Permettra de dégager

I'importance des unités de terroir Pour certaines activités

(agriculture, coupe de bois, pâturage), ou des phênomènes (striga,

baisse de fertiliré). A cet effet, d'autres outils peuvent être utilisés

pour hiérarchiser ou classifier de façon relative ces phénomènes

selon lcs sous-terroirs. II s'agit d'une classiJication différentielle ou

préfêrentiellr des sous-terroirs. Par exemple I'outil'ieu d-e cailloul

(qui existe à matérialiser par un nombre graduel de cailloux,

I'importance de la ressource) permet une quantification relative de

La superficie, de la production actuelle, des Potentialités' des

utilisations, etc. par unité, sous-terroir ou tyPe de terre. Cette

analyse peut aussi être faite en sous-grouPes. Pour I'exécution, les

villageois ont un certain nombre de cailloux, semences ou autres

objets qui sont à répartir sur les différentes unités, en fonction de la

question posée, d'après leur appréciation. Le décompte et la

comparaison donnent I'importance relative d'une activitê ou

phéqomène par sous-terroir, unités ou tyPes de terre.
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IÂ DTJREE

L'élaboration d'une carte de terroir, I'analysc ct la misc en
commun dans le cas où il y a plusieurs sous-groupes, prennent
beaucoup de temps. Pour cela il est néccssaire de bien définir les

sujets et de préparer les guides d'cntrctiens en se conccntrant sur
I'essendel.

Les salutationsr présentation des villagcois et de l'équipc ct
I'introduction du travail prennenr généralcment 30 minutcs de

temps. L'élaboration de la carre ct I'analyse dure cnrrc t heurc 30

ct 2 heures. La mise en commun des cartes, la discussion sur la
poursuite prend environ t heure. Une bonne gestion du temps par
l'équipc d'animation est indispensable pour assurcr que les cartes

soicnt bien analysées er pour éviter que les réunions prennent
beaucoup de temps en fariguant les participants. Dans le cas où il
manque du temps, il est préférable de planifier une aurre scssion,

pour approfondir ccrtains éléments.

L'AI{II\{ATION

Pour s'assurer que les différentes perspectives sont prises en comptc
dans I'analyse des problèmes érudiés, la composition de l'équipe esr

de prêf.êrence pluridisciplinaire, avec une représentation dcs deux

sexes. L'expérience de I'ESPGRN est basée sur I'animation par une
équipe de 2-3 personncs pour l'élaborarion d'une carte de tcrroir.
Les membres entre eux se répartissent le travail comme
I'introduction au village, la mise en commun, et I'analyse finale.
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Pendant l'élaboration de la carte même, I'animateur ioue un rôle

important dans I'introduction de I'cxercice ct l'orientation du

groupe autour dc la carte ct Pour I'analysc. Au cas où I'obicctif cst

d'avoir une idée de I'utilisation du terroir cn général Par les

différents sous-groupes, I'animateur peut laisscr le groupc travailler

scul après l'étape 'orientation', et revenir Pour I'analysc.

Quand les questions de rccherche sont plus nombreuses et précises,

comme dans le cas d'une carte thématique, l'animateur reste avec le

groupe pcndant tout le proccssus cn Posant des questions de

clarification et de compréhcnsion afin de Pousser les paysans à une

analyse profondc. L'animateur prend toujours des notes des

remiuques faites par le grouPe.

Un problème peut se poser quand le villagc ProPose plus de sous-

groupes que le nombre des animateurs disponibles. Dans ces

conditions un autre regroupement Peut être fait ou on Peut avoir

recourt à I'idée qu'un des grouPes soit constitué par des

rcprésentants des sous-groupes. Aussi I'animateur peut commencer

à travailler avec les grouPes par tour de rôle. Dans ce cas le

processus peut se dérouler en plusieurs journées.
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Dans Ie cadre de ses thèmcs de recherche, I'ESPGRN élabore
différents rypcs de carres de rerroir avec les villageois. Ce sont des

ert6 Qhratoiræ lutes lors des diagnostics iniriaux dans lcs

nouveaux villages de recherche et des urta thénatiquafaites dans

le cadre de divers thèmes de recherchq la classification er gestion
de la zoîe sylvo-pastorde, la dassification ct gestion dcs terrcs

agricoles, I'approche gesrion de la fertilité des sols, la
recherchdaction de lurre contre le striga, etc. Ce chapitre donne
des éléments spécifiques de l'élaboration dcs différenrs rypes de

cartes. Iæs guides d'entreticn pour l'élaboration et I'analyse ainsi
que quelques rêsultats obtenus sont présentés commc sourcc
d'inspiration.

