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EVALUATION FINALE - PROJET ARTS (NO. 686-0270)
 

RESUME
 

De juin 1990 Aaoit 1994, l'Agence pcur le Ddveloppement International (AID) a fourni une assistance 
Programme de Recherche sur lestechnique, une formation, du matdriel et un appui en monnaie locale au 

Syst~mes de Production de l'Institut d'Etudes et de Recherches Agricoles du Burkina Faso. Pour 
iUSAID/Burkina Faso, cet appui mat6rialis6 par le Projet'd'Appui aux Recherches Agricoles et Ala 
Formation (ARTS, N*686-0270) et estim6 A7,5 millions de dollars (dont 703,000 pr(c6demment allou~s 

au Projet Rdgional du D~veloppement des Ressources Humaines de lAID repr6senterait la premiere phase 

d'un effort Along terme de dix Adouze ann(es visant Arenforcer la capacit6 de I'INERA Ad(velopper et A 
adapter des strategies de production 6cologiquement convenables aux dures r6alit(s des paysans Burkinab6 
dans le Sahel. Cependant, en 1993, I'AID a ddcid, de mettre fin Ases programmes de cooperation 
6conomique dans vingt et un pays Atravers le monde, y compris le Burkina Faso. Par cons6quent, en 
juillet 1994, l'USAID/Burkina Faso a demandd une 6valuation finale de sa premiere phase d'assistance A 
I'INERA/RSP. Bien que I'appui financier de I'USAID A l'INERA continue jusqu'en septembre 1995, les 
conditions d'une fermeture en bonne et due forme au cours de ceue p6riode de douze mois et une 
reduction subs6quente du persomijel technique et d'exdcution ont n(cessit6 la programmation de cette 
6valuation maintenant. 

Dans le but de mener la dernire .valuation du projet, l'USAID/Burkina Faso a recrut6 une 6quipe de trois 
personnes compos~e d'un sp~cialis. du d6veloppement institutionnel et rural (chef de l'quipe), d'un 
agronome/sp6cialiste des Recherches en Syst~mes de Production et d'un sp6cialiste de l'analyse 
administrative et fimanci~re. L'USAID a demand6 que l'6quipe examine le degr, auquel le projet a ex~cutd 
l'es fortes recommandations issues de l'6valuation Ami-parcours d'ARTS (juin 1992), les progr~s r(alisds 
dark la poursuite des objectifs globaux et la pertinence de ces objectifs pour les operations futures de 
r'INERA/RSP. L'6quipe a men6 ses activit~s sur le terrain pendant une p(riode de dix-sept jorrs, de fin 
juillet Ami-ao~t. Les activit6s d'6valuation ont port6 sur ia revue des docuxnents du projet, des interviews 
d'un large dventail d'acteurs et de bailleurs du projet, et des visites dans deux centres r6gionaux de 
iINERA (Kamboins6 et Farako-BA), de quatre sites villageois o'expdrimentation (Donsin, Tiougou, 
Kawara et Yasso) et quatre Centres R(gionaux de Production Agro-Pastorale (CRPA). L'dquipe 
d'dvaluation a prdsentd ses premieres conclusions au personnel de IUSAID et de l'INERA/RSP avant de 
quitter le Burkina Faso le 17 aoit et a ensuite ftnalisd le rapport en fin.aoft et septembre. 

Les objectifs du Projet ARTS couvraient deux dimensions : 

1)renforcer ]a capacit6 des chercheurs en Systmes de Production de i'INERA Aproduire des 
rdsultats et des recommandations techniques qui pourraient 6tre appliqu.s dans une s.rie contrast.e 
d'environnements agro-dcologiques et, 

2) aider les agences de vulgarisation, de formulation des politiques et de d.veloppement A 
transfdrer ces r~sultats aux paysans et A .valuer la contribution de ces rdsultats AI'augmentation de 
la production, AI'amlioration du bien-6tre et Aune plus grande prdoccupation pour la 
pr.servation d'une base fragile de ressources naturelles, d6jA tr.s endommagde par 'action de 
pratiques culturales destructives et par le surpAturage. 
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Bien que I'INERA/RSP soit un programme national, lassistance de I'USAID dtait presque exclusivement 
limit& .. 'ppui au personnel national du sifge RSP et Ases opdrations dans deux zones agro-tcologiques 
g6r&s par d.tax stvtions r6gionales de recherches AKamboinsd dans le Centre et AFarako-BA dans l'Ouest. 

Pour aider IINERA Aatteindre ces objectifs, I'USAID a financ6 douze personnes-ann~es d'assistance 
technique fournie par une institution americaine de Titre XII (Universit6 de Purdue) en collaboration avec 

une socitd de consultation et de recherches agricoles (Wirrock International). Purdue/ Winrock ont 
envoyd une dquipe de trois personnes en juin 1990, dont un agro-6conomiste (chef de l'dquipe), un 
agronome, et un sociologue rural. 

Au cours ee I't6 et de l'automne 1992 et suite Al'6valuation Ami-parcours, deux des trois assistants 
techniques ont did remplac6s (le chef de l'6quipe et l'agronome). Outre l'assistance technique, I'AID a 
f'manct un programme de formation Along terme de six chercheurs Burkinabd, un programme de 
formation Acourt terme aux Etats-Unis, en Afrique et au Burkina Faso, du matdriel (principalement des 
v6hicules et des ordinateurs), et un appui opdrationnel local Al'.quipe du Sifge et aux deux 6quipes 
r~gionales de RSP. Le Gouvernement du Burkina Faso a montrd son soutien au projet en engageant 1,8 
millions de dollars en produits de vente de l'aide alimentaire PLASO et environ 680.000 dollars en 
personnel, installations et d6penses locales de fonctionnement. 

Malgr6 une exp6rience de vingt ans de recherches relatives aux Syst~mes de Production au Burkina Faso, 
f'mancde par des bailleurs comme I'USAID, la Banque Mondiale, la FAO, et I'Assistance Technique 
Franqaise et Nderlandaise, Il'aboration d'un programme national coordonnd de Recherches sur les 
Systmes de Production ne date que de la fin des ann(es 1980. D6montrer I'efficacitd d'une capacit6 
nationale en quatre ans pourrait 6tre difficile darts des conditions idales. Le fait que deux des trois 
membres de 1'6quipe d'assistance technique aiert ftd remplac6s aprbs deux ann.es et le changement 
intervenu dans la direction du programme RSP Adeux reprises au cours de cette pdriode de quatre ann.es 
de financement de lUSAID ont rendu plus difficile la production de r~sultats visibles et sign ---atifs. En 
outre, I'6quipe RSP est de manitre frappante caracttris~e par sa jeunesse, avec aucun de ses Liercheurs 
ayant atteint I'Age de 40 ans et aucun d'entre eux ayant obtenu un doctorat d'Etat ou Ph.D. Mme dans les 
projets de recherches qui durent quatre fois plus que i'appui du projet ARTS AI'INERA (par exemple les 
17 ann.es d'appui de I'USAID Al'Institut National de la Recherche Agronomique du Maroc), l'_quipe 
d'6valuation finale du projet marocain a prdfacd ses conclusions avec une remarque sur ia "jeunesse" 
relative de l'organisation de recherches. Alors que les chercheurs RSP ne sont pas directement chargds de 
produire les r.sultats de recherche finalisde (ce qui rel ve des scientifiques de la recherche thdmatique), i 
repr.sentent n(anmoins, le cordon ombilical entre la production des isultats de recherche et l'applicabilitd 
rdelle de ces r(sultats par les agriculteurs sur le terrain. 

Principales conclusions 

L'6quipe d'6valuation a constat6 que malgr6 la jeunesse des chercheurs RSP et le changement dans 
le leadership de RSP et de I'assistance technique, le Projet ARTS a de toute 6vidence fait des progris 
considrables dans la poursuite de ses deux objectifs. GrAce en particulier aux activit6s de la nouvelle 
dquipe d'assistance technique reconstitu6e au milieu de 1992, Aune forte direction du programme national 
RSP et Al'appui aux objectifs du RSP fourni par ITNERA et sa structure mre de coordination, le Centre 
National de Recherche Scientifique et Technologique (CNRST), un corps professionnel de chercheurs 
RSP et de techniciens de terrain fonctionne actuellement dans les zones Centre et Ouest. 
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Travaillant directement avec les agriculteurs villageois, l'tquipe RSP est en mesure d'identifier les 
principales contraintes li6es Ala production au niveau du terrain et 6- planifier des activitts de recherches 
qui sont conques pour lever ces contraintes. Les membres de 1'lquipe conduisent des activitts de 
recherche finalisde enregistrent et traitent les rtsultats de manibre professionnelle et produisent des 
documents et des publications scientifiques d'un niveau exigible par la communautt internationale de 
recherches agricoles. 

LUquipe dvaluation a W impressionn6e par la quantit(.de rapports, aussi bien techniques que 
scientifiques, produits par les membres du programme RSP sous la supervision et la collaboration directe 
de I'6quipe d'assistance technique. Bien que la constitution de !'6quipe dAT n'dtait pas conforme au 
module de Titre XII comme initialement prdvu par I'AID, la nouvelle 6quipe AT fournie par 
Purdue/Winrock pendant les deux dernires ann6es du projet a produit un impact remarquable. Des 
articles de qualitd pour )a publication sont en train d'&tre finalisds et prdpar6s pour We soumis Ades 
revues acad6miques et scientifiques respectables en Europe et aux Etats-Unis. Des communications 
professionnels faites par les chercheurs RSP Ala Conference africaine annuelle de RSP/V ANaYrobi en 
avril 1994 ont eu pour retomb6e ]a d6cision d'organiser la procha'nc confdrence annuelle AOuagadougou 
en octobre 1995. 

L'organisation des formations Along et court termes au profit du Projet ARTS a complt les efforts 
d'assistance technique pour le renforcement de la capacit6 sclentifique de RSP. Un programme de 
formation Along terme de six chercheurs Burkinab6 de RSP de niveau Doctorat de troisitme cycle en 
Agronomie, en Sciences animales, en Sciences des sols, en Gestion des ressources naturelles et en 
Gographie (trois dans des institutions africaines ; trois dans des universit(s am6ricaines) a 6td initid 
pendant les quatre premieres ann(es du projet. Trois parmi ces chercheurs sont maintenant rentr6s au 
Burkina Faso et sont en train d'achever les travaux exig(s pour le Doctorat tout en participant aux activitds 
RSP. Un quatri~me chercheur vient d'achever ses travaux pour un Masters aux Etats-Unis et y est reparti 
pour entreprendre des travaux Ala m~me universitd en vue de prdparer son Ph.D. (l6quivalent du 
Doctorat d'Etat). 

La formation Acourt terme s'est concentrbe principalement sur le d6veloppement des comp6tences du 
personnel RSP en m6thodologie de recherche syst~mique, en collecte, analyse des donn(es, et utilisation 
de logiciels informatiques, en dconomie agricole et sur l'ouverture des chercheurs aux expdriences RSP en 
Afrique et aux Etats-Unis. 

Le materiel et le soutien op6rationnel local fournis par lia projet ARTS a 60 determinant pour la 
r~ussite du projet. L'INERA fournit moins de 30 %de I'appul financier ncessaire pour mettre en 
oeuvre ses programmes. LARTS a surtout contribud Ala capacitd des chercheurs et des techniciens A 
s6journ'r sur le terrain (v6hicules, perdiems, logeinent dans les villages), financd les salaires du personnel 
contractuel, des ordinateurs, des logiciels et des.pdriphdriques, qui ont t l'un des principaux outils 
d'analyze et de pr6sentation de donn6es, des 6quipements et materiels de recherche, et l'ensemble du 
soutien opdrationnel de l'6quipe nationale RSP domicili6e avec I'dquipe de la Zone Centrale AKamboinsd. 
Cependant, de tout le soutien mat6riel fourni, la capacit6 informatique rendue disponible par le projet 
ARTS a d6 de loin ]a plus appr:cide. L'engagement du gouvernement Afinancer le personnel, les 
salaires et les d~penses locales de fonctionnement ont d~pass6 dans une large mesure ce qui 6tait 
pr~vu par I'Accord du Projet. 

http:quantit(.de
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L' quipe d'6valuation a 6galement constat6 que les r~suitats de recherche vulgarisms et adapt~s dans 
des milieux villageois par le personnel RSP montrent un potentlel important pour I'augmentation de 
la productivit6 agricole, de la production agricole globale, des revenus aussi bien pour les hommes 
que pour les femmes membres des families pratiquant I'agriculture de subsistance dans les zones 
Centre et Ouest du Projet, la diversification et I'int~gration des strat6gies de production agro-sylvo
pastorales pour r(duire les risques lis au march6 et au climat. Les agricuheurs sont de plus en plus 
nombreux Aadopter et A6tendre la culture de vari6t~s de maYs r6sistantes au striga, de riz pluvial, de 
varidtds de nidbd Adouble fin qui produisent Ala fois des aliments et du fourrage, du sorgho Acycle court 
(adapt6 Ala s6cheresse) comme suppidrments aux varidt6s traditionnelles de mil et de sorgho et le coton 
comme culture de rente. Les femmes b6n.ficient de lintroduction des cultures fourrag res pour I'6levage 
des petits ruminants (amelioration de la nutrition et augmentation des revenus) et des cultures de rente 
comne 1arachide. 

Tout aussi importante est la demonstration par le personnel RSP de l'adoption de pratiques 
culturales qui ont un impact visible sur la conservation des ressources en sols et en eau et la 
rehabilitation des sols qu'on croyait itre compltement 6puis~s. Les paysans concernds par le 
programme RSP sont en train d'accroitre l'utilisation des matibres organiques et plus particulitrement les 
fumiers dars leurs champs, augmentant ainsi consid6rablement leurs rendements, m~me pour les cdr6ales 
traditionnelles et les 16gumes. Les paysans utilisent 6galement des techniques de conservation des sols et de 
lutte anti-drosive. La plus impressionnante de toutes les techniques vulgaris6es et adaptdes par le personnel 
de RSP est sans doute l'importation et l'am6lioration de la technique du "Za'" du Nord-Ouest du Burkina 
Faso qui a r6gulirement montrd des augmentations considdrables dans la production sur des sols 6puisds 
(et des caux de profits 6conomiques de plus de 50 %). 

L'6quipe d'dvaluation a trouvd que le personnel RSP, tout en d6montrant'sa capacit6 Atravailler sur le 
terrain, a aussi consacr6 beaucoup d'efforts Al'dtablissement de relations fonctionnelles avec les organes 
clds de recherche, de vulgarisation et de ddveloppement. Bien qu'une certaine ambiguit, sur les r6les 
demeure encore, en particulier chez certains chercheurs des programmes th6matiques de I'INERA et 
agents nationaux de vulgarisation, les partenaires de 1'dquipe RSP se sont multipli6s au-dclA des prdvisions 
et ont d6velopp6 une forte consideration pour la contribution du personnel RSP Aleurs propres missions. 
Les partenaires RSP comprennent les six autres programmes de IINERA centrds sur les cultures, le 
programme des sols et des eaux de IINERA, le Service national de vulgarisation, le Programme National 
de Gestion des Terroirs, les bailleurs de fonds dont la Banque Mondiale, les agences frangaise et 
hollandaise de d(veloppement, les organismes nationaux et imernationaux, privds et b6n6voles, 
lUniversit6 et d'autres agences du CNRST. Cependant, malgr6 une rdussite remarquable, I'6quipe a 
constat6 que le personnel RSP a d6ploy6 moins d'efforts au d~veloppement de sa capacit6 A 
influencer la formulation de la politique agricole, exception faite de la promotion du riz pluvial dans 
ia zone Ouest sur la base de I'analyse produite conjointement par la cellule du Syst~me 
d'Information G~ographique de RSP et le Programme Riz de IINERA. 

La mission USAID AOuagadougou a contribu6 Arisoudre les probimes cl~s identifi6s dans 
I'6vduation Ami-parcours et Afaciliter les acquis du projet. La Division de I'Agriculture, 
principalement a travers les activitds d'un contractuel agissant en qualit6 de charg6 de Projet, a trait la 
documentation du projet, accdl]rd les d~caissements pour soutenir les activit(s du projet, ddmontrd une 
certaine souplesse dans le transfert des ressources du projet Ades besoins prioritaires identifids par le 
personnel d'assistance technique/RSP et g6n6ralement permis aux acteurs de I'AT et de RSP de "faire leur 
travail" pour soutenir les objectifs du projet. 
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La mission a aussi fourni un travail efficace dans la gestion du volet formation Along et court termes, une 
tAche g6ndralement gdr~e par le contractant institutionnel, en particulier dans le cas des projets du Titre 
XII. L'6quipe d'6valuation pense cependant, que la Mission USAID n'a pas agi de mani~re assez 

dicisive dans la n6gociation de 1'6quivalence de la formation de niveau Masters dans le cadre du 
systime de certification professionnelle 6tabli (CAMES). En ne r~ussissant pas Ar6soudre ce probl6me, 

ou au moment de la congeption du projet ou Atravers les negociations au cours de l'ex(cution du projet, 
USAID a peut-6tre compromis des objectifs cl(s du volet formation Along terme. 

Recommandations prioritaires 

En d~pit du caractire impressionnant des r6alisations du projet ARTS, leur durabilit6 demeure 
extr~mement fragile. L'6quipe d'6valuation recommande que I'INERA/RSP et I'USAID accordent une 
attention particulire aux domaines t6num6r.s ci-dessous afin de consolider les acquis du projet ARTS et de 
crder une base solide de contribution au d~veloppement agricole durable et de gestion de ressources 
naturelles dans les zones agro-climatiques de subsistance au Burkina Faso. Ces domaines prioritaires qui 
m~ritent une attention particuli~re sont : 

1. Continuation du DNveloppement de la Capacit6 du Personnel RSP i produire des r6sultats 
de recherche scientifiquement acceptables. 

Le personnel RSP a accumul6 des r6sultats substantiels de recherche Apartir de ses activit(s de terrain. 
Ces recherches sont Adiverses dtapes de preparation pour la publication. L'USAID devrait utiliser les 
fonds restants pour financer la preparation d'articles pour les soumettre Ades revues scientifiques 
respectables. En outre, les fonds devraient Wtre utilisds pour financer la participation effective (pr6sentation 
de communications .crites ou de posters) du personnel RSP dans les pribcipales manifestations 
(Montpellier, en France, novembre 1994 et Ouagadougou, en octobre 1995). 

2. Continuation du Dveloppement Professionnel d'un Personnel Jeune. 

Le personnel RSP est dynamique, trbs motiv6 et jeune. Actuellement, aucun membre du personnel n'a un 
Doctorat d'Etat. Les fonds disponibles devraient 6tre utilisds pour financer le d6veloppement et le 
renforcement de la m(thodologie technique et de recherche du personnel de RSP Atravers des formations A 
court et long termes, en particulier aux Etats-Unis. 

Des m6canismes de soutien collaboratif, tels que ceux du SANREM et du TSMM (CRSP) peuvent fournir 
des fonds importants pour le d~veloppement professionnel des ressources humaines de l'dquipe du projet 
RSP. Les bailleurs de fonds et le Gouvernement du Burkina Faso devraient s~lectionner des chercheurs et 
des techiciens/superviseurs de RSP ayant un dipl6me d'ing~nieur agronome pour participer en m6me 
temps Ades travaux de Masters et de Ph.D. (dquivalents du Doctorat de Troisi~me Cycle et du Doctorat 
d'Etat) aux Etats-Unis, progressivement, de mani~re Ane pas affecter n6gativement le fonctionnement du 
noyau de I'dquipe. La fourniture d'un dquipement informatique au personnel RSP et une formation Ason 
utilisation devraient compl6ter toutes les formes de d6veloppement professionnel. Les comp6tences et les 
6quipements acquis en mati~re de SIG repr.sentent un domaine spdcial qui mdrite une attention imm6diate. 
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3. Dveloppement de i'Accis aux Informations Scientifiques et Techniques. 

11faut garantir au personnel RSP un accbs direct aux informations scientifiques et techniques de pointe afinde maintenir les comp(tences et les connaissances acquises dans le projet ARTS. L'USAID devrait utiliserles fonds disponibles pour acqu(rir un 6quipement informatique CD-ROM et des collections CD-ROM delittdrature scientifique et technique peruinente et mettre en place une capacit6 de messagerie dlectroniqueefficace d'dchange de donndes pour le personnel RSP. La prestation dans un proche avenir de servicesd'acc.s local par courrier 6lecuronique au niveau du FASOPAC de 'Office 	 National deT6lcommunications (ONATEL) du Burkina Faso signifie que les chercheurs RSP et autre personnel deI'INERA peuvent mieux communiquer avec les autres cheicheurs et avoir acc s Ades donn(es de mani.re 
peu cotteuse, imm6diate et efficace. 

4. Accent particulier sur I'Analyse des Politiques Agricoles. 

Maintenant que lt'quipe du programme RSP a montr6 sa capacitd professionnelle Acontribuer Alaformulation des politiques, elle doit commencer Ase mobiliser pour apporter cette expertise en analyse despolitiques agricoles. L'am~lioration de la capacit6 d'analyse des politiques repr6sente le domaine qui a lemoins progress6 depuis l'6valuation Ami-parcours de ARTS. Une r(cente formation Acourt terme desagro-dconomistes de RSP Al'Universit6 de Purdue, la crdation d'une Division des Politiques de RSP et lacollaboration avec le personnel de l'Universi( et du CNRST sur les probl.mes de politiques fourniront lesoutien rant n~cessaire dans ce domaine. L'utilisation accrue du SIG et d'autres outils d'analyseinformatis~s repr6sentent d'autres atouts importants qui peuvent &treconsid(rds dans ce domaine commed(terminant. Le SIG a I'avantage suppl~mentaire de fournir une base de collaboration entre utilisateurs
 pour une participation 
accrue aux activit6s RSP par les agences impliqu6es dans la formulation des
 
politiques agricoles.
 

5. Un appui visible pour le RSP AlINERA sera un facteur determinant. 

La cl6ture de l'appui du projet ARTS au programme RSP aggrave la vuln~rabidit6 de ce programme face
aux exigences des sources de financement qui peuvent poursuivre des objectifs diff(rents de l'approche
RSP appliqude avec succbs au cours des quatre derni~res ann6es. L'dquipe d'dvaluation estime que ]a
direction de I'INERA doit assurer "la visibilit6" de l'approche RSP, y compris la perturbation potentielle
causde par la rdorganisation des programmes de l'INERA. Le dynamisme du personnel RSP provient en
partie de sa conviction d'&tre le fer de lance du soutien d'INERA 
au petit producteur agricole. Submerger
ce caractbre unique dans une unitd organisationnelle plus vaste peut menacer ce sens particulier de
d6vouement. Au m6me moment, I'INERA/RSP doit r6ussir l n6gocier avec les futurs bailleurs de fonds
 pour s'assurer que leur soutien n'affaiblisse pas l'attachement aux m6thodologies participatives derecherches au niveau des exploitations. L'USAID peut appuyer ces efforts dans le court terme parI'affectation des fonds de contrepartie encore disponible aux activit6s de recherche et du terrain jusqu'A ]a
fin de 1995. 

Leons 	Tires et Recommandations AlAID. 

L'6quipe d'dvaluation recommande que IAID reconsid~re les moyens institutionnalis~s de fourniture d'unebase dlargie de connaissances des universits amdricaines pour soutenir le d6veloppement agricole enAfrique. 	L projet ARTS a W conqu pour tirer un avantage particulier des comp6tences et ressourcesd'une universit6 de Titre XII cc ame contractant. En r6alit, le projet ARTS n'6tait pas un projet de Titre 
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XII, tout au moins comme prdvu par I'USAID. Aucun membre du personnel Along terme navait une 

chaire ou n'6tait meme une personne Aplein temps de luniversitd. Bien que presque tous les objectifs aient 

6t atteints par le projet ARTS, l'engagement Along terme de l'universitd de Titre XII envers 

IINERA/RSP, en l'absence d'un soutien direct et permanent des bailleurs, semble fragile. 

Par ailleurs, l'quipe d'dvaluation estime que le Projet ARTS prdsente des lemons importantes pour lAID. 

Le projet ARTS constitue l'un des nombreux efforts d6ploy(s par I'USAID pour d~velopper la capacitd de 

recherches agrkioles dans le Sahel et en Afrique. Des efforts similaires sont en cours au Sdndgal, au Mali 

et au Niger. L'USAID/Maroc vient de terminer l'6valuation d'un programme de dix-sept ans d'appui A 

l'institution nationale de recherches agronomiques. L'6quipe d'dvaluation recommande que 
I'AID envisage de mener une 6tude sur 'Timpact sectorie!" de son assistance aux institutions de recherches 

agricoles en Afrique, semblable AI'6tude sur Iappui aux instituts d'enseignement agricole sup(rieur 

entreprise il y a dix ans de cela par le Bureau de Planification et de Coordination des Politiques (PPC) de 

I'AID. Au cours de la d6cennie pass6e en particulier, ]'AID et les institutions partenaires de recherche ont 

acquis des connaissances 6normes sur I'importance de l'utilisation des sciences sociales au niveau des 

exploitations pour la diffusion des innovations agricoles, I'importance de lint~gration des considerations 

relatives aux ressources nature)les dans les nouvelles technologies agricoles, et l'importance de la prevision 

des conditions institutionnelles pour le maintien des acquis jusqu'au si~cle prochain. 
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RSP Recherche sur les Syst.mes de Production (used alternatively with FSR)
RSPIV Recherche sur les Syst~mes de Production et la Vulgarisation 
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EVALUATION FINALE DU PROJET ARTS 

Rapport Principal 

I. Contexte de l'Evaluation 

A. Environnement Agroclimatique 

Au cours des deux derni~res ddcennies, le Burkina Faso comme 1'ensemble deq pays du Sahel, a connu des 
p6riodes de sdcheresse particulirement s6v~res qui ont entrain6 une baisse de la pluviomdtiie moyenne 
annuelle et un retard de ]a saison pluvicuse par rapport i rannee normale. Cette aridit6 climatique est 
renfonc6e par une aridit6 6daphique ide aux types de sols qu'on rencontre au Sahel, plus particulirement 
ceux des plateaux ferralitiques en milieu cuirass6 ou le ruissellement des eaux pluviales peut atteindre 40% 
avec des cons6quences d6sastreuses rur la production v6g-tale et animale. 

A partir des ann6es 70, '6conomie Burkinab6 a donc 6t6 gravement affectde 6tant donn6 que le secteur 
agricole constitue le moteur de la croissance 6conomique du pays, et que limportation des pioduits 
alimentaires, pour faire face i une demande sans cesse croissante, ptse sur la balance des payements. 

Actuellement, l'agriculture repr6sente 'essentiel de Produit National Brut et emploie pros de 90% de la 
population. Pour la campagne 1993, le pays a produit 2.230.000 tonnes de c6rdales de grande consommation 
(mil, sorgho, ma's), mais il a en mtme temps d6pens6 12 nilliards de F CFA pour rimportation de 90.000 
tonnes de riz. 

Dans ce contexte 6conomiquement difficile, l'Etat oeuvre pour exporter davantage des produits agricoles, 
notamment le coton et les produits animaux. D1essaie aussi de valoriser les autres produits agricoles par 
l'exportation de beurre de karit6, dont la production est actuellement en dega des potentialit6s, et dans une 
certaine mesure des fruits et I6gumes pour lesquels il existe un march6 potentiel important au niveau des pays 
c6iers. 

Cette politique de promotion de la production agricole et de l'6levage s'appuie sur le courage et la t6nacit6 des 
paysans du Burkina Faso off Ion d6nombre environ 15.000 organisations paysannes formellement 
constitli6es, et sur I'engagement de lEtat dans ]'encouragcment de la recherche agricole et le ddveloppement 
rural, avec raide des bailleurs de fonds intemationaux. 

Depuis 1990, lEquipe RSP de I'INERA mene des 6tudes et recherches dans les zones Centre et Ouest avec 
rappui scienfifque et financier du projet ARTS/USAID et, avec d'autres sources de financement dans les 
autres zones. L'approche est multidisciplinaire avec rapport de lagronomie, de l'agroforesterie, de la 
zootechnie, de la gdographie, de l'6conomie et de la sociologie rurale. Le projet a fait robjet d'une 6valuation f 
mi-parcours en Ftvrier 1992, dont les recommandations pertinentes ont permis d~s Juin 1992 de proc6der 
une rdorganisation de la gestion administrative, financi~re et scientifique du Projet. 
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B.Recommandations de I'tvaluation h mi-parcours 

En Avril 1992, IaMission a ddcid6 de progammer une 6valuation i mi-parcours pour d6terninerjusqu'6
 
quel point le projet :.vance dans )a bonne direction et pour identifier, s'il y a lieu, les probl~mies majeurs
 
d'exdcution qui n6cessiteraient une attention immediate. En effet, rNvaluation (Bingen 1992) a soulev6 un
 
nombre de problkmes spdcifiques qui menaqaient, d6s les premiers stades de l'exdcution du projet,
 
l'Nventualit6 que le projet atteigne ses objectifs dans le cadre des contraintes initiales de temps et de
 
ressources. A cause de la gravit6 de ces problemes, l.USAID/Burkina a demand6 a 'equipe de l'6valuation
 
finale d'exaniinerjusqu', quel point les recommandations de N'evaluation i mi-parcours ont 6t6 suivies.
 

Les soucis principaux qui 6taient soulevds par l'Nquipe d'6valuation i6mi-parcours (MTET) sont classds en
 
trois categonies:
 

1. Recommandations concernant les Activits de Recherche: 

Le MTET insista pour que le projet ARTS: 

a. se concentre sur Ic ddveloppement des capacitds professionnelles RSP de N'6quipe de la Zone Centrale ainsi 
que le d6veloppement de son rapport avec les autres activitds cl~s des programmes de recherche de I'NER.A, 
en particuliers le programne de I'ESFIMA qui s'occupait des questions de la gestion des ressources 
naturelles. Le projet devait egalement 6viter de s'engager dans d'autres activit6s qui n'etaient pas lies au 
d6veloppement de cette capacit6 RSP essentielle; 

b. ani6liore les rapports RSP avec le personnel du centre de vulgarisation 'aproximite des villages o6 se 
trouvent les essais; 

c. consacre plus de temps aux recherches sur le terrain; 

d. se concentre sur les questions cl6s de la politique agricole; 

e. prendre en considdration le r6le de I'activitd f6irinine dan la rdalisation des objectifs du projet; 

f. limite les essais sur le terrain i des technologies simples plut6t que de tester des technologies complexes. 

g. produise des documents de qualit6 publiable. 