LES CARTES EXPLORATOIRES

Lors du diagnostic initid de la zone de Bougouni, des c:ures

cxploratoires ont été faites dans lcs quatrcs villages de rccherche par
plusieurs catégories socialcs (vieux, jcunes er fcmmes) divisécs en

sous-groupes. IÆ guide d'entretien d'une tclle carte est ilsscz ouvcrt,
étant donné que I'objectif esr d'avoir une idée de la perception
villageoisc du terroir, de l'état des ressources et des contraintes
principales. [æs principaux éléments à ressortir sur la carte sonc le
découpage en sous-terroirs, les terres agricoles, les zones de brousse,

de pârurage, de cucillette, de coupe du bois. Ensuite, les endroits à

forte et faible potentialités et à problèmes sonr visualisés (Cadre 3).
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Voir Cadre 2

Pouvez-vous mettre le papier dans lc scns dc la longueur du

terroir?

Pouvez-vous indiquer les points cardinaux avec des signes

quc vous choisisscz?

Pouvez-vous présenter lc village en considêrant lc papier

cotrlme lc tcrroir villageois?

Pouvez-vous préscnter les villages voisins aux extrémités du

papier et les routcs qui mèncnt aux villagcs voisins

Pouvcz-votrs marqucr les passages d'eau importants?

Pouvez-vous préscntcr lcs différents souti-tcrroirs, leurs

noms et origines?

e QurJlÆ soîtt oæ différentæ ræurost ruûurellæ?

3r Pouta<nus dî.rtingua lÆ lieufi dc cæ resliouraa;?

e Auek rcnt Is endroit àfortc etfaiblc pwtialitâFur
æ différentæ ræourceri?

Ê Datts qupls endroit, Ia dirpnibilité dc 06 ræouror

Fent+JIs dÆ problàna? Au?k sont c6 problètna?

Cadre 3 Guide d'entretten
exploratoire

pour l'élaboration d'une carte

Après l'élaboration, on passe à I'analyse de la carte au sein du

groupe en utilisant un deuxième guide d'entretien (Cadre 4). Cette

andyse porte principalement sur I'utilisation, la gestion actuelle et

les changements par rapport au passé.
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Cadre 4 Guide d'entretien
exploratoire

pour I'analyse d'une carte

t Estcc qa'il t a da fungenwtg Fr rapprt à Ia

Nuctirritê dc æ newlunces nzarella? Si oui quelb en

ælttt b caus et 16 ænQuencæ?
s Qui ættt Is utilisaæuts k oæ différntæ neffit raes

næurella à I'bure aLtueJle?

e Este qu'il ! a b chngenenE pr rapprt à cettc

///iligltion?
t ArdI6 ent ls rqls dc l'4loiutianet lagætbnda

diffêrenta ræarcæ?
3t Estce quV I a da conflit dutour dc l'ut;lisation b

nessouross ttznrell.æ? Si oui Iqù?

Après I'analysc en sous-groupes, une présentation est faite en

réunion plénière par un représcntant de chaquc sous-groupe. Lcs

résultats sont discutés , comparês er la complémentarité est

cherchée pour élaborer une carre finale qui peut être davantage

analysée.

Résumé des résultats

Lcs cartes des différcnts sous-groupes dans un des villages de

recherchc à Bougouni, se montrent bien distinctes les unes des

autres (voir carte 1). Chaque groupe a indiqué les éléments qui sonr

liês aux activités les plus imporranres en ignorant parfois les

ressources importantes pour des autres sous-groupes.
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La carte des femmes montre surtout les pistes, les lieux de forte ou

faible potentialités de karité (Butyrospermum parkf et néré (Parki"a

bigtobosa); les bas-fonds, quc les femmes du village exploitent Pour

la riziculrure, les jardins et I'endroit où elles préparent les galettes.

Les problèmes autour des bas-fonds (appartenance' ensablement) et

ceux tiés à la cueillette fmortalité accêl&êe des espèccs) sont

clairement ressortis aussi.

Les oietq par contre, se sont concentrés sur [a position exacte des

villages voisins en expliquant les relations avec leur village et cn

indiquant les possessions du village sans préciser les limites exactes

du terroir villageois. Les changements Par raPPort à l'utilisation des

différentes ressources dans les différents sous-terroirs sont apparus

dans les discussions.

Les jeunes bommesont précisé les champs avec les tyPes de terre, les

lieux de regroupement à I'intérieur du village (mosquée, salle

d'alphabérisation etc). Ensuite ils ont analysé les potentialités et

contraintes des différents tyPes de terre. Par exemple, les iachères

proches du village sont très dégradées, d'où I'absence de champs de

case.