2. Recommandations concernant le Nveloppement de la Formation et des Ressources Humaines 

Le MTET insista pour que le projet ARTS: 

a. s'assure du recrutement par le GOBF/INERA de trois personnes actuellement contractuelles en tant que 
fonctionnaires permanents pour permettre Ia s6lection d'une femme suppl6mentaire pour une formation de 
long terme; 
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b. demande que les trois postes vacants de formation soient r~serv6s pour des personnes pr6parant des 

Masters aux U.S.A.; et 

c. limite la participation du personnel RSP i rencadrement des theses de recherche des 6tudiants 

universitaires en de9A du niveau du Doctorat. 

3. Recommandations concernant la Gestion des Projets et du Contrat TA 

Le MTET insista pour que le projet ARTS: 

a. se concentre moins sur ladministration et la production des longs rapports et plus sur les prioritds de 

risoudre les probl6mes les plus importants entravant i'ex6cution du projet et sur la r6alisation du travail; 

b. amliore la comprdhension du r6le du responsable du projet PSC, surtout en ce qui conceme les fonds de 

contreparties PL 480 et la formation; 

c. fournisse une description suppldmentaire en frangais des r~sultats escompt6s du projet; 

d. repense la nature du Titre XII concernant l'engagement Al'6gard des objectifs du projet; et 

e. pousse le leadership de lNquipe d'assistance technique et IIiNERA Ace qu'ils agissent d'une manibre plus 

agressive pour atteindre les objectifs du projet. 

Malgr6 la nature critique des rsultats de rdvaluation i mi-parcours, rUSAID, rINERA et le contractant Titre 

XII les ont trs bien acceptds et ont commenc6 Amobiliser I'6nergie et les strategies ndcessaires pour se 

remettre sur la bonne vole. A plusieurs niveaux, la bonne r6action des oprateurs du projet ARTS aux 

r6sultats de l'valuation est une reconnaissance claire de la cr~dibilit6 professionnelle du MTET, qui 
Comme il sera indiqu6comprenait Asa tate un des membres de l'6quipe initiale qui a conqu le projet ARTS. 

dans les chapitres des r6sultats de lEvaluation Finale, l'quipe de rNvaluation finale 6tait impressionn6e par ia 

maniire dont les op6rateurs du projet ARTS ont pris Acoeur ces rsultats et ont rapidement commenc6 Ales 

rdsoudre. Le processus d'6valuafion de lAID a rarement produit les r~sultats de rec-essement attendus aussi 

efficacement que dans le cas du projet ARTS. 

C. DNcision de IAID de fermer la Mission USAID/Burkina 

LUSAlD et les responsables Burkinab6 ne s'attendaient pas i ce que le projet ARTS produise un programme 

RSP qui soit enti~rement professionnel et opdrationnel pendant sa dur6e relativement courte de cinq ans. 

Ainsi, les auteurs du projet I'avaient conqu comme une premiere phase d'un effort de deux phases au 

minimum pour 6tablir une capacit6 de recherche sur les systimes agricoles AITNERA. Avant la fin de ]a 

troisi~me ann6e du projet, les op6rateurs du projet ARTS avaient ddjA commencd Aconcevoir ia Phase 11 qui 

devait suivre. Cependant, vers la fin de 1993, I'AID a identifi6 USAID/Burkina comme l'une des vingt et une 

missions dont les programmes d'assistance au ddveloppement devaient 8tre interrompus au cours des deux 

ann6es qui suivaient. La plus part des observateurs ressentaient que cette d6cision n'avait rien Aavoir avec 

l'volution du soutien du gouvemement du Burkina Faso aux programmes qui commengaient Aavoir des 

Plut6t, c'6tait lAID qui commengait de r6agireffets tangibles sur l'un des pays les plus pauvres du monde. 



Evaluation Finale 
Pnge 4 

aux soucis exprim~s par le Congres concernant la capacit6 de rAgence de g6rer un programme qui est 
deentralis6 et largement dispers6 sur une centaine de pays. 

Quelles que soient les raisons de cette d6cision, I'USAID/ Burkina commenga 5developper des mesures pour 
arr~ter ses activit6s sectorielles en agriculture et en sant6 d'une mani~re m~thodique. L'USAID avait esp6r6 
programmer une 6valuation finale du projet ARTS des la fin du printemps 1994 pour pouvoir profiter de la 
pr6sence de l'quipe de I'Assistance Technique, qui devait se prolonger jusqu'a la fin de let6 1994. A cause 
de difficult~s de synchronisation des activit~s d'6valuption avec la Banque Mondiale et I'INERA, il 6tait 
impossible de confirmer la programmation de revaluation avant le milieu de l'6t&. Au moment de I'arriv6e de 
l'quipe d'evaluation, pendant la premiere semaine d'Aoit, un membre de l'equipe de I'Assistance Technique 
(le sociologue) avait deja quitt6 son poste et un deuxi~me membre (l'agronome) 6tait a la veille de son 
depart. 

D. L'Equipe de I'Evaluation Finale 

Pour proc~der Al'excution de l'valuation finale du projet ARTS, 'USAID a recrut6 une 6quipe de trois 
personnes comprcnant un Sp6cialiste en D6veloppement institutionnel/Chef d'Equipe, un 
Agronome/Spdcialiste en Recherches Syst~mes et un Sp6cialiste en Gestion Administrative et Financire. Le 
Sp~cialiste en D6veloppement Institutionnel est un ancien directeur adjoint d'une agence USAID et ancien de 
la division de d~veloppemcnt agricole c. ,,!ral. L'Agronome est le Doyen de la Facult6 d'Ag'iculture du 
prestigieux Institut Agronomique et Veterinaire Hassan HIau Maroc. Le Spdeialiste en Gestion 
Administrative et Financi~re 6tait Economiste Principal et Directeur de Projet i ]a Communaut6 Economique 
de l'Afrique de rOuest. L'6quipe a entam6 son travail ie 30 Juillet 1994. 

Les termes de R6f~rence (Annexe A) se r~sume dans les trois points principaux suivants. Premierement, le 
degr6 auquel les op~rateurs du projet ARTS ont respect6 les recommandations principales de 16quipe de 
rNvaluation Ami-parcours. Deuximement, le point auquel les diff6rents groupes d'op6rateurs, l'USAID), 
I'INERA, et l'6quipe d'Assistance Technique ont respect6 les attentes (sp6cifi~es dans l'Accord de Subvention 
au Projet, le Document du Projet ou le Contrat de l'Equipe d'Assistance Technique) et contribu6 aux r6sultats 
du projet. Troisimement, le degre auquel les r~sultats du projet 6taient compatibles avec les attentes et 
appropriis Ala mission globale de I'INERA et Al'objectif du projet d'accroitre la productivite agricole au 
Burkina Faso. L'6quipe de I'Evaluation Finale (EEF) a consult6 un large 6ventail de documents concernant le 
projet ainsi que le rapport final de chacun des trois membres de INquipe d'assistance technique. EEF a aussi 
interview6 l'Agronome et l'Ago Aconoliste AT avant leur depart du Burkina ainsi que le personnel RSP du 
siegeKamboins6. EEF a conduit des entretiens de roupe avec le personnel RSP des zones Centre et Ouest 
et a rencontre des representants d'autres programmes de recherche de IINERA. EEF a rencontr6 tous les 
Baileurs de Fonds qui finavcent des activit6s RSP, ceci aussi bien dans les zones subventionnees par 
IUSAID qu'A l'ext~rieur de -es zones. EEF a 6galement rencontr6 les cadres supneurs du CNRST, dont le 
nouveau Directeur ddsign6 de I'IERA, l'Universite de Ouagadougou, les cadres du NMinist~re de 
l'Agriculture et un ONG (FUGN-Naam) qui recevait de I'aide technique de Ia part du personnel RSP. 
Finalement, I'quipe a visit6 les stations de Recherche Kamboins6 et Farako-Bi, quatre villages (Donsin et 
Tiougou au Centre; Yasso et Kawara itrOuest), et quatre CRPA. Les quatre villages 6taient choisis pour 
maximiser la diversit6 au niveau des systemes de production, de la d6gradation du sol et de l'importance de 
l'immigration. 
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L'6quipe a achevi sa collecte de donn6es inifiale le 15 Aoft et aprdsent6 ses prenires conclusions aLpersonnel RSP, de I'INERA et I'USAID le 16 Aoft. Suite aux commentaires de l'audience, l'quipe a rddig6la preniire version du rapport qui 6tait lHvrc Al'USAID/INERA le 15 Septembre. 

IL Principales Conclusions de I'Equipe de I'Evaluation Finale 
Les principales conclusions de l'quipe de l'evaluaticn sont risum6es ci-dessous. Les justifications de cesrdsultats se trouvent dans les Chapitres III, IV, Vcc VI. 

Conclusion Globale 

La conclusion globale de l'quipe d'6valuafion finale est que les opdrateurs du projet ARTS ont fourni desefforts substantiels pour satisfaire les principales recommandations de i'Nquipe d'6valuation ami-parcours.Grfice Aces efforts durant les deux ann6es suivantes de l'exdcution du projet presque tous les objectifs duprojet ARTS ont 6t6 atteints ou seront atteints avant le PACD (30 Septembre 1995). 

Conclusions Spieifiques 

1.Le premier des deux objectifs cls du Projet ARTS, notamment ]a cr6ation et le renforcement d'unecapacit6 professionnefle en Recherchc sur les Syst~mes de Production (RSP) dans les zones Centre et Ouest,a 6t6 atteint Aiun niveau professionnel minimal. Les activitds de recherche au niveau de l'exploitation sontentrepris selon les crittres RSP reconnus sur le plan international. Les donndes sont collectdes et analys6eset les premiers r6sultats de recherche sont, de plus en plus, pr6sentds de ]a maniire reconnue par la
communaut6 scientifique (qualit6 publiable). La ddcision qui a 6td prise d'organiser ]a session 1995 de ia
rencontre annuelle africaine du RSP/E AOuagadougou ddmontre clairement cette reconnaissance etconstitue en mime temps un vrai ddfi pour le personnel RSP. 
2. Les activit6s des 6quipes RSP des zones Centre et Ouest ont d6ji montr6 un potentiel d'amlioration de laproducfivit6 agricole globale dans ces zones, une augmentation des revenus des agriculteurs et m~me ceux6
 Ces activit6s ont aussi ddmontr6 un souci plus important pour la
preservaion des ressources naturelles et particuitrement les ressources en sol et en eau. 


des membres fdminins des m nages. 

Les agriculteurs desil!lages RSP et des villages avoisinants ont adopt6 des stratdgies de production qui d6montrent unediversification plus grande (une d6pendance de plus en plus petite sur le coton comme culture de rente ou surle millet et le sorgho comme ]a culture vivri6re principale). ls ont 6gdement adopt6 l'inclusion de laproduction animale dans le systtme d'exploitation, l'utilisation de mati6re organique pour la r6tention d'eau et
rutilisation de cordons herbac6s et pierreux pour la pr6servation des ressources en sol et en eau.
 
3.Les trois institutions qui ont co~labor6 A 'ex6cution de ce projet, rINERA, IUSAID et Purdue Universityse sont acquitt6s de leur tiche d'une manitre exemplaire pendant les deux derni~res ann6es et ont ainsisatisfait et m~me d6pass6 les attentes. La contribution du Gouvernement du Burkina Faso a facilementd6pass6 les previsions initiales aussi bien en ce qui conceme les ressources en personnel que la contreparfiemon6taire des ressources en nature. Le personnel USAID de la gestion du projet a travail16 de prts avecIINERA et la partie contractante pour faciliter le processus de l'ex6cution du projet, en particulier en ce quiconceme la formation, racquisition des produits de base et la gestion des fonds de contrepartie. Lecontractant principal, Purdue University, a reagi promptement pour revoir la composition de !'6quipe AT 
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apr6s rNvaluation Ami-parcours, et a foumi une aide directe en personnel pendant la penode transitoire. Le 
contractant a 6galement fourni un support logistique efficace des activites au Burkina Faso. Cependant. et i 
loppose des attentes initiales, cet effort ne coincidait pas avec la description de l'effort d'assistance technique 
du Titre XII tel qti'il est interprt6 par lAID aussi bien que par la communaut6 universiture du Titre XII 

4. Malgr6 le f,"t que tous les objectifs de formation i long et iicourt terme seront atteints, le fait que rAID ne 
soit pas arriv6 i ndgocier avec le CAMES la reconnaissance de '6quivaence de la formation au niveau du 
Masters avec le doctorat de 3eme Cycle, apu diminuer de fagon considerable les retombees positives
escompt6es de la composante formation i long terme'du projet. Seuls trois des six Burkinab6 choisis pour la 
formation i long terme ont opt6 pour une formation de type Masters aux U.S.A. Les trois autres ont prefcre
poursuivre des 6tudes de Doctorat iila Facult6 d'Agriculture i l'Universite d'Abidjan parce que cette option 
leur garantissait un meilleur salaire et statut sous le systenie de certification en vigueur 

5. Le deuxieme objectif principal du projet 6tait de her la capacit6 de recherche RSP ii un largc 6ventail 
d'usagers et partenaires. Pendant les deux demi&es annees, les chercheurs RSP ont fairt de grands progres en 
ce qui concerne ramdlioration et raccroissement de leurs contacts avec les programmes de recherche au scln 
de IYINERA, avec les universitaires et chercheurs hors INERA, avec les partenaires de developpement au 
niveau des secteurs priv6 et public, en particulier avec le Ministere de l'Agriculture et les Bailleurs de Fonds. 
D~s la fin de ia q'uatri6me ann6e, les chercheurs RSP avait d6jii 6tabli leur cr6dibilit6 dans la contribution au 
processus du d6veioppement. Cependant, un domaine des rapports inter-institutionnels dans lequel les 
chercheurs RSP continuent i accuser du retard est celui de la participation au processus de Ia formulation de 
la politique agricoie. Rdcemment, le personnel RSP acommence ii entreprendre des actions pour parer a cc 
ddfaut, telles que la creation d'une unit6 de rAnalyse de la Politique Agricole. 

6. Magri les r6sultats impressionnants de ce projet de developpement de capacite, les realisations sont 
extr6mement fi-agiiles. Sans une aide soutenue pour une capacit6 RSP ind6pendante et des investissements en 
formation, ddveloppement professionnel, documentation et communications pour le personnel, cette capacite 
sera rapidement minimis6e. Aucun des op6rateurs du projet ARTS n'a commenc6 un planning systematique 
pour maintenir ces r6alisations une fois le soutien de ]'AID arriv6 a terme. 

Dl Premier Objectif: creation et renforcement d'une capacit6 RSP professionnelle i I'IiERA 

A. Qualit6 de la Recherche Entreprise par le Projet ARTS 

L'equipe RSP de lI ERA m6ne des 6tudes et des recherches sur les svst~mes de production dans les zones 
Centre et Ouest avec l'appui scientifique et financier du Projet ARTSIUSAID et avec d'autres sources de 
financement dans les autres zones. Le premier objectif, clairement d6fini, du projet ARTS est de creer et de 
renforcer la capacite professionnelle de recherche systemique ii IINER.A. Etant donn6 linvestissement 
ant6rieur en Ia matiere realis6 par l'USAID dans le cadre du projet SAFGRAD et par d'autres bailleurs de 
fonds (coop6ration avec les Pays-Bas. Coop6ration Frangaise/C.RAD. Projet Banque Mondiale), lEEF s'est 
fix6 comme objectifessentiel de d6terminer si les efforts du projet ARTS, combinds aux efforts ant6rieurs, 
ont abouti au ddveloppement institutionnel de cette capacit6 de recherche syst mique. 

Pour appr6hender la qualit6 de la recherche entreprise par le Programme de Recherches sur les Systemes de 
Production de INERA dans le cadre du Projet ARTS. il faut la situer par rapport aux pr6occupations 
actuelles des recherches- systbmes en agriculture et ddveloppement rural au niveau de la communaut6 
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scientifique internationale. Ces pr6occupations int~grent la notion de durabilit6 dans ses dimensions6cologique, socio-dconomique et institutionnelle, et impliquent la ndcessiti de prendre en compte lesnouvelles exigences en mati6re de gestion des ressources naturelles et de prdservation de lenvironnement. 
Les crit~res adopt6s dans rNvaluation d'un programme de recherche sur les syst~mes de production sontconsidir6s dans les sections suivantes. 

1.
Conception et mise en oeuvre de I'approche "rechertihes-systimes" 
La mdthodologie 6laborde et pratiqude par le Programme RSP d6coule des orientations de recherche qui sontassign6es Ace programme: 

Connaissance du milieu physique et humain Atravers le diagnostic des potentialitds et des
contraintes. 

Intensification et diversification des syst~mes de production Atravers rintroduction et l'valuation 
des innovations technologiques en milieu paysan. 
Protection et am6lioration des ressources naturelles itravers la gestion appropride de ces ressources,
iaparticipation des cornmunautds villageoises et l'implication des ddcideurs idiff6rents niveaux.L'approche "recherches-syst~mes" telle qu'elle est d6crite dans la documentation analysde, discut6e oralementavec les chercheurs impliquds et avec leurs partenaires dans les structures de ddveloppement et telle quo
ressentie sur le terrain, tdmoigne d'une maitrise m6thodologique addquate par les chercheurs, malgr6 la
jeunesse et ]a faible experience professionnele de certains d'entre eux. Ceci peut 6tre considdr6 comme un
acquis important du projet ARTS, et du Programme RSP de rlNERA, auquel d'autres projets ont contribu6
dans le pass6, et continiie;it de le faire jusqu'i present. 

2. Prise en compte des problimes de l'environnement 
Dans le contexte actuel de la degradation des ressources naturelles, li',Aleur sur-exploitation sous l'effetconjugu6 de la pression ddmographique et de limmigration, ilest absolument n6cessaire que la rechercheengag6e puisse gdnrer des technologies adaptdes il'amenagement rural en termes de conservation dedes sols, de restauration des terres ddgraddes, de rdgdnration du couvert herbac6 et forestier, en plus des 

'eau 
0 

et 
ob.iecfi 
 traditionnels d'am6lioration des productions vdg6tales et animales et des revenus des populations. 
Lanalyse approfondie des activitds de recherche et des risultats obtenus par les 6quipes tant de la zoneCentre basde AKamboins6 pour les sites de Donsin, Kamsi, Tiano et Tiougou, que de la zone Ouest bas6e AFarako-BS pour les sites de Yasso, Kayao, Dim61o et Kawara, montre que les preoccupationsenvironnementales ont 6t6 intdgr6es, itravers des recherches visant: 

L'am6lioration et Ientretien de la fertilit6 organique et minrale des sols. 

La conservation de l'eau et des sols et la restoration des terres. 

La caractdrisation de la variabilit6 des sols et du degr6 de leur d6gradation. 
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3. Caractirisation, intensification et diversification des systimes de production 

L'approche est multidisciplinaire avec I'apport de I'agronomie, de I'auo-foresterie. de Iazootechnie, de Ia
 
geographie, de reconomie et de ]a sociologie rurale, bien que certaines disciplines (agronoine, agro
6con,.,mie, sociologic) aient et6 plus mises icontribution que d'autres (apro-forestene, zootechnie). Ce
 
desequilibre est d6i au depart en formation I'6tranger de certains membres de l'6quipe, mais aussi au fait que 
certains profiles ont r6cemnment rejoint requipe. Des efforts importants ont et consentis par run ou l'autre 
des specialistes impliqu6s en vue d'une part de comprendre les pratiques agricoles et svstemes de production 
ii travers une forte interaction avec les paysans sur leterrain, et pour etudier les possibilites d'anielioration et 
de diversification de ces svstemes d'autre part. En pardcuher, les resultats obtenus ont permi de degager 

Une caractensation agro-ecoloi~que des systemes de production et des potentialites du milieu dans 
les zones Centre et Ouest. 

Une analyse approfondie des contrrantes agronomiques et socio-economiques du milieu physique et 
humain dans ces zones. 

Une appr6ciation du degr6 de degradation des ressources naturelles dans les zones ftudides. 

4. Intigration des savoirs paysans 

Parmi les orientations de recherches du Projet ARTS/RSP, I'amdlioration de Ia fertilit6 du milieu figure en 
bonne place. La raison en est Ia forte degradation des 6tats de surface des sols dont le stade ultime est 
l'appanion de "zipel", c'est-a-dire de plaques de sol nu, sans vegetation ni activit biologique. Les pratiques 
anciennes des paysans et notamment l'utilisation de Ia technique du Zai (voir plus loin), montrent que cet etat 
de degradation est reversible Les chercheurs RSP ont 6egamment int6vre ce snvoir paysan, ront am6hore et 
diffuse aupr~s des producteurs Cette pratique a pernu de doubler les rendements du mil et du sorgho a 
Donsin o6fles sols sont fortement derades. En l'espace de deux campagnes agricoles, 80% des agriculteurs
 
de ce village ont adopte Iatechnique du Zaj.
 

5.Formation des chercheurs et des agents de d~veloppenient i la dimarche syst~matique 

Comme cela est documente dans I'Annexe C, Section 4, I'quipe RSP /INERA et Iquipe d'assistance 
technique du projet ARTS ont 6labore un plan de formaion icourt terme des chercheurs et techniciens qui 
estjuge adequat tant en quantite qu'en qualite Des efforts considerables ont et6 deploves pour faire passer 
I'approche systemique de Iatheorie ii Ia pratique. 

Cependant, Iaconsolidation institutionnelle de l'approche RSP n'a pis b~n6ficie de Ia m6me attention au 
niveau du plan de formation ii long terme, ce qui pose le problemo de Iadurabilite de I'expertise acquise en 
maiere de recherches-systeme dans les zones Centre et Ouest du programme RSP de I NERA. 

6. Organisation rurale, dynamique locale d'innovation et adoption de technologies 

Par rapport 6 Ia quantit6 des innovations technologiques produites et adaptes par I'quipe RSP dans le cadre 
du projet ARTS, plus d'efforts auraient 6t6 necessaires pour dvnaniser le r6le des organisations rurales 
localement au niveau des villages, en vue d'am~horer leur capacit6 . identifier les contraintes et aexploiter les 
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opportunit~s pour mieux faciliter le transfert des technologies performantes dans la pratique. Ceci est 

d'autant important que les conseils techniques prodigu6s par 1'quipe aux Groupements Naam sont appr6ci~s. 

De mime, '6quipe RSP devraitjouer un r6le important au niveau des relations qu'entretiennent les 

organisations rurales avec leurs partenaires (chercheurs, agents de d~veloppement, ONG, etc.) de sorte que 

ceux-ci int~grent dans leurs programmes les besoins des populations locales. L'implication de l'6quipe RSP 

dans la vulgarisation n'est pas dans son mandat, mais elle doit mettre i la disposition de la Direction de 

Vulgarisation Agricole la m6thodologie n6cessaire au transfert des technologies performantes dans la 

pratique, ce qui n~cessite une forte interaction avec les orgapisation rurales. 

Certes, il y a un suivi r~gubier de 12 i 14 exploitations par villages o6 l'on observe i'6valuation des 

superficies, les rendements des cultures, la situation de l'levage et d'autres param~tres utiles. Mais il faudrait 

une d6marche comparable i celle appliqu6e par I'6quipe RSP/Ouest dans I'6valuation du degr6 de d6gradation 

des sols i Yasso, d~marche i laquelle ont collabor6 aussi les chercheurs du Programme ESFIMA et les 

chercheurs IRBET (voir Annexe C, Section 5). 

7. Contribution Ala formulation de politiques agricoles 

Grice aux 6tudes de diagnostic et analyses i caractire agro-6conomique au niveau des exploitations 

agricoles, et Acertaines 6tudes de march6 r6alis6es au niveau local et regional, I'6quipe RSP est actuellement 

en mesure de contribuer efficacement Ala formulation des politiques agricoles et de conseiller les d~cideurs i 

ce niveau. Sans la disponibilit6 de ces r~ferences jusqu'A une date r~cente, les chercheurs n'6taient pas en 

mesure de faire une telle contribution. 

I faut signaler que lors des discussions de l'6quipe d'6valuation avec les partenaires du programme RSP, la 

critique a 6t6 faite que l'6quipe RSP/ARTS n'6tait pas suffisamment engag~e dans les 6tudes i caractire 

macro-6conomique de l'agriculture Burkinab6. 

8. Conclusion 

L'appr~ciation de l'6quipe d'6valuaion finale concernant la qualiti de la recherche accomplie par le 

programme INERA/RSP dans le cadre du projet ARTS est que globalement, efle a permi I'tablissement d'un 
"noyau dur" avec une bonne capacit6 d'approche syst~mique au niveau des chercheurs et du personnel 

d'appui de la recherche. Les criteres pris en compte - conception et mise en oeuvre de rapproche syst~mes, 
prise en compte de l'environnernent, intensification et diversification des syst~mes de production, int6gration 

des savoirs paysans, formation des chercheurs et des agents de d~veloppement Ala d6marche syst6mique, 

organisation rurale et dynamique locale d'innovation et contribution i a formulation des politiques agricoles 

- sont ceux actuellement utilis~s par la communaut6 scientifique internationale dans l'ivaluation des 

recherches-syst~mes en agriculture et d~veloppement rural. 

Les domaines oii cette 6quipe de recherche a d6ploy6 moins d'efforts et donc a obtenu des r6sultats peu 

satisfaisants par rapport fi rexpertise acquise en matire de RSP sont ceux ayant trait aux deux derniers 

critires qui sont l'organisation des populations rurales en vue de crier des dynamiques locales d'innovation 

sur la base de l'int~gration des besoins locaux des communaut6s dans les programmes de recherche et de 

d~veloppement en vue de faciliter le transfert de technologie, et la contribution i la formulation des 

politiques agricoles. 
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L'6quipe d'6valuation finale croit fermement que l'expertise en matiire de recherche sur les syst~mes de 

IlNERA et qu'il faut renforcer 1'quipe pour consolider les acquis en lui procurant les 
production existe i 

moyens humains, mat6riels et financiers.
 

B. Qualit6 et quantit6 des publications 

L'cquipe d'evaluation finale est favorablement impressionn 6 e par la masse des documents 6crits, le plus 

souvent sur la base de donnees agronomiques et socio-economiques de bonne quait6, qui a t6 produite par 

le Projet ARTS depuis 1990. Une bonne partic des 122 ref6rences figure encore dans les rapports d'activit6 et 

une exnloitation approfondie. Ces r6f6rences sont dornintes par les publications a caract&re socio
demande 
6economique qui representent 43% du total, suivies des publications ii caract&er agronomique concernant les 

productons v6g6tales et animales et la gestion des ressources naturelles avec prbs de 370/' du total des 

documents. Le domaine le moins documente concene les politiques agricoles. 

C. Qualit6 et quantit6 de la formation technique et m6thodologique 

et de celle du personnel d'appui technique et administratif peut 8tre 
La formation des chercheurs RSP/INER 

comme l'une des activit 6 s principales du Projet ARTS depuis son d6marrage. Dc lavis de tout le 
consider6e 
monde, chercheurs concernes, techniciens et administrateurs de IlNERA. la formation de I'homme i travers 

a 6t6 l'une des
r'apport de connaissances scientifiques de haut niveau et de mgthodologies op6ratoires 

realisations les plus importantes du projet. 

Au total. 4746 personnes/jouis ont 6t6 consacr6s , la formation de courte dur6e. Concemant les cat6gonies de 

lessentiel du programme, soit 86% du nombre total de personne-jour, est centr sur les 
personnel form, 
chercheurs (46%) et les techniciens (40%), le personnel administratif et les documentalistes se partageant les 

14% restant. Pour cc qui est du contenu de la formation, pr~s de la moiti6 du nombre total de personne-jours 

(46%) concerne l'apprentissage m~thodolo ique de l'approche systimique. L'approche th(mauque occupe 

25%, la formation Il'analyse des donnees 210% et la participation des chercheurs aux conferences et 

seminaires en Af-ique et aux Etats-Unis totalise 3S0 personne-jours, soit S% du total. 

Concemant le contenu de la formation, tous les cherrheurs et techniciens c6toyes a ce sujet, qu'il s'agsse de 
'utilht.

la zone Centre a Kamboins6 ou de la zone Ouest a Farako-Bd', en ont appr6ci 6 la qualite et 

La formation d'un "novau dur" de scientifiques dans le domaine de l'approche systimque est le plus grand 

merite du Projet ARTS et de lEquipe d'Assistance Technique mise ii Ia disposition du Projet, malgr6 les 

perturbations qu'elle a connues durant la premiere phase de mise en place. 

Le proranme de formation a court terme a pleinement rempli la mission de la premiere phase du Projet 

ARTS, tant sur le plan quantitatif, compte tenu du nombre 6lev6 de sessions organisees et de participants 

concerins, que sur le plan qualitatifdu fait que l'essentiel du programme est directement pertinent . 

lapproche svstrmique. Par ailleurs, les contacts de recherche i travers les conf6rences et seminaires a 

rNtranger n'ont pas 6t6 n6glig6s. Cela constitue un autre aspect positif de ce programme de formation. 

Cependant, pour autant le programme de formation i court terme a satisfait les exigences du projet. celui de 

la formation long terme a failli .i cette mission. La responsabilit6 de cet 6tat de fait n'incombe pas 

uniquement ii'USAID et i l'Equipe d'assistance technique. Le svsteme d'valuation du CAMIES a egalement 
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une part importante de responsabiLit6, Atravers la situation de blocage qu'il maintient au niveau du 

ddveloppement de la carrire professionnelle des chercheurs RSP cn particulier, et de leurs collgues de 

IINERA en gindral. Par ailleurs, le fait d'a'oir planifi la formation i long terme de six candidats seulement 

parait en effet en dega des besoins en cadres de haut niveau de l'Nquipe RSP, compte tenu des ambitions de 

son programme de recherche. 

D. Diveloppement des relations scientifiques avec les autres institutions 

L'6quipe RSP/ARTS constitue une veritable interface entre la recherche et le d6veloppement et entretient des 

liens scientifiques avec de nombreux chercheurs et autres partenaires Al'intdrieur et hors de I'INERA. Ce qui 

est inquidtant du point de vue de cette 6valuation, est que les liens scientifiques ainsi tisv.s restent fragiles 

dans la mesure o6 il s'agit de relations individuelles, de chercheur 6 chercheur ou de chercheur i 

vulgarisateur, sans fondement institutionnel formalis6. Certes, il existe des accords de convention entre 

I'INERA et les autres structures, pour des prestations de services, mais la portde institutionnelle de tels 

protocoles reste limit6e dans la pratique. 