Après l'analyse des différentes cartes dans les sous-groupes, la carte

de synthèse a êtê analysée en plénière Par rapport aux différents

éléments y figurant. Cette analyse a permis de mettre en évidence

que le terroir est entou rê par des bas-fonds. Des discussions ont

abordé le droit foncier. Les bonnes terres sont éloignées du village

er sonr les propriétés des familles autochtones. Les autres familles

sonr sur des sols moins fertile. La disponibilité du bois est fonction

potentialité des terres et du degré de dégradation. L
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L'analyse en commun a aussi permis de clarifier les droits fonciers

par rapport aux villages voisins pour les membres plus ieunes (les

terres du village, les raison d'installation sur les terres etc). Aussi

I'identification des différents sous-terroirs et la signification de leur

nom a rêvêlê une partie de I'histoire du village pour quelques

villageois(es). Dans le cas où des exploitations mettent en valeur

une autre partie du terroir, la carte a permis de mieux connaîrre

l'état des ressources naturelles dans les endroits peu fréquentés

(comme le cas du dessèchement des pieds de karité) (Butyrospermum

parkù. L'importance que les femmes portent sur les problèmes

autour de la cueillette était également nouveau Pour [a plupart des

hommes.

La carte du terroir ainsi obtenue a êtê le premier outil dans le cadre

du diagnostic cxploratoire des quatre villages de Bougouni. Le

diagnostic a duré plusieurs journées dans chaque village. Les

résultats de la carte ont été complétés ou approfondis par d'autres

outils participatifs: le transect, la carte sociale, le diagramme de

venn, le calendrier composé etc), et ont Permis à la population de

raisonner les interventions à entreprendre. Par exemple autour des

problèmes des bas-fonds un thème est engagé Pour analyser le rôle

et la place des bas-fonds dans l'économie des femmes. En plus, un

diagnostic approfondi est en cours sur l'ampleur de la mortalité du

nêrê (Parkin biglobosa) et karité (Butyrospermum park) et les causes

sous-jacentes, par L'ESPGRN en collaboration avec [a rt'clierche

forestière.
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LES CARTES THEMATIQUES

t@Mb&Mz@Na@

Iæs objectifs principaux d'une carte thématique sur la zone sylvo-
pastorale, sont d'évaluer la production, I'utilisation des différentes

unités pour la coupe de bois et le pâturage er d'analyser les

contraintes afin de raisonner des mesures de gestion et actions

communales d'aménagement à cntrcprendre. Les résultats peuvent

être utilisés pour le développemenr de la partie du kbéma
d'Arnénagement du Terrorr (SAT) sur la zorLe sylvo-pasrorale (c'est

à dire les terres non agricoles ou la brousse proprement ditc).

La carte thématique élaborée dans le cadre de la rccherche sur la
classification et la gestion de la zone sylvo-pasrorale, donne

beaucoup d'attention à I'analyse des différents sous-rerroirs. En
effet, cette carte cherche tout d'abord à visualiser et à comprendre

I'importance, I'étendu, I'exploitation et la gestion de la zone sylvo-
pastorale des différents sous-terroirs.

Ces cartes ont été élaborées dans trois villages dans la zone Siwaa:

M'Péresso, Kaniko ct Try, situés dans la proximiré de Koutiala, le

bassin cotonnier de la région de Sikasso. Les différents services

techniques avec I'appui de I'ESPGRN sonr impliqués dans un
programme test de Gestion de Terroir dans la zone Siwaa.

L'analyse de la carte est faite à l'aide d'un guide élaboré à cet effer

(Cadre 6). Elle porte principalemenr sur les questions autour du
foncier, I'occupation, I'exploitarion, la gestion actuelle, les

problèmes principaux et la gestion envisagéc. Un accenr a été mis
sur le pâturage et le bois.
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Cadre 5 Guide d'entretien pour l'élaboration d'une carte de

la zone sylvo-pastorale

Voir Cadre 2

::ïîous 
mettre lc papier d,ns le scns de la longueur du

- Pouvez-vous indiqucr les points cardinau avec des signcs

quc vous choisisscz?

Pouvez-vous prêcnter le village en considérant lc papicr

corune le terroir villageois?

Pouvez-vous préscntcr les villages voisins aux cxtrémités du

papicr ct les routes qui mèncnt aux villagcs voisins?

Pouvcz-vors marqucr les passagcs d'eau importaûts?

Pouvcz-vors prfocnter lcs différcnts sons-terroirs, leurs

norns et origines?

3r Poun<nus prfunta 16 unitâ dc Iz tapasêEænce Far
cfuquc sas-tmoir?

Gr Pown<rlus dhnarquer et syrboliw Iæ prtismis en

culure dc la mrTe syk*prtorale propretnent ditc?

Ê Estce quV I a d6 endroit dégradfu? Si oui, ptna<nus
preenta cæ endrois sar Iz cdrta?

Ê Poun<nus indQua I'importnnæ relatirn dc cfuquc

sotts-tarroi, F raQprt à la ntpfrie? (utiliw l" jrn fu
cailloux*)

3r Poutm<rlus indQua I'imporunce pr sous-tenoir dc Ia

Ftentialité dc prduction pour le Pnraga h trriî dc

cottswiot4 le Ms e ù"ff" et b aæilletæ? (utiliw lc

iru dE caillour* ou gtmbols)
c- Poarntous itdQucr pr nus-tçroir lc nioeau

d'4loiution actacllc comme pâturage, Fur lc Mt de

ættrtntab4 Pur le ârrir e ù"ff" et la aæillctæ

(utiliw Is ja. dc caillour. ou gnnhlÆ)
cst unc analysc dtttercnuclle qu consrstc a donncr un

nombre dc cailloux pour évaluer I'importance rclative d'uue activitâ Il
pant êtrc régrcssif ou progrcssif.
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La reprêscntation des sous-terroirs sur la carte et la détermination
de leur nom ont été suivies par la division de chaque sous-rerroir
en différents rypes de rerre selon la topoÉquence. La distincrion
entre lcs parties cultivées et la zone sylvo-pasrorale a êtê faite à ce

moment (voir carte 2).

Ensuite une comparaison entre sous-terroirs pcur être faite selon la
superficie, les potentialités de production et I'utilisarion actuelle

Pour les différents produits. Ces différences relatives enrre les unités
peuvent être visualisées sur la carte par des symboles comme des

noix ou des cailloux). Par exemple si la cueillette est symbolisée par
une noix (dc Karité), dans I'endroir à fortc producdon plusicurs
noix seront dessinées ou placées; par conrre dans I'endroit à faible
production, on se limitera à une noix (voir carre 3).
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Cadre 6 Guide dtentretien Pour l'analyse dtune carte de la

zone sylvo-pastoralc

e A*J a êtâ Ie præælra d'hÉulhtiond* chrnry sur lc

tenoôr? (Où I'qloitztiorr a ænnercê æ purqrci; où en

æt ott nuintenant et purqrci?
Ê Poum<totts qlqw b raisozrs b différerca dtns

l'rybiutbn h ærc'trlnoirspur l'qriadture, h
plturage, lc boÇ b cæillatc?

s Qai lrrlnt læ utilivltettzc ds différme sus-tenoiæpwr Ic

pâfiïqq la cop dc toir et h aæillettc?

Ê Qui lrrnt b atilisatærs h différenE sus'tenoiæpw Ia

couQ dc ârrîs?

e Au*ll* rcnt I.æ rfuls pur I'utilirationet quellc 6t 14

gætbn alfiæJlc h diffeentæ ræourcæ?

Er Esttc qu'il ! a da conflit autour dc l'utilirotionet b
gution dc lo ntv syhoPtorale?

ct Est<e quV y a da problànæ e dégùtbn pour cæ

rætouroeI'? Qr.rk ænt b problàna et qucls sont b
sign6?

cr Aæk ryp d'actiotts panait on enrrisgr Pur lutta
conte Ia dêgradatbn h resiources ttaurells (b4
pùuragrp

Gr Qæll6 m6ur6 d'accorn4gnetnstt lrlnt nfuiræFur
asurer la bonrc conduiæ dc l'action?
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Résumé des résultats

Les villageois de M'Péresso ont décidé de constirucr' cinq sous

groupes pour l'élaboration et I'andyse des cartes fieunes, vieux,

femmes, les peuls /berger, les chasseurs). En plénière, la carte des

vieux a êtê rerenue en I'enrichissanr avec des éléments des autres

cartes. Ici, seulement la carte cle consensus qui a êtê analysée en

session plénière, est présentée (voir carte 2). Les données de la carte

sont résumées dans le Tableau 1.

Tablcau 1 Lca rcus-tcroirs dans lc villagc dc M?ércsrc, lcurs poænticls

ct lcurs utilisations actucllcs

Unit& , 'i Porenticl de la : Utilisation actuelle

: zon€ sYlvo'
pastorale

iordr. Agriculture Bois Pâturage(orOre
d'importance)

lGogo "' 1 + ++ +++
::

ZZugogo '' 2 + +++ ++
''.'':

3!fuq(un,,,,,r,,,,,...,,,,.:,.,,,,::' 
,, , 3 +++ ++ +++

..:.:t..:.:..:

4Chansigué..,, '..,. ' ' 4 ++ ++ +

.:..,i,

5Niatioku61531e' ., 5 +++ ++ +

6Kansiguél 6 +++ ++ +

ffi-*Ë
*** - rrèsurilisée; ++ - moyennernent utilisée; + - faiblcmcnt utiliséc; -

- pas utilisêe.
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Iæ terroir a une position carrêe et lc village se trouve au centre. [æs

paysans distinguent six sous-terroirs qui sont limités par des routcs.

Traditionnellement les paysans ont des noms pour chaque sous-

terroir. La signification et l'origine de ces noms sonr variables er

liée, par exemple, aux caractéristiques dominantes (typ. de rerrc,

engorgcment, etc), à I'installation d'une certaine famille, un
événcment qui a cu lieu dans ce sous-tcrroir, un lieu de culte, etc.