E. Inttgration et efficacit6 de I'assistance technique 

L'6quipe d'assistance technique (EAT) a6t6 compl~tement reconstitude Ala suite de l'valuation i mi

parcours, avec comme consequence imm6diate un progratmne d'activitds impressionnant pour la pdriode 

1992-1994. Contrairement Atla premiire 6quipe qui avait concentr6 ses efforts au niveau du programme de la 

zone Centre, ]a nouvelle 6quipe a ddfini un programme d'appui scientifique 6 la recherche et Ala formation 

plus global et plus consistant. Ce programme de travail a 6t6 d6fini sur la base de discussions approfondies 

avec les diffirents partenaires du projet ARTS : les chercheurs RSP et th~matiques de I'INERA, les 

chercheurs AT, le personnel de rUSAID et les scientifiques de l'Universit6 de Purdue. Les recommandations 

des 6tudes et 6valuations antdrieures ont 6t6 6galement considdrdes. 

La plupart des innovations propos6es sont pass6es au crible de la faisabilit6 technique, de l'analyse de 

rentabilit6 6conomique et de l'acceptabilit6 sociale par les agriculteurs et 6leveurs. La rdalisation de ces 

activit6s a6t6 loccasion d'approfondir la connaissance des str.'6gies des agriculteurs dans les diffrents sites 

RSP des zones centre et ouest. Une c,,:act6risique commune A,outes les stratdgics paysannes est 

l'investissement minimum en capital et en intrants en tant que mesure contrealkatoire. 

Un des dlments saillants des r6alisations de l'quipe AT est l'61aboration du Plan de Formation -iCourt 

Terme et sa mise en oeuvre ad6quate. Les activit6s de formation de courte dur6e ont en effet permis de 

consolider les priorit6s de recherche d6jA bien itablies dans le plan 'v travail pour la pdriode 1992-1994. 

Parmi ces prioritds, I'accent est mis sur la ncessit6 d'amener les chercheurs RSP et thdmatiques Acollaborer 

plus activement, et 6 centrer les efforts sur l'analyse des donnes de recherche et la publication des r~sultats. 

La d6cision d'opter pour le d6veloppement des activitds relatives au Syst~me dInformation G6ographlique 

(SIG) a par ailleurs renforc6 les orientations du programme de travail de EAT. Cet instrument s'est en effet 

r6vdl6 tr~s puissant comme outil d'analyse des donn6es et d'int6gratior. de diffirents niveaux d'information. 

Pour permettre la consolidation de la capacit6 de recherche sur les syst6mes de production AI'flERA, IEAT 

afourni des efforts considdrables pour soutenir les activit6s de recherche des diffdrents membres du 

programme RSP des zones Centre et Ouest et stimuler les initiatives des chercheurs nationaux. 
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Cette forte interaction avec les chercheurs, avec les techniciens i travers les sessions de formation, et avec les 
producteurs stir le terrain au niveau des diffdrents sites et villages 6tudi(s, t6moigne de l'efficacit6 et de la
 
bonne int6gration de EAT au sein du programme RSP de I'NERA durant les deux demires annees du
 
projet.
 

F. Impact des activit~s de recherche au niveau agronomique, socio-iconomique
 
et au niveau de 1a gestion des ressources naturt1les
 

La maise en oeuvre du plan de formation 6icourt temie 61abor6e par lEAT de concert avec l'quipe RSP et les 
autres partenaires du projet ARTS et le dynamisme dont a fait preuve l'ensemble des chercheurs et 
techniciens impliqu6s ont manifestement donn6 leurs fruits au niveau de la r6alisation des activitds de 
recherche. 

C'est ainsi que la planification, I'ex6cution et '6valuation des activit6s de recherche des deux 6quipes RSP se 
sont nettement am6lior6es au cours des deux demieres annees. 

1. Caract~risation agro-6cologique, systimes de production et diagnostic des potenfialits et
 
contraintes du milieu
 

La caract6risation ago-6colo ique des zones d'intervention du programme RSP a 6t6 de plus en plus affin6e 
grace i la constitution d'importantes bases de donn6es au cours des derni~res ann6es du projet. Actuellement 
cette caract~risation prend en compte les crit~res et facteurs, tels que la pluviom~trie, la productivit6 des sols, 
les cultures principales (cdr6ales et cultures de rente), ]a densit, des animaux et la densit6 de la population 

Grace au pouvoir analytique du SIG, la superposition de differents niveaux d'information permet la 
determination sur une carte d'une 6chelle donn6e des zones homog~nes ayant des caract6ristiques communes. 
Cette rd~finition des domaines d'intervention du programme RSP a des implications importantes pour la
 
'iffusion et !ag6n6ralisation ultdrieure des innovations techniques permettant I'amlioration du mat6riel
 
veo#-tal et des iechniques culturales, l'intensification et la diversification des systmes de production.
 

Actuellement, quatre grands ensembles agro-6colowques sont clairement identifi6s (voir Annexe C, Section
 
7.1):
 

a. la zone sahdlienne au nord, caractdrisde surtout par la faiblesse et ]a forte variabilit6 de la pluvionmdtrie, 

b. la zone Centre, marquee 6galement par un niveau pluviomn6tnque faible (600-800 mm) mais surtout par 
une tr(s forte pression humaine et animale, 

c. la zone Est, caractdris6e par des sols de productivite moyenne, un niveau pluviom6trique moyen fi 6ev6, 
mais surtout par lexistence d'une culture de rente, larachide. 

d. la zone Ouest, marque surtout par l'existence de bons sols et d'une pluviomdtrie 6levde (800-1000 mm au 
nord-ouest et suprieure h 1000 rmn au sud-ouest). La pression demographique ainsi que la densit6 animale 
y sont faibles. C'est une zone cotonniere par excellence. L'arboriculture, la culture du scsame, le riz pluvial 
et l'elevage pr6sentent egalement de larges potentiaht6s dans cette zone. 
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Dune fagon g6n6rale, les syst6mes agro-forestiers dominent largernent le paysage agricole au Burkina Faso. 
fls se caract6risent par l'existence de plantations d'arbres espacds avec des cultures intercalaires, 
gdn6ralement des crdales. La densit6 des arbres d6pend des zones agro-climatiques, avec plus de 20 
arbres/ha dans les zones arros~es Amoins de 10 arbres/ha dans les zones s6ches. Du sud arros6 au nord aride,
la culture intercalaire dominante passe du sorgho et maYs au petit mil, tandis que l'esp~ce arboricole vaie 
considdrablement (karit6, baobab, manguier, etc.). Le systime de culture traditionnel qui inclue de longues
pdriodes dejachbre, joue un r6le majeur dans la restauration de la fertilit6 des sols et la r6gdn6ration du 
couvert vdgdtal naturel. La pratique des jach&res est actuellement en regression Acause de la forte pression
d6mographique sur les terres cultivdes, et de ]a forte charge aninale sur les terres de brousse. L'absence de 
statuts foncier clairement d6finis des terres cultiv6es aggrave encore ce probl6me. 

Concernant les contraintes agronomiques et socio-6conomiques identifiles par le diagnostic du milieu
 
physique et humain r6alis6 par lEquipe RSP, il faut citer:
 

a. La d6gradation des sols et des autres ressources naturees i des degr6s vari6s. A titre indicatif, ]a
degradation est extreme ADonsin et assez avanc6e ATiougou, Tiano et Kamsi dans la zone Centre. L'tat de 
d6gradation est mod6r6 Arelativement avanc6 AKayao et Yasso, et plut6t faible i Kawara et Dimolo dans la 
zone Ouest. Cette caractdrisation du degr6 de surexploitation des ressources naturelles permet actuellement
 
de mieux ddfinir les objectifs de recherche, de cibler les actions de ddveloppement et de proposer des mesures
 
correctives.
 

b. Les pratiques culturales intensives appliqudes Acertains cultures de rente comme le coton entralnent une 
diminution rapide de la capacitd productive des terres concemdes et une d6gradation notable de 
l'environnement. Ce ph6nom~ne va s'accentuer en raison du regain d'intdrt dans la culture du coton, Hd Ala 
ddvaluation du FCFA. 

c. L'immigraion dans une rdgion donnde, provoqude par ]a pression ddmographique, ]a ddgradation des 
piturages et par deux ddcennies de sdcheresse prononcde, entraine la mise en oeuvre de systdmes de culture 
peu adaptds Acette rdgion, bien que les immigrants sont potentiellement porteurs d'innovations. De plus, la 
pression fonci~re sur les terres agricoles augmente. 

d. Le processus du changement technologique est lent du fait que l'adoption des innovations proposdes
ndcessite un minimum de ressources financi~res et que les producteurs n'ont pas accs Aces ressources, par 
manque de crddit notamment. 

e. Le manque de main d'oeuvre Acertaines pdriodes de la campagne agricole et l'absence des moyens de 
transport sont aussi des dldments contraignants Al'adoption de certaines innovations dont les paysans sont 
convaincus. L'exemple des fosses fumi~res est tr~s illustratif i cet 6gard :les paysans fabriquent du compost
mais ils trouvent d'dnormes difficultds i le transporter aux champs et l'dpandre sur les parcelles. 
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2. Aspects agronomiques et gestion des ressources naturelles 

Les essais agronomiques r alisds jusqu' present sont r6sum6s dans les Annexes C.4-7 pour )a zone Centre 
et les A mexes C. 14-16 pour la zone Quest. Fondamentalement, lessentiel de la recherche a vis6 
I'augmentation de la productivit6 en accord avec ]'orientation gdn6rale de la politique agricole du pays qui 
aspire h Iauto-suffisance alimentaire. C'est ainsi qu'on peut expliquer la conduiie de nombreux essais visant 

rNvaluation des variates , hauts rendements chez les paysans, 

le test de dififrentes techniques d'installation des cultures, 

le contr6le des maladies et parasites, 

la conduite de la fertilisation min6rale et organique des principales cultures. 

Les r6sultats de ces essais permettent de situer les potentialit6s d'ani6lioration de la productivit6 du ml, du 
sorgho, du ni6b6 et de l'arachide dans la zone Centre, et celle de ces m~mes cultures en plus du mais et du riz 
dans la zone Ouest. Hlfaut souligner lintroduction de varift6s am6lior6es cycle court, des vari6t6s tol6rantes 
ou r6sistantes au striga (mais SR 22 et KPB), ainsi que le paquet technologique concemant le riz pluvial. 

La recherche rizicole i INERA peut ktre un bel exemple de collaboration entre le Prograrmne Riz, le
 
Programme ESF[MA et le Programme RSP, rensemble travaillant pour mettre ,ila disposition des
 
producteurs des vari6t6s de bonnes qualit6s Al'usinage et i la consommation, et des techniques de production
 
adequates. Ces conditions sont n6cessaires pour :
 

]a nise en valeur efficiente des am6nagements hydro-agricoles cofiteux, 

rinsertion du riz pluvial dans !e syst6me de culture de la zone soudano-guin~enne. 

Compte tenu des perspectives de consommation du riz (importation de 90.000 tonnes en 1993 pour une 
valeur de 12 milliards de FCFA), renjeu de la recherche rizicole est d'une importance capitale pour le pays. 
La contribution de rNquipe RSP/ARTS 6 ce prograrmme commence i se concr6tiser notamment i travers 
lidentification et la d6limitation des zones potentiellement rizicoles en utilisant le SIG. 

En plus de ces actions classiques, la recherche s'oriente depuis r~cemment vers une perspective relativement 
plus int6gree de I'agnculture, de la gesion des ressources naturelles et des aspects sccio-conomiqucs, tout 
en maintenant l'objectif d'aungmenter la productivit6. Le Tableau I r6sume les principaL!es innovations 
exp6riment~es en station, test6es en milieu reel et 6valu6es chez les paysans de Donsin. Ces m6ines 
technolouies ont aussi 6t6 test6es dans les autres sites. 
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Tableau I : Tests en milieu riel des innovations mises au point par le projet ARTS/RSP et visant I'amilioration 
de Iaproductiviti des cultures vivriires et la conservation des ressources naturelles. Risultats observs chez les 
paysans a Donsin, 1993. 

Types d'innovations testdes 

1.Technique du Zal
 
Tdmoin 

Zal simple 

Za! paillage 

Paillage brOld 

Paillage non br'Oh6 


2. Localisation des cultures sur ]a toposdquence
 
Plateau 

Partie supdrieure 

Partie intermnddiaire 

Partie infiiieure 

Bas fond 


3.Localisation des cultures par rapport aux types de sol
 
Argileux 

Sablonneux 

Limoneux 

Sable/Gravier/Argile 

Sablo-argileux 

Sablonneux + graviers 

Gravillonneux 

Argileux +graviers 


4. Lutte anti-6rosive
 
Erosion faible 

Erosion moyenne 

Erosion forte 


5. Contr6le du ruissellement 

Tdmoin sans diguette 

Cordon pierreux 

Diguette en terre 

Diguette en herbe 

Diguette en bois 


Source: Donnes non publides prdparde. par Mike Bertelson, Chef de lEAT, 
Finale. 

Rendement moyen des cultures (kg/ha) 

674 554
 
1242 941
 
1049
 
672
 
690 394
 

853 546
 
579 368
 
782 631
 
845 362
 
516 249
 

553 323
 
992 1027
 

1533
 
7M0 502
 
736 537
 

1032 494
 
657 322
 
594 369
 

769 534
 
730 508
 
573 411
 

0 
642 557
 
965 717
 

1023
 
531
 
500
 

, la demande de l'Equipe d'Evaluation
 

La technique du Za" pout contribuer efficacement i l'am61ioration de ]a fertilit du sol comme le d6montrent 
les champs de sorgho visit6s ADonsin o6f ily avait un d6calage important de croissance des cultures chez les 
paysans ayant appliqu6 ]a technique et ceux ne 'ayant pas fait. L'introduction de cette technique i Donsin a 
eu un icho tr~s favorable de la part des agriculteurs. Environ 70% d'entre eux ont adopt6 le Zai en 1993 et 
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80% en 1994 avec des r6sultats spectaculaires ayant permis de doubler les niveaux de rendements de sorgho 

observ6s chez les agriculteurs t6moins la mme annie. 

De mani6re similaire, l'adoption rapide des cultivars de mais SR 22 dans le sud et l'ouest t6moigle de la 
cr6dibilit6 de 1'6quipe des chercheurs RSP et SOMTNIA des zones Centre et Ouest et de restime que leur 
prodiguent les agriculteurs et les structures de d6veloppement. Lenthousiasme des product'urs concemant 
l'adoption des cultures fourrag6res et du riz pluvial renforce cette cr6dibilit6 dont le m6rite revient , l'actuelle 
EAT et au dynanisme des chercheurs et techniciens RSP. 