Lcs six sous-terroirs se distinguent de point de vue caractéristiques

et utilisations. Le sous-terroir Gogo est par exemple un terroir
ayant de bonnes terres mais qui nc sont pas encore beaucoup

exploitécs. Pour cela, son potentiel pour la coupe de bois er le
pârurage cst touj'ours important. Iæ sous-terroir Niatiokumbarépar
contre, est presque complètement mis en culture.

L'installation des champs dans le terroir a commencé sur la partie

ouest du village a terres sableuses ct gravillonaires. Les terres au

nord du village sont plus riches mais onr des risques

d'engorgement. Les nouvelles installations se trouvent maintenant

sur le Gogo et Zrææ, des sous-terroirs qui constituent aussi le

réservoir de bois et de pâturage. Les pâturages du village sonr

également utilisés par les troupeaux des villages voisins. La

disponibilité en pâturage pose des problèmes à la fin de la saison

sèche. Les villages voisins viennent aussi pour la coupe de bois et la
cucillcttc des produits forcstiers. Lcs villagcois dc M'Pércsso sonr de

plus en plus conscients que la mise en place d'une réglementation

pour I'utilisation de la zo;ne sylvo-pastorale er pour la gestion des

pârurages est urgente. Cette réglemenrarion doir êrre rcspcctée par

lcs villageois ct aussi par les autrcs utilisateurs du terroir. Pour cela,

dans le cadre du programme Siwaa, ils sont en train d'élaborer une

convention locale avec les villages voisins.
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L'exercicc avec la carte de terroir en combinaison avcc d'autres

outils comme le transect et divers entretiens a montré aux villageois

I'importancc de protéger les sous-terroirs Gogo et Zugogo qui

contiennent les réscrves du village. La cartc a êtê aussi le début

d'une discussion sur I'utilisation des techniques dc couPe de bois

plus durables ainsi que sur la protection des ccrtaines espèces et

endroits. En plus, une analyse plus approfondic sur lcs parcours

naturels a abouti à la mise en placc d'un test sur la gestion des

pâturages en vue d'avoir plus de fourrage à la fîn dc Ia saison sèche.

Ce test est situé dans une Piutie du Zupg.

&ffiæbærc{bffi

La carte des terres de culture a êtê êlaborêe dans le cadre de la

recherche sur la classification et la gestion des terres. La carte des

rerrcs de culture permet de visualiser l'étendue et la répartition des

différents types de terre exploitécs Par lcs villageois. Lcs princiPaux

objectifs de la carre sont d'appréhcnder les critères de distinction

des types de terre, d'analyscr les contraintes et potentialités et de

comprendre les stratégics Paysannes de gestion des terres. Le but

final est de proposer des actions d'amélioration de gestion des

terres. Le guide d'entretien pour l'élaboration de cette car-te

rcsscmble beaucouP à celui de la cartc de la zone sylvo-pastorale.

Ce-pendant, ici il s'agit principalement des terres en culture et

jachères de courte durée (Cadre 7).
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Voir Cadrc 2

Pouvez'vous merrre le papicr d"+r !. scns dc ra ronguctrr du
terroir?

Pouvcz-vous indiquer lcs points cardina'x avcc dcs signcs

quc vous choiqisscz?

Pouvcz'vous préscnter le village cn considéraat lc papicr
cornme lc tcrroir villageois?

Pouvcz'vor.rs préscntcr lcs villages voisins aux cxtrémitê du
papicr ct lcs routcs qui mènent aux villages voisins

Pouvcz-vous marquer lcs passagcs d'cau importants?
Pouvez-vous préscntcr lcs diffêrcnts so's-rcrroirs, lcurs

troûrs et origincs?

Powta<nus indQua I'imprtance rehtiæ dc efuquc
errs- terroir pr rapprt d Ia nryrfrcie?
Powa<nus dénarqua 16 FrtU millrs en atlture, Ia
dispnibilitédaficfua, et h znne dc brottæfupræncnt
dite?

Pou;a<nus preata Ia différent tJrp dc sot de cfuauc
.sorrs- tæroir slon la tory*4uance?
Powm<nts indQua l'importanæ rehthn dc clnque
ætts-tsroir pr rafport à Ia srytfæie (a,w jeu dc
caillout*?

Pouoa<nus indiqua pr sotc-taroir ou w de t rre Iz
nirxau dc pæntialité d.a tçræ en atltare (utiliw le ja.
dc cailloux oa da synhols)
Pouoa<nus ind,Qun pr nus-taroir ou $tp de tene Ie
nioeau d'qloiution pr aiture (Utilta ds synbola)?

Énlucr I'importencc rehrivc d'unc ectivité. Il pcu.t &re régrcseif ou prqrcssit.

cadre 7 Guidc d'entretien pour l'êlaboration d'une carte
des terres de culture

cs( unc analysc un nombrc dc ceilloux potrr
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L'analyse de la carte cst faitc à I'aide d'un guide élaboré à cct cffet

(Cadrc 8). Elle porre principalement sur les critèrcs de distinction

enrc lcs différcntes zoncs de terre' lcur gestion réelle, les

contraintes et solutions.

Cadrc E Guidc d'cntreticn Pour I'analysc d'une cartc dc

terrcs dc culturcs

t Asdl6 ænt 16 6itèr6 d. dirtindtondt difltêrerrs t)tp
de trrttr;i.

c Auell* wnt Is æntointq fE rtiafiÉ ct aPtittdc

adntrale b diffent ryP dc âræ?
e fumcnt nntgftb Is t;l'rzr;|.

t AueJIt rlnt b æntainw prirctpala & ga;ticrn d6

difêtent tyP dc tcnd
t? Au"ll6 sont b slutions ercing$ Pur anéliora ætE

gr;tùla3
e M a ëté lc pr rrs;tts d'insallation sul. lc tctrcir; où

l'$loiutfun e æntnarcê et pourquo* où en æt on et

purqwi?
e Miat d'qloiUtbnss srlnt hgtallfusr le tcrwir au

@uns dæ 
"irrq 

dernibæ annb?
t Conmatt l'4loiutionde tnnelb défrùfu æt

o?ggttise?

E Est æ qu'il t o anc diffêrenæ qannt à l'aù aux]t&a
ente b diffêrart* ryloiatbns?
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Résumê dcs résultats

La carte du terroir élaborêe Par les paysans de Danzatu (ccrcJe de

Koutiala) montre que le tcrroir n'est pas subdivisé cn sous-tcrroir'

cependant, les paysans ont distingué 5 typcs de terre. Lcs paysans

n'ont Pas Pu farrc une distinction nette entre la partie misc en

culrurc er la broussc (partie sylvo-pætoralc) Parcc que tout leur

tcrroir était dêià mis en culture cn alternancc avec des iachères dc

courte duréc (voir Cartc 3).

Iæs différents ryPes de terre ont été comparés Par raPPort à lcur

importancc rclativc en terme dc zuperficie ct cn termc d'utilisation

(cxptoitation) agricolc (Tabtcau 2). Aussi les paysans ont dêgagé lcs

critères de distincdon entre les types de tcrre et les contraintes; il

s'agit principalement de la texture' de la couleur, du régime

hydriquc et de I'aptitude aux travaux agricoles' Lcs Potentialités dc

rerres sonr relatives et dépendent surtout de la fcrdlité naturclle

combinée avec le régime hYdrique'
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Tablcau 2 Résultats dc l'élaboration
Danzana"

ct de I'analysc dc la cartc dcs tcrrcs à

5

Colline
Gravillon

Scche vite
Difficilc à

travailler
Pauvre

Demandc

Pcu
d'cntrctien

Sorgho

Mil

Semis
précoce

LAE; ligne
en cailloux

1

Sable

Bas de

collinc

F
I asse

Ensablement
(érosion)

Facile à
travaillcr à

tout
moment
Bonne terre
en lère
annêe

Sorgho
Mil
Coton
Mai's

Semis à sec

Haie vive

z

Argile
rougc
adhésif

Entretien
difficile
avec pluie

Bonne

tcrre en

année

déficitaire
dc pluie

Sorgho

Mais
Coton
Mit

3

Engor-

Sement

Engor-
gement

Bonne
terre

quande

pluie
déficitaire
Travail
facile

Sorgho

Coton
Mai's

Mil

Plantation
d'arbres

4

Argile noir
humidité
prolongéc

Ensablemcnr
Enherbemcnt

Conserve
I'eau

Rizicukure

Riz

Les modes de préparation des rerres diffèrent peu enrre les rypes de
terre. Par contre la texture et I'humidité influencent beaucoup la
période de pré-paration du sol et de semis. Aussi lcs travaux d'enrrerien
diffèrent entre les types de terre. Les terres lourdcs nécessitenr plus
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d'entretien que les terrcs légères. L'importance des culrures diffère

aussi entre les types de tcrre.

Iæs installations sur le terroir ont commencé par les tcrres sableuses

qui posent peu de problèmes. Les terres lourdes Par contre ont été

exploitées plus tard et Peuvent Poser des problèmes d'engorgement

ou d'enherbement en cas de pluie cxcédentaire. Les installations sur

les terres gravillonnaires sont très récentes (moins de 5 ans). L'auto-

risation du chef de terre est nécessaire pour faire une nouvelle dê

friche. Lc terroir villageois est cependant réparti cntre les grandes

familles du village.

L'analyse de la carte de terroir (combinéc avec les résultats de

I'application d'autres outils diagnostique) a permis de formuler des

solutions par type de terre avec les paysans (Tableau 2).