Un autre r6sultat significatifque requipe d'evaduation a visualis6 sur le terrain a Donsin concerne Ia 
r6cup6ration des clairi6res "incultes" ou zipele : I'applicatioi, du paillage, du Zai simple et du Zaf' avec 
paillage produit respectivement 430, 1060 et 2290 kg/ha de sorgho grain, le rendement des agriculteurs 
tenioins n'avant pas d6pass6 400 kg/ha. On consid&re que le Zai am61iore la fertilit6 et le bilan hydrique du 
sol. La gestion de ]a fertilit6 du milieu se fait 6galement par lutilisation des l6gumineuses fourrageres et 
notamnent le ni6b6 double usage pour la nutrition hurnaine et I'alimentation animale. 

3. Aspects zootecliniques 

Au Burkina Faso, I'6levage est Ia deuxi6me principale activit6 apr~s lagriculture et la production animale 
constitue une source de revenus appreciables pour les populations, femmes et hommes. De plus, '6levage
foumit ]a force de traction et contribue significativement Alequipement des exploitations agricoles et h 
l'intensification des cultures attel6es. 6 travers la fourniture de fumier de ferme. C'est pourquoi les activit6s de 
recherche zootechnique des deux 6quipes, Centre (Annexes C8-l0) et Guest (Annexes C17-19) incluent des 
thames aussi vari6s que la caracterisation du r6le socio-6conomique de 1'61evage, le test de conditionnement 
des boeufs de labour en saison seclie, le test d'am6lioration de la production de compost et l'evaluation des 
possibilit6s d'am6lioration de la production de viande et de lait, sous les diffirentes conditions d'alimentation 
et de sant6 animale. 

4.Aspects agroforestiers 

"Au Burkina Faso, ainsi qu'aifleurs en Afrique soudano-sah6lienne, ragriculture se pratique en pr6sence d'un 
parc agroforestier constitu6 d'arbres 6pais volontairement 6pargn6s par ragriculteur. Qu'il poss6de une 
composante de production animale ou non, ce syst~me de culture est le plus r6pandu en Afrique de I'Ouest. 
L'arbre occupe une place importante dans l'environnement socio-conomique des paysans sahl6iens, en 
raison de ses usages pour la consommation humaine et animale, la production d'6nergie, la m6decine 
traditionnelle, la construction et Iartisanat, en plus des effets sur l'accroissement de Ia fertilit6 physique et 
chimique des sols (Boffa et al., 1993)." Cette citation resume bien l'importance et les r6les de 'arbre dans les 
systemes Je production soudano-sah6liens, que les deux 6quipes RSP Centre et Ouest ont parfaitement 
compis. 

Les thtmes de recherche et les tests propos6s sont pertinents par rapport aux enjeux pre6,nts de lewde des 
parcs agroforestiers. Bien qu'il soit regrettable que les activit6s d'agroforesterie n'aient cominenc6 qu',i partir
de 1993, en raison du recrutement contractuel tardifdes deux agroforestiers de l'quipe RSP, les visites sur le 
terrain i Donsin, Tiougou, Kawara et Yasso montrent clairement que le d6marrage du programme est sur la 
bonne vole. 
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Les actions menses et les techniques expdriment6es visent A6tudier les systtmes agroforestiers traditionnels, 
i tester l'efficacit6 des hales vives d6fensives avec 1'6tude du comportement de diffirents arbustes i usage

multiples (fourrage, hale, brise vent, lutte anti-rosive), i tester les possibilitds de v6g6talisation des cordons
 
pierreux, et i 6tudier l'intefface arbre-culture en consid6rant le sorgho associ6 au karit6, arbre d'importance

6conomique et sociale considirable. La contribution des produits forestiers non ligneux i ]a formation des
 
revenus des femmes en milieu rural est 6galement 6tudi6e. 

5. Aspects socio-iconomiques 

La recherche i caract~rc socio-dconoique repr6sente une composante importante du Programme 
RSP/ARTS, comme on peut le constater Atravers la masse des documents 6crits et d'articles et 
communications dont la liste est pr6s.ent~e en annexe. A titre dillustration, des 6tudes approfondies ont 6t6 
r6alis6es concernant: 

l'analyse de march6 : march des cdr6ales au niveau local et regional., 

l'tude 6conomique du suivi des exploitations agricoles, de ]a formation du revenu des producteurs et 
de l'valuation des ddpenses des mdnages, 

l'valuation 6conomique der cofits des essais (budgets partiels) et de la rentabifit6 des techniques 
culturales am6lior6es et des techniques de conservation de l'eau et du sol, 

l'enqu~te d'opinfion aupris des agriculteurs sur I'adoption des technologies. 

L'analyse de la rentabilit6 6conomique des techniques de conservation de reau et du sol et la formulation de 
budgets partiels pour chaque technique ont 6t6 r6ais~es en 1993. Cette 6tude a 6t6 compldt6e en 1994 par 
une enqu~te d'opinion aupr~s des producteurs ADonsin, Tiougou et Tiano, et par une 6tude d'impact du Za! A 
l'6chelle nationale grace au Syst~me d'Information G6ographique. 

6. Conclusion 

La recherche agricole au sein du programme RSP/ARTS joue un r6le important pour le d6veloppement de 
lagriculture et de l'conomie du Burkina Faso. Les exemples suivants sont donn6s Atitre d'illustration : 

Le d6veloppement d'une expertise nationale pour r6soudre des probl~mes agricoles sp6ciIfques ayant
de larges incidences 6conomiques. C'est le cas par exemple du riz pluvial, de vari6t~s hfitives de 
sorgho, de vari6t~s de mai's r6sistantes au striga et de vari6t6s de ni6b6 Adouble fin. 

L'adaptation de technologies, ayant fait leur preuve, aux conditions r6elles de production en milieu 
paysan, avec des tests de rentabilit6 6conomique et d'acceptabilit6 sociale. Cette activit6 de la 
recherche qui constitue l'essence m~me du programme RSP et qui int~gre les savoirs paysans permet 
non seulement de contribuer Ala cr6ation technologique mais aussi de faire des 6conomies de 
ressources humaines et financitres. 
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La contribution au transfert de technologies performantes au niveau des agriculteurs, grice aux liens 
que le programme RSP entreprend avec les services de vulgarisation et les structures de d6veloppement. 

Enfin, l'application des rdsultats obtenus peutjouer in r6le important dans l'accroissement de la 
production agricole i travers I'amdlioration des rendements de nombreuses spdculations permettant 
ainsi de contribuer a rauto-suffisance alimentaire et d'augmenter les expotations des produits 
agricoles. 

G. Documentation scientifique et technique 

I. Pr6sentation du centre de documentation 

Le Centr," dc Recherche Agricole et de Formation de Kamboins6 qui se trouve 6 12 km de Ouagadougou 
abrite le centre de documentation mis en place en 1989 avec le demarrage di Projet ARTS. Le centre dispose
de 2 salles de rayons de classement et d'une salle de lecture, et entretient prds de 11.000 rdfrences 
repertori6es. Une patie de ces rdfdrences correspond aux documents et archives h6rit6s du Projet SAFGRAD 
et de ICRISAT. Le fichier des r6fdrences est un registre manuel, tenu par une documentaliste explmriente
 
ayant requ une formation locale en matidre de techniques documentaires.
 

2. Contribution du Projet ARTS 

La plupart des documents disponibles (ouvrages, p6riodiques, thdses, tires i part) directement en rapport
 
avec l'approche systemique ont 6t6 acquis dans le cadre du projet ARTS. Sur les 11.000 rdferences
 
repertoriees, 2150 sont foumies par cc projet parmi lesquelles 525 ouvrages et 24 p6riodiques sous forme de
 
dons de l'Universit6 de Purdue. Les documents scientifiques ont 6t6 s6lectionnls pour leur pertinence par
 
rapport aux problkmes et conditions du Sahel.
 

Le Projet ARTS a 6galement fourni au centre de documentation de Kamboins6 le micro-ordinateur portable
 
et quelques logiciels en vue de faciliter l'informatisation du fichier bibliographique et la recherche de
 
references par ordinateur.
 

HL Statut du chercheur et personnel de recherche 

Le syst~me d'6valuation des chercheurs actuellement en vigueur ob6it aux mdmes r~gles que celles 
appliqudes par le Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Sup6rieur (CAvIES) auquel appartient Jo 
CNRST et donc I'INRA. Le CNRST est la soule institution de rAfrique de I'Ouest qui soit encore rattach6e 
au svstdme CAMES. Ce svstme prdsente l'avantago de permettre une 6valuation des chercheurs et 
enseignants universitaires sur la base de crit&es objectifs qui sont de nature purement acad6mique, entre 
autres, le nombre de publications dans des revues scientifiques reconnues. Mais le CAMES a 1'inconvinient 
majeur de ne pas reconnaitre jusqu'i, present rNquivalence des Masters des universit6s am6nicaines au 
dipl6me de 3e cycle (de I'Universit6 d'Abidjan, par exemple) 

Cette situation p6nalise les chercheurs 6 IIiNERA et plus particulirement ceux du programme RSP qui sont 
engagis dans le Projet ARTS. C'est la raison pour laquelle le programme de formation iilong terme de ce 
projet, qui pr6vovait l'envoi de six candidats aux universit6s am6ncaines, n'a pas rempli correctement sa 
mission, trois des chercheurs concern6s avant 6t6 contraints de s'inscrire au Doctorat de 3e cycle pour des 
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raisons d'avancement dans la carri~re. Ce dipl6me permet en effet aux chercheurs d'am6liorer leur situation 
matdriele, par rapport i leur statut peu motivant avant l'obtention du dipl6me de 3e Cycle. 

Le statut professionnel, le salaire, les opportunitds d'avancement dans la carrinre et les perspectives d'avenir 
sont les preoccupations majeures des chercheurs et du personnel d'appui de la recherche. Les sources de 
motivation de ia majorit6 du personnel sont lides essentiellement Ala promotion externe i travers la formation 
et la pr6paration des dipl6mes. 

Cette situation requiert une attention particulitre de la part du CNRST pour amener le CAMES Aaligner
dans sa grille d'6valuation des crit6res ayant trait Ala fonction de formation des vulgarisateurs et techniciens 
que les chercheurs RSP assurent de part la nature de leurs activitds de recherche. La production de supports
ad6quats pour la vulgarisation (fiches techniques, maquettes, audio-visuel, logiciel, etc...), la capacit6
d'encadrement des agriculteurs pour le transfert de technologie en milieu rural et le taux d'adoption des 
innovations par les paysans peuvent constituer des crittres objectifs, i c6t6 des publications scientifiques,
 
pour l'valuation et la promotion des chercheurs.
 

En tout dtat de cause, un statut motivant bas6 sur l'valuaticn des performances, des reclassements et des
 
bonifications salariales pour inciter et reconnaitre le personnel m6ritant, qu'il soit chercheur ou technicien,

doit 6tre un objectif prioritaire du CNRST, pour que lINERA continue Aproduire des innovations
 
technologiques ndcessaires i ragriculture Burkinab6 dans les anndes 90 et au deli
 

IV. Deuxiime objectif: Etablissement et renforcement des relations entre le programme RSP et ses
 
partenaires de recherche et dveloppemnent et participation au processus de l'laboration de la
 
Politique Agricole
 

Les auteurs du projet ARTS s'attendaient Ace que lamlioration de la capacit6 RSP d6veloppe et maintienne 
une pertinence par l'interm6diaire de ses rapports de travail avec les autres chercheurs au sein de I'NERA et
 
les chercheurs et partenaires de d6veloppement hors de INERA Pendant les deux premieres anndes de
 
l'exdcution du projet, les preuves pour documenter ces rapports 6taient difficiles i trouver (Bingen 1992).

Mme aux cas of des rapports s'6taient 6tablis, ils 6taient caractdrisds par une grande ambiguit6 des r6les
 
(par exemple, il n'y avait aucun consensus concernant la tliche pricise de chacun). Le Directeur Gdndra de
 
I'INERA a confirmA que cette ambiguit6 existait i tous les niveaux (les chercheurs de I'iNERA hors du RSP,

le Service de Vulgarisation (DVA), 
et au scin du RSP m~me). Les chercheurs de ITNERA s'attendaient i ce
 
que les chercheurs RSP ddterminent Ia mani~re par laquelle ils rendraient les produits de recherche plus

attrayant aux agriculteurs. Les agents de la vulgarisation voulaient que les chercheurs RSP prennent une
 
part de ia responsabilit6 dans la distribution des technologies ct intrants et radministration des tests au 
niveau des exploitations agricoles. Selon leurs int6r~ts, les chercheurs RSP se concentr~rent ou bien sur ]a
recherche ou sur la vulgarisation. Ils semblaient avoir l'idde ]a plus globale sur leur r6le. Au moment de 
lNvauation globale, les membres du EEF d6couvrirent que l'ambiguit6 dans ]a perception des r6les de chacun 
avait diminu6, surtout hors de IINERA. Les preuves de cette conclusion sont exposdes ci-dessous. 

A. Rapports au sein de ia communauti du CNRST (y compris I'INERA) 

L!EEF s'est entretenu avec les chefs de cinq des huit programmes, y compris RSP, qui composent I'NERA. 
Notre but particulier 6tait de savoir comment les coordonnateurs percevait le r6le de RSP par rapport i leurs 
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propres r6les et de trouver des preuves de collaboration avec RSP. Nous nous sommes rendus compte qu'au 
niveau des directeurs de programmes, au moins, il y avait une plus grande comprehension des rapports entre 
les activitds RSP et leurs propres activitds. Mme si les coordonnateurs semblaient preferer que le RSP 
s'occupe des tests au niveau des exploitations agricoles (tout en laissant les chercheurs thdmatiques contr6ler 
leurs expdriences), ils reconnaissent que les chercheurs RSP contribuent positivement i l'identification des 
contraintes de lexploitation agricole en cc qui concerne ladoption des nouvelles technologies. Idealement, ce 
processus de decouverte aurait lieu dans une collaboration 6troite avec les chercheurs agricoles au niveau des 
exploitations. Le coordinateur du programme des protdazineux, qui travaille etroitement avec les chercheurs 
RSP dans le soutien d'une grande initiative ONG visant la multiplication des graines de dolique et les essais 
en exploitation agricole h Donsin, a exprim6 le paradoxe d'une manire claire. Cest le paradoxe entre les 
connaissances du terrain des RSP et le besoin des chercheurs agricoles d'acqudrir eux aussi leur propre
 
compr6hension de renvironnement socio-6conomique de ragriculteur. En plus du contact directe sur le
 
terrain avec les chercheurs RSP, la majeure partie de ramdlioration de la comprihension est la consequence
 
de la participation aux travaux des Comites Techniques et des Commissions de Programmes. 

Les directeurs des programmes ont ddcrit des degrds variables de collaboration avec les chercheurs RSP, 
allant de tr~s hauts niveaux d'interaction avec ESFIMA et le Programme des prot6agineux et beaucoup moins 
d'interaction avec le programme du Riz. Cette conclusion 6tait particulirement int6ressante rtant donn6 le 
travail entrepris r6cemment par le personnel RSP avec la technologic informatique SIG pour identifier les 
superficies iigrand potentcl de culture de riz. 