Mffiitet-ft,ffistabtt&p

Cette c;rrte a êtê élaborée dans le cadre d'une recherche/action de

lutte contre le striga, avec comme objectifs d'identifier et de

localiser les différentes unités ou éléments du terroir villageois, de

déterminer la localisation du striga dans le terroir, de dégager les

relations enrre les éléments du terroir ct le striga et d'identifier des

solutions au niveau terroir.

La carte thématique sur le striga est un exemple d'une carte basée

sur des hypothèses de recherche assez concrètes. Les études anté-

rieures sur le striga ont montré qu'il existe une relation entre le

degré d'infestation du striga et le ryPe de sol, la durée à'occupation

agricole, la densité dcs exploitations (champs), l'érosion et les eaux
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Cadre 9 Guide d'cntretien
de striga

pour I'élaboration de Ia carte

voir cadre 2 
pouvcz-vous merrrc rc papier dans Ic scns dc ra rongucur du
tcrroir?

- Pouvez-vor$ indiquer les points cardinaux?
- Pouvez-vous préscntcr Ie village en considérant le papier

comme le rcrroir villageois?

Pouvcz-votrs pr&cnter là villagcs voisins aux cxtrêmités du
papier ct les routcs qui y vont?

Pouvcz-vors m:rrquer lcs passages d'cau?

Pouvcz-vous préscnter les différcnts sous-terroirs, lcurs
noms et origincs?

e Darc cfuque sous-teroir, pouoæ<ntts ræonir b
t@qumcæ (p"to) et 16 tJtp de taræ qui l*:lnt
preenn?

Gt Où s siuættt b doruittæ Ia plus utilîsæptç Ic
pânrry? et où æ siuent lo putrs dc tansburîuûce?

t Où rcnt Is enplacetnent dæ prentien cfump du viUagel
Gr Où rencontreton actuellÉment Ic plus ds dêfriclÆ?
cr Où snt Is endroit êrdâ du tenoir?
Gr Pouoæ<nus indQua Iæ sits où sont rêaliw Ia traoattr

dc lutte antiérosioe?
&r Où sont pr ordre d'imporattæ ta foyen du striga?
e Ddtts le FsA, où æ trouoaicnt IÆ l;eu& infætâ

F, Ie striga?

de ruissellement, les passages des animaux et du vcnt et les pistes de

transhumance. Dans lc but de vérifier ces hypothèses des guidcs
d'entretien ont été élaborés. Lcs différents élémenrs en relation avec
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le degré de striga sont à mettre sur la carte et I'analyse Portera sur

les inter-relations. Lc guide d'enretien Pour l'élaboration de la

carte est présenté dans le Cadre 9.

L'analyse est æcée sur les hypothèscs suivantcs: lcs relations entre le

striga et les éléments de la carte: striga/êrosion, striga/type de sol,

striga/durée d'exploitation, striga./ pistes de transhumancc etc'' en

insistant sur le pourquoi dcs faits constatés (Cadre 10).

Cadre 10 Guide d'entretien pour ltanalyse de la carte de

striga

Aurilâ ættt b contraint* et Is ptentialitâ d6

d.iffêrenta unitâ dc æne?

aræil6 ættt b caus dc I4 prfunce du srtgd sr Is sita

idiltilib?
Pourqwi æistet-it urc diffêrence funs llnfæuticn da

s;,trs F le strigl?

Aoa<sotts entrQrk à r*hllc du taroir dæ ætbns dc

lutæ contre Ic strigû?

safunt b æus dc rinf6t4tion ou dc Ia prolifêratbn

quc faut-il faire par limita t'infæution rctuclh au

nioæu dc nut Ic terroir? auelle æntrainte punait s'7

oppw?
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Résumé des r&ultas

Le terroir villageois de N'Golopéné est réparti cn 6 sous'terroirs

mais les activités agricoles sont menées dans 5 sous-terroirs (voir

carte 4). Le sixième sous-terroir est constitué de collines

gravillonnaires, éloigné du villagc et n'cst pas à I'heure actuelle

utilisé pour I'agrianlture. Dans chaque sous-terroir, il existe encore

de grandes disponibilités de terres cultivables. Chaque sous-terroir

appartient à un lignage.

Cinq types de terre ont été identifiés par les Paysans. Iæs premiers

champs ont été installés sur sols gravillonnaires. IÆs derniers

champs sont observés sur des terres argiloaravillonnaires, et

sableuses, occupées surtout par dcs jcunes exploitations.

Trois sous-terroirs sont érodés, conséqucnce de la morphologie: la

présence de petites collines. On observe des lignes de pâturage,

pour les animaux des villages, qui mènent vers le fleuve situé au

Nord-est du village et des lignes de transhumance vers le terroir

voisin au sud.