D'autre part, les membres du EEF ont trouv6 que les chercheurs RSP avaent initi un rapport d'interaction 
important avec d'autres centres de recherche du CNRST (I'NERA fait partie d'un groupe de cinq centres de 
recherche, en particulier l'Institut Burkinab6 d'Energie (IBE) et lILnstitut de Recherche en Biologic et Ecologic 
Tropicale (IRBET)). Par exemple, les chercheurs RSP ont travaill6 6troitement avec le personnel JRBET 
dans le domaine du contr6le de I'6rosion des sols et du ruissellement par les technologies de r6clamation, tel 
que les cordons pierreux, le paiflage et les hales vives. Par ailleurs, RSP et IBE ont des int6r~ts communs 
dans le developpement des technologies pour conservation des denr6es (par exemple, l'ass~chement des 
fiuits et des legumes par le traitement thermique pour mieux les preserver) et dans les effets de la 
d6forestation sur la productivitr agricole, les petits projets d'irrigation qui utilisent l'nergie solaire et
 
6olienne et dans le domaine de la production du biogaz dans l'exploitation agricole.
 

M~me si iiprdsent il n'y a aucune preuve de collaboration avec lIRSSH, lNquipe pense que les chercheurs en 
sciences sociales travaillant AIIRSSH pourraient 6tre contact6s par RSP pour participer aux analyses 
socio-6conomiques des exploitations. Des discussions actuelles entre Ia Banque Mondiale, le CNRST, et le 
gouvemement au sujet de la re-organisation du CNRST, pourraient cr6ei la base d'une plus grande 
collaboration 

B. Rapports avec I'Universit6 de Ouagadougou 

Les rapports entre RSP et les enseipaants de l'Universit6 de Ouagadougou semblent 6tre plus solides qu'au 
moment de I6valuation i mi-parcours. D'une part, le personnel RSP ne sont pas aussi encombres par 
lencadrement des m6moires de Licence, une activit6 consid6r6e par I'quipe de l'evaiuation mi-parcours 
comme ddtaumant les 6nergies susceptibles d'6tre autrement investies dans l'tablissement d'un centre de 
capacit6 RSP. D'autre part, stir la base d'entretiens avec les enseignants de l'institut de Ddveloppement 
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Rural, l'Uquipe d'6valuation a conclu que les activit~s liHes aux initiatives de recherche et de ddveloppement 

communes ont commenc6 iattirer de plus en plus l'attention du personnel des deux organisations. 

C.Rapports avec le Ministire de I'Agiculture 

Au sein du Ministare de 'Agriculture, le partenaire principal en d6veloppement du RSP est la Direction de la 
Vulgarisation Agricole (DVA). La DVA g~re un r~seau de centres de vulgarisation r~gionaux, les Centres 
Rdgionaux de Production Agro-Pastorale (CRPA), couvrant tout le territoire national. RSP a accept6 un
 
ensemble formel de responsabilitds, dtaill1es dans un Protocole d'Accord. Le Protocole precise que RSP
 
aura la responsabilit6 d'organiser le programme des ateliers mensuels de formation du personnel en exercice
 
de la vulgarisation rdgionale et d'aider ce personnel dans ]a supervision des essais dans les villages ofi
RSP a 
ses propres essais ainsi que dans les villages avoisinants. Au cour des discussions avec tous les niveaux du
personnel des CRPA, EEF addcouvert que la collaboration RSP est la bienvenue et est couronnde d'une 
haute consideration. Un responsable hidrarchique du CRPA nous dit: "RSP est notre entree Ala Recherche." 
Dans le village Donsin, RSP collabora avec CRPA pour organiser une pr6sentation portes ouvertes, qui
rassembla 300 participants, Al'intention des agriculteurs des villages avoisinants. Un r6sum6 des activitds
 
organis6es par RSP en collaboration avec la DVA est pr6sent6 en Annexe C.
 

Le dilemme pour le personnel RtSP est de trouver comment laisser la responsabilit6 effectivement au DVA au 
moment o6i une des consequences d'une activit6 RSP bien gdr6e au niveau du village est de crier un besoin 
pour une presence RSP permanente dans les villages qui profitent deji des innovations soutenues par RSP.
En mime temps, la dynamique interne du service de vulgarisation est de promouvoir les solutions qui ont 6t6 
d6veloppies hors de l'exploitation. Nous avons pos6 cette question Alun des directeurs du CRPA 
(D6dougou) pour savoir comment ]a DVA apprecie ce probl~me. Sa r6porise, claire et succincte (ila surprise
du personnel RSP qui nous accompagnait), 6tait que le RSP a trois contributions principales ifoumir ila
DVA. Premi~rement, dans un monde oi' plusieurs facteurs influencent les r6sultats obtenus dans les champs 
paysans, la DVA doit adopter une approche plus gdndrale. RSP inculque, d'apr~s ce directeur de CRPA, une 
approche plus systdmique. Deuxi~mement, RSP apporte une comprihension profonde de la dynamique
socio-6conomique et agricole de l'exploitation, ce qui influence la prise de decision par l'agriculteur. Cette 
contribution de RSP est un 616ment esseniel pour l'agent de la vulgarisation. Troisiimement, le personnel
RSP est tr~s bien form6 en m6thodologie de recherche et peut foumir une aide inestimable ila DVA pour
suivre et 6valuer l'impact de ses stratdgies de vulgarisation. Pendant toute ia durde de i'6valuation, EEF n'a 
pas entendu un commentaire aussi 6loquent et aussi complet sur les rapports futurs entre RSP et le Servicede 
Vulgarisation. 

D. Rapports avec les Bailleurs de Fonds 

RSP collabore avec trois bailleurs de fonds en plus de l'USAID pour ex6cuter les activit6s de ddveloppement
cl6s, aussi bien au niveau des zones finances par IUSAID qu'ailleurs. EEF s'est entretenu avec des 
repr~sentants de chacun de ces bailleurs de fonds et dans certains cas, des Burkinab6 ou assistants techniques
travaillant avec RSP dans ces programmes. Les reactions de ces personnes concernant la contribution RSP A 
leurs activitds 6taient uniformdment positives. Dans le cas du Programme National de Gestion du Terroir 
(PNGT), financdes par la Banque Mondiale, le directeur de ce programme a indiqu6 que 'accord 
PNGT/INERA-RSP constitue un bon cadre de collaboration en ce qui concerne particuli~rement le contr6le 
des activit~s du projet et l'6valuation de leur impact sur le d6veloppement rural. 
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RSP collabore aussi avec IaCaisse Frangaise de DNveloppernent dans l'exdcution du Projet de 
Develeppement Rural Intigr6 dans Iazone Ouest. Le personnel de Ia Caisse ont longuement fait les 6loges 
des efforts RSP dans Inpromotion de radoption des innovations agricoles eans les villages quL ont profite de 
l'assistance technique RSP. EEF s'est 6gaement entretenu avec le CIRAD (assistance technique frulajsc 
qui collabore avec RSP dans la zone Ouest et qui a rdit6r6 les compliments du personnel de Ia Caisse Le 
repr6sentant du C[R.AD commenta que malgr les opinions initialement contradictoires a propos de In 
mthodologie RSP telle qu'elle est appliqude par l'6quipe RSP de Yatenga et celles de Ia zone Centre et Ouest 
du Projet ARTS, il existe maintenant une collaboration exemplaire en particuliers parmi les membres de 
1'6quipe de Ia zone Ouest. II a indiqu6 6galement que le soutien franais pour les activites RSP a travers le 
CIRAD et d'autres agences bilat6raes aura tendance i augxnenter dans le futur proche, v conipris Ia pose en 
charge d'un professeur Burkinab6 agro-6cononiiste de lUniversit6 de Washington State pour travailler avec 
I6quipe de Ia zone ouest. 

RSP profite du soutien fourni par lagence d'assistance technique nterlandaise a I'6quipe RSP de ]a zone
 
Nord-ouest (Ouahigouya). Sur Iabase des entretiens avec le personnel de I'Ambassade Nderlaidaise. qui
 
sont au courant des activit6s RSP Ouahigouya, EEF a conclu que Incontribution du personnel RSP aux
 
resultats du projet 6taient hautement appr6cids. Le conseiller technique de l'Ambassade a souligne qu'il y
 
avait un besoin urgent d'exdcuter le concept du Management de Ia Fertilit6 Int6grale des Sols dans Ia zone
 
Nord-ouest. Voir en Annexe C Ia documentation de cette question qui est ddji professinmellemr nt
 
envisagee par le personnel RSP dans les deux zones Centre et Ouest.
 

E. Rapports avec les ONG 

LEEF a contact6 un des deux principaux partenaires ONG du RSP, la F~dration des groupements NAAI 
(FUGN), dont le sige se trouve h Ouahigouya et qui a initi6 un programme innovatifde production des 
semences ni6b6 une ann6e plus t6t. Le programme des l6gumineuses de RSP et de I'NERi. a collabore avec 
les agrculteurs locaux pour identifier la varidt6 de ni6b6 la plus performante pour la mulipllr. IDa aussi 
gdr6 les essais au niveau paysan, a fomri le personnel de recherche et de vulgarisation et a super'is6 le 
contr6le de qualit6 technique des semences rachetdes par le FUGN pour constituer une banque locale de 
semences. Lexp6rience a tellement r6ussi que cet effort est appel6 devenir un mod6le suivre dans le cadre 
du parnenariat entre le secteur publique et prive au Burkina Faso. Le Catholic Relief Services a deja propose 
au FUGN 6 6tablir un accord permanent pour Ia production des semences. Le seul risque identifie par 
requipe etait le retard pris par la rise en oeuvre de cette opdration. Le RSP 6tait reticent a signer le 
Pictocole d'Accord au ddbut Acause de ses pr6occupaions i propos des obligations financi&res durant Ia 
deuxieme ann6e et les anndes suivantes de l'op6ration. 

F. Rapport avec le processus politique 

Une lecture approfondie de Ia documentation concernant Ia conception du projet rdv~le une prdf6rence. 
marquee pour her Ia capacit6 analytique de RSP avec le processus de Ia formulation de la politique agricole 
du Burkina Faso. Le "log-frame", qui est Ia carte conceptuelle c16 des projets AID, lie ls accords du 
processus politique avec les accords des autres agences et met r6tablissement des accords institunonnels sur 
le m~me pied degalite que I'ctablissement d'une capacit6 professionnelle RSP a I'INERA. L'6qupe 
d'6valuation mi-parcours a encourag6 les op6rateurs du projet ARTS "ii insister sur l'analyse et 
l'interprdtation des implications politiques des r6sultats de recherche concernant le village et le m6nage et 
l'impact de Ia politique nationale sur les families agricoles et les villages (Bingen 1992, p.20)." 
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Vers ia fin de la quatriime annie, le EEF a vu que le projet ARTS avait ddpensi relativement peu de 
ressources dans sa contribution Ai'Nlaboration de la politique agricole. En fait, et selon notre point de vue, si 
plus de ressources avaient 6t6 investies dans ]a formulaion de politique g6n6rale dans la situation actuelle,
ceci aurait pu ddtoumer les efforts de l'output initialement planifi6 par le projet: la creation d'une capacit6 de 
recherche de tr~s haut niveau. 11est 6vident que si les responsables de la formulation de la politique g6n6rale
ne pergoivent pas la cr6dibilit6 necessaire, aucun opdrateur institutionnel nalra la tfiche facile pour
contribuer A '6laboration de la politique g6n6rae. nl n y'a aucun doute que les opdrateurs du projets ARTS 
on, ax6 presque tous leurs efforts sur ce but pendant les quatres premiires ann6es du projet et 
particulierement pendant ces deux darni~res ann6es. Sans Iagrande impulsion d'6nergie qui a suivi la 
reconstitution du TAT toutes les rnalisations effectivement acheves auraient pu 6tre compromises. 

Ceci ne veut pas dire cependant que le projet ARTS n'a absolument pas progress6 ou a compl~tement
ddlaiss6 la politique pendant les deux demi~res ann6es du projet. L'EEF a trouv6 des preuves importantes 
pour d6montrer que RSP a d6velopp6 une capacit6 de cr~dibilit6 de plus en plus grande dans sa formulation 
d'analyses lides aux questions de poliique et a6tabli des rapports avec les structures qui influencent la 
politique. Aprs avoir retard6 la nomination d'agro-6conomistes cl6s au programme RSP pendant les deux 
premieres ann6es, lINERA aen effet recrut6 deux agro-6conomistes. Le chef actuel de RSP est un agro
6conomiste et le chef sortant de i'Nquipe du Centre RSP, aussi un agro-6conomiste, vient d'Etre nomm6 chef 
d'une nouvele unit6 de politique agricole au sein du bureau du siige RSP. 

A laide d'un chef d'6quipe d'assistance technique, lui m~me un agro-conomiste, le programme RSP a 
commenc6 a publier de plus en plus d'analyses lies aux questions de politique agricole. L'exemple le plus
fiappant est celui de l'introduction de la technologie Syst~me d'Information Gdographique (SIG) par le chef 
d'6quipe d'assistance technique. L'utilisation de la technologie SIG, introduit au CNRST par RSP, a fait un 
impact majeur sur la prise de d6cision au niveau des cadres sup6rieurs, aussi bien au sein du Ministire de 
lEnseignement Sup6rieur et de la Recherche Scientifique qu'au Ministire de I'Agriculture et de l'Elevage.
Apr~s avoir co~lect6 les donnies concernant les sols, ]a pluviom6trie, lajuridiction administrative, le transport
et d'autres donn6es topographiques, le personnel RSP a compil6 ces donnes en utilisant SIG pour dresser la 
carte des rdgions qui ont le plus de potentiel pour la production du riz pluvial. Puisque les agro-dconomistes
RSP n'avaient pas encore compldt6 l'analyse des donn~es SIG dans leur totalit6, ils 6taient r6ticents de 
prsenter cette technologie puissante pendant le forum national de recherche organis6 par le Minist~re. 
Apr~s une seance de pr6sentation avec le Ministre, concernant rutilit6 du SIG dans la prise de d6cision 
poliique, le Ministre encouragea RSP/INERA Adonner une pr6sentation complte pendant le Forum. 
Pendant une pr6sentation de tous les stands de recherche au Pr6sident de la R6publique, il a montr6 un 
intdr~t particulier au pouvoir analytique de la technologie SIG. T6t apr~s sa visite au Forum, le Pr6sident 
annonga i]a Nation (voir les rapports des journaux locaux de la R6union du 2 Juin) que le riz pluvial sur les 
plateaux est une meilleure option dans les territoires qui sont spdcialement favorables Acette culture, comme 
identifies par SIG. Mme si nous ne sommes pas en train de ddfendre ce "saut de conviction" comme 6tant le 
meifleur processus de formulation de politique agricole, ceci d6montre clairement le pouvoir persuasif de la 
technologie informatique et son potentiel Aaider les chercheurs RSP dans leurs efforts de Her ranalyse Aune 
politique d'exdcution utile. 

lYune mani~re g6n6rae, le EEF a conclu que vers ia fin de la quatri~me annde, le projet ARTS/RSP avait 
acquis assez de crddibihit6 pour pouvoir 6tablir et maintenir des rapports productifs avec un large 6ventail 
d'opdrateurs avec lesquels ilpouvait collaborer, aussi bien au sein qu'i l'ext6rieur de ses propres institutions. 
Les contributions de RSP aux activitds de vulgarisation et do recherche et aux organismes de d6veloppement 
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sont consid6rdes pertinentes et prtcieuses. Ces contributions continuent d'&re sollicit6es au fur et ii mesure 
que les signes de crddibilit6 de RSP s'accumulent. RSP s'est plac6 de telle mani6re a pouvoir contribuer ii la 
formulation de la politique agro-6conomique mais n'a pas encore commenc6 ,exploiter cc potentiel 
systdmatiquement. Dans le futur proche, RSP dolt continuer ii promouvoir sa credibilit6 au fur et 6mesure 
que la demande pour ses services augmente, et au m~me moment que la base de ses ressources est menacee. 