L'infestation est variable suivant les sous-terroirs. La texture

gravillonnaire dcs terres est vue par les paysans comme un facteur

qui influence beaucoup I'infestation. La durée d'utilisation pour

l'agriculture semble jouer aussi un rôle important.
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Tableau 3 Synthèse cârte terroir N'Golopéné

Gr 4/8 2

Sa Ug
TN U8

rl3 Asscz dc +++
Pctilcs
collines
ruisscllcment
important

Grandc + + +

collinc, pas

escorc été

utilisêc pour
agriculturc

Accès au + +
fleuve,
pâruragc ct

Passegc
d'animaux
vcrs fleuvc

Ruisscllcment + + +
zone dc
transhumance
marigot ct
accès au

flcuve.
Fréqucncc
d'animaux

Passage + +
transhumants
vcrs tcrroir
voisin

Dcrnicr sons- +
terroir mis cn

culturc
( < 10 ans)

6/11 3 L/3
5/rr

u5 I
3/5

tl3

SaU64
Gr 3/6

Gr+ t/, 5

Arg
Sa0

r/5

tl4

erres norres;
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Selon les paysans, lcs autrcs facteurs qui influencent le degré
d'infestation du striga sont:

- le venu les 2 sous-terroirs les plus infestés à I'est du terroir
en donnent la preuve.

- les eaux de fuissellement ; les paysans onr obscrvê que les
caux dc ruisscllement propagenr le srriga à rravers lc même
sous-terroir;

- leg_?ones de pâturage et de transhumance: lcs paysans
estiment quc les animaux qui fréquentent les différcnts
sous-terroirs peuvent déposer pendant leur séjour à I'instar
dfauues mauvaises herbes des graines de striga sur les lieux
pâturés.

Après discussion sur les solutions à envisager au niveau terroir les
paysans estiment qu'il doivcnt entreprcndre des actions de lutte
antiérosive et cela pour un double objectif: améliorarion de la
fertilité des sols et lutte contre le striga.
Au niveau exploitation des engagemenrs onr êtê faits
principalement pour la production de compost auprès des champs.
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La carte de terroir faite piu les villageois(es) cst un outil

Jj*i-.rion et'dc disctrssion autour des problèmes et thèmes liés à

la gestion des ressourccs naturçlles. Ainsi, la carte n'est pas une fin

en"roi. plle pcut êtrc une rePrêscntation d'une siruation donnéc en'

constitr]ant, un élêment de- sensibilisation et de repère pour les

villageois et les tichniciens. Elle est lc préalable d'autrcs actions qui

iustiiient d'ailleurs les éléments à y mettre' '

L'importance de la carte elle même augmente quand clle est faite

dansi. .adr. des thèmes plus spéciliqucs commc sur la zone sylyo-

pastorale, la connaissance paysanne dè terrc, la gesti-on dc la fertilité

à" sol, La présence de titigr" etc. Cepéirdant elle est touiours

complém.oté" avec d'autris outils Lomme ' le transcct' des

classifications matricielles, des entrctiens individuels, etc'

La carte réalisée Par le village Pourra plus tard servir à faire

d,autres analyses .t .rrrsi à diauties intervcnants. Il est csscntiel

qu'une cople de la carte reste au village'

Cependant, sans changement profond dc I'attirude et du rôle du

chercheur, du développcur ou dc la vulgarisation la cartc nc scrt

p; à gr.na chose. Uil nouvelle approche plus pprticipative où les

.h.t.È..trs doivent apprcndre et analyscr avec les poPulations' est

nécessaire. Lc chcrcËé,tt, le déveloPPeur ou I'encadreur devient

principalement facilitateur qui stimule les débats vers une analysc

àe la siruation. Iæ but final de cette analyse est de favoriser un

processus dc dévcloppement plus effectif Par une resPonsabilisation
'plrr, ...r,r. des popllations. Lcs actions ct mesures issues de ce

pro."rrus sont iùtiées et planifiées cnsemble avec la population'

Airrri, ellcs ont plus de chancc d'être adaptées aux réalités et

conditions locales ct donc d'être plus durables'
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La Méthodc Accélérée de Recherche Participative ou IvIARP er le
Diagnostic participatif (DP) sont des'rréthodcs dc recherch/action
qui s'appuient sur I'application d'un enscmble d'outils
diagnostiqucs participatifs dans lc but d'actions concrètcs de
rechcrche et développemenr. Le terme anglophone pour la MARP
ou le Dp cst lc PRA (Participarory Rural Appraisal) er sc distingue
du RRA (Rapid Rural Appraisal) p.t son cngagemenr intensif de la
population dans l'élaboration et I'analyse et dans sa perspective dc
planification des actions de recherche cr dc dévcloppemenr. Il n'y a
pas de différence entre le DP et la lvIARP.

L'ESPGRN a dévcloppé des 'Fiches de réponscs' où rous les
éléments dc la qrte sont consolidés. Ccs donnécs sont ensuitc
transmises dans une base de données informatisée et peuvent servir
de rêfêrenccs.
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