V.Soutien du Gouvernernent Burkinabi an Projet 

Le Burkina Faso est 'un des pays les plus pauvres du monde, le revenu par habitant se situe ,moins de 
$400. Normalement, les agences de d6veloppement 6conomique font preuve de r6alisme etne demandent pas 
de grandes contributions de contrepartie pour subventionner les projets qu'elles financent. Par exemple, 
I'A[D renonce A25% minimum de la contribution de contrepartie des pays du Sahel. Dans lccas du projet 
ARTS, leGouvernemenm du Burkina Faso s'est engag6 i fournir letotal des 25%, y compns le financement 
der, fonds de contrepartic (tir6 d'une vente ant6rieure de denrees alimentaires PL 480) s'elevant a environ 
$1.800.000 sur la base du taux d'6change de l'poque. Cet engagement concernait 6galement les salares et 
d'autres contributions en nature s'6levant 6environ $680.000 selon I'lquipe de conception du projet. Apres 
l'examen de ces deux contributions, le EEF a conclu que leGouvernement du Burkina Faso (GOBF) avait 
soit satisfait (pour cc qui est des fonds de contrepartie) soit d6pass6 ses engagements au projet (voir Tableau 
I. Au dela' de I'analyse des contributions du Gouvemement du Burkina Faso (voir Tableaux [I-V), le EEF a 
6gaement essav de projeter les frais recurrents du projet ARTS sur les trois prochaines ann6es (voir 
Tableaux VI-VII). Malg-6 le fait que F'analyse des frais r6currents ne faisait pas sp6cifiquement partie des 
te;mes de r6fdrences de EEF, elle est directement 116c 6 la question de durabilit6 et reste une des questions cle 
qui ltaient soulev6es dans les termes de r6f6rences. Plus de d6tails d'explication pour tous les tableaux 
figurent dans l'Annexe D. Dans quclques cas, les montants present6s dans rAnnexe D varieront de ceux 
qu'on retrouvera ci-dcssous ii cause de lutilisation d'un different taux d'6change ou la s6lection d'une base 
diff6rente pour le calcul des depenses futures. 

Tableau H1 
Totaliti des Fonds de Soutien au Projet ARTS 

Montant (en dollar) % du Total 

Fonds Directes de ARTS $6,800,000 68.1% 
Fonds de HRDA 703,000 7.0% 
Fonds de contrepartie 1,800,000 18.0% 
Fonds de GOBF en nature 680,000 6.9% 

[Totaux $9,983,000 100% 

A. La Contribution des Fonds de Contrepartie 

En 1988, comme IUSAID Burkina 6tait en pleine phase de conception du projet ARTS, )a commission mixte 
USAID-GOBF de la gestion des fonds de contrepartic a d6cid6 d'accorder 500 millions FCFA pour 
subventionner les cofits de financement locaux du projet ARTS. La conversion de cette somme en dollars au
 
taux de change en vigueur pendant cette p6riode a donn6 $1.8 millions. Cette contribution 6tait r6serv6e 
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sp6cialement pour financer les cofits locaux des deux 6quipes RSP rdgionales, i raison de 250 millions FCFAchacune pour route la dur~e du projet de cinq ans. Les co6ts locaux pour le si6ge RSP 6taient financ6s parune somme sp6cifi6e dans le projet ARTS ($513.000). Une analyse du document de comptabilit6 des fondsde contrepartie montre que ces fonds 6taient depenses comme sp~cifi6 dans le programme du projet. LeTableau M qui r6sume les d6penses mises Ajour, montre que 237,1 millions FCFA ont 6t6 ddpens6s iKamboins6, et une autre somme de 239.6 millions FCFA ont 6t6 ddpens6s par l'quipe de Farako-Bfi. Uneanalyse supplementaire des taux des ddpenses montre que ]a totalit6 des 500 millions FCFA seront ddpens6sdans le cadre du soutien de ces deux 6quipes avant le PACD (30 Septembre 1995). En fait, le EEF a propos6plus loin (voir Chapitre IX)que I'USAID et le GOBF tienne l'id6e d'augmenter Iasomme de la contributionde contrepartie initiale pour pouvoir financer les coOts locaux pour un minimum de cinq ann6es au complet 
ou au dela suivant la disponibilit6 de ces fonds. 

Tableau I 

Fonds de Contrepartie en faveur des Equipernents RSP Centre et Ouest 

Equipe Centre (Kamboinsk) Equipe Ouest (Farako-Bi) 

Montant (FCFA) Montant (FCFA) 
Autorisi 250,000,000 250,000,000 

Riserv6 237,143,000 239,580,000 
Dpens6 (au 3/94) 176,320,000 170,020,000 
Disponible 18 derniersmois 73,680,000 79,980,000 

DNpenses Moyennes Mensuelles 5,330,000 5,320,000
 
(12 derniers mois)
 

Deficit Projet6 au 30/9/95 22,251,000 15,786,000 

B.Dipenses en Nature 

L'dquipe de conception du projet a estim6 que le GOBF ajouterait une contribution en nature 6quivalente A$680.000. Cette contribution devait couvrir les salaires du personnel administratift l'allocation de bureaux pour les activit6s de projet, 'entretien des locaux, les frais d'eau et d'Olectricit6 et d'autres ddpenses g6n6rales,
ainsi que ramortissement du mat6riel utilis6 dans le projet. L'USAID n'a demand6 au GOBF d'6valuerl'ampleur de cette contribution qu'A partir de l'6t6 1993 (au moment o6 l'Inspecteur Gdn6ral a trouv6 quepartout au monde I'AID ne contr6lait pas de pros les contributions des pays h6tes de projets). En fwvrier1994, IINERA envoya i IUSAID une estimation de ses contributions Acette date. Juste avant la d6valuation
des taux de change, la contribution jusqu'en DNcembre 1993 est estimde 6254,1 millions FCFA ou $917.000(au taux 277CFA = $1.00). EEF et USAID pensent que le GOBF a sous-estim6 sa contribution puisqu'il 
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n'avait pas inclus dans ses comptes les modifications et lentretien apport6 aux locaux du proet et les 
ddpenses g(n6rales locales faites par le GOBF. En collaboration avec lINER-A, EEF a es;av d'inclure les 
articles non comptabilis6s et les contributions au projetjusqu'au PACD. Sur la base de cette an-dyse, la 
contribution totale en nature du GOBF s'61ve aenviron $98,.:;J,bien au delia du nivcau ronvenu (voir 
Tableau IV). En plus, IINERA a largement d6pass. ses obligations \,is i vis du personnel affecte au projet, 
avec l'addition de cinq chercheurs et de six techniciens supphknientaires. 

Tabicau IV 
Contribution en Nature du GOBF en Faveur d&ARTS 

Rubriques Montant (FCFA) 

1. Salaires du Persoonel Permanent 103,249.067 

2. Salaires du Personnel Contractuel 58.216,182 

3. Contribution d'autres Programmes INERA 30,000,000 

4. Locaux et Autres Facilits 53,718,434 

5. Mat6riel de Bureau et Mobilier 15,236,330 

6. Moyens de Transport 10,500,000 

Total 271,550,013 

Etant une mesure de l'importance que le GOBF aplac6 sur la recherche agronomique sous RSP et une 
indication de lampleur de sa subvention financire dans le futur, EEF a compar6 limportance de ]a 
contribution en nature du GOBF allou~e . ]a recherche agronomique en g6n6ral et sa contribution i d'autres 
activit6s de recherche. Un exanen des allocations de fonds au sein de 'INERA ii RSP et aux autres d6penses 
de IINERA indique un haut niveau de support pour RSP qui est relativement stable sur toute la p6riode du 
projet. A partir de ces chiffres (voir Tableau V), il senible clair i EEF que la recherche agronornique et RSP, 
en particulier, constituent une prionte importante pour le GOBF. 
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Tableau V 
Budget RSP Relatif Ad'Autres Programmes de l'LNERA 

(en FCFA) 

Programmes 1991 1992 1993 1994 
1.RSP 144,252,000 165,685,440 219,670,000 214,000,000 

2. ESFIMA 26,265,961 48,299,000 66,500,000 105,000,000 
3. Riz 30,052,207 35,520,000 32,778,800 40,000,000 

4. Coton 17,151,276 19,465,000 20,000,000 24,000,000 

5. CMFPT 8,568,011 16,600,000 19,105,000 34,000,000 

6. Cdr6aJes 39,699,069 62,425,000 60,676,500 75,000,000 
7.l.gumineuses 22,506,640 26,250,000 30,000,000 50,000,000 

8.Production Animale 22,373,347 42,065,000 44,080,000 50,000,000 
Total 310,868,511 416,309,440 492,810,300 5Y2,000,000 

h RSP du Total 46.3 39.7 44.5 36 

Source: INERA, Aofit 1994 

C. Frais Ricurrents 

A cause des changements importants en dotations de ressources des 6quipes RSP des zones Quest et Centre 
et le si6ge RSP, EEF a pr6sent6 une analyse des frais r6currents qui sont n6cessaires pour maintenir un
niveau d'activit6 cr6dible et une bonne qualit6 des ressources hunaines. Une projection du niveau des frais
r6currents locaux des deux 6quipes et du siige pour les ann6es 1995-1999 figure dans l'Annexe D. Les
projections 6taient bas6es sur des augmentations annuelles depuis 1992.. 
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Tableau VI
 
Projection des Frais Ricurrents - D~penses Locales (en Dollars)
 

Unit RSP 1995 1996 1997 1998 1999 

Sieges 88.245 95,304 102,929 111,163 120,056 

Equipe Centre 66,512 69,173'. 71,940 74,817 -17,810 

Equipe Ouest 68,952 74,468 80,425 86,859 93,80S 

Totaux 223,709 238,945 255,294 272,839 291,674 

Aux taux de change et de d6penses d'aujourd'hui, les frais locaux des trois unit~s RSP qui sont 
subventionn6es par USAID (jusqu'en Septembre 1995) s'6l&veront environ $540.000 en 1996. Les 
estimations des frais en dollars de ces trois unit6s figureiit sur le Tableau VII. 

TABLEAU VII 
Frais Rcurrents en Devises (en Dollars) 

Rubrique 1995 1996 1997 

1.Formation Long Terme 

Masters/ Ph.D - I nouveau par an 25,000 50,000 75,000 

2. Formation Court Terme 

a. Aux USA- 3 voyages/an 45,000 45,000 45,000 

b. Au Burkina Faso 30,000 30,000 30,000 

3. Recherche/Publications 

a. Voyage 45,000 45,000 45,000 

b. Recherche 30,000 30,000 30,000 

4. Communications 7,500 7,500 7,500 

5. Documentation Technique 5,000 5,000 5,000 

6. Informatique 25,000 25,000 25,000 

7. Whicules-I nouveau par an 40,000 40,000 40,000 

Totaux 252,500 277,500 302.500 
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.,Ioncette analyse, qui ne fient pas compte de l'inflation, le maintien de r'investissement en ressources 
humaines n6cessitera environ $250.000 par an sur les trois annes Avenir. La majeure partie des fonds pour
1995 pourra provenir des fonds encore non d6pens6s ou non alou~s dans les projets ARTS et HRDA. EEF 
recommande vivement que I'USAID reprogramme des fonds en dollars pour subventionner le maximum 
possible de ces frais. La proposition ci-dessus presume que chaque annde un membre de 1'6quipe RSP 
supplmentaire ira en formation aux USA. La formation au niveau du Masters ou du Ph.D. dure trois 
annees. Des fonds pour les deux autres candidats devront 8tre idenifi6s pour l'ann6e suppldmentaire et pour 
deux autres ann6es en ce qui concerne le personnel qui parfira en 1996 et 1997. Le personnel partant sera 
remplac6 par les revenants de Ia formation en Masters aux USA et en 1996 par l'un des laurdats de Masters 
d6ji formds aux USA et qui est d6jA reparti pour une Formation du niveau Ph.D. (la condition de r6sidence 
n6cessite deux ans). Les cat6gories identifi6es sur le tableau ci-dessus suit de tr6s pros les suggestions faites 
l'ann6e derni&e par le coordinateur (Lowenberg-Deboer 1993). L'EEF a 6t6 surpris de ne pas trouver de 
documentation additionnelle sur l'entretien des invesfissements en ressources humaines, malgr6 le fait que la 
date de depart de VAT 6tait hien connue avant que I'USAID n'ait d6cid6 d'arr8ter son progranmme au Burkina 
Faso. 

VL Les performances de Ia mission de I'USALD 

A cause de l'6valuation complete de MTET, le EEF n'a fait aucun effort pour 6valuer les performances de ]a 
mission de lUSAID durant les deux premi~re anndes du projet. A la place, I'attention a 6t6 concentr6 sur les 
deux derni~res ann6es du projet en posant la question de savoirjusqu'i quel point la gestion du projet a 
facilit6 Iar6alisation de ses objectifs. Nous avons aussi proctd6 Aun examen de ]a depense des fonds du 
projetjusqu'i aofit 1994, non seulement pour identifier si les ddpenses actuelles avaient un impact contraire 
sur les r6sultats du projet mais aussi pour determiner comment les fonds qui restent peuvent 8tre mieux 
utilis~s apr~s le d6part de N'dquipe d'assistance technique pour assurer que le sucks du projet continue. L'EEF 
pense que pendant les deux dernires anndes du projet, Iagestion de 'USAID i tous les niveaux du projet 
soutenait ses objecfifs, et s'est comport6 de fagon Afaciliter leur r6alisation. 

A. Niveaux de d~pense 

Les niveaux de ddpense actuels, donnds par le bureau des contr6leurs de I'USAID, indiquent un taux de 
ddpense satisfaisant au niveau de toutes les cat6gories et n'a rdv6l6 aucun retard de d6bours,-ment ayant g~n6
Iar6alisation du projet. L'EEF n'a pas non plus identifi6 de cat6gories o6i la probabilit6 d'insuflisance de 
fonds pourrait retarder la r6alisation des acivit6s qui n'ont pas t6 compl~tement achev6es. La question la
 
plus importante est de d6terminer les ressources qui restent et qui potraient 8tre utilis6es pour faire avancer
 
les objectifs du projet. Les niveaux de d~pense sont r6sum6s sur les Tableaux 8 et 14 de l'Annexe D et
 
comprennent les fonds de projet ARTS et les $703,000 du projet de D6veloppement des Ressources 
Humaines en Afrique (HRDA) qui a financ6 Ia formation de longue et courte durde hors du Burkina Faso.
 
Plus que 90% des fonds du projet ont t6 r6serv6s: 93% du projet ARTS (utilisant un total autoris6 de $6.8
 
millions) et 92% de HRDA.
 

B. Mission de I'USAID et Gestion du Projet 

Le MTET a recommand6 que la Mission assouplisse ses contr6les sur le processus d'ex6cution (rapports et
 
rencontres p6riodiq: -s) et d'6tendre sa participation Ad'autres activit6s (gestion des fonds de contrepartie).


-LEEF a trouv6 que ,a,estion de I'USAID du projet ARTS a particip6 Ala r6alisation des buts de ce projet 
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durant les deux annes pass6es. Le responsable PSC du projet au niveau de la division de D6veloppement 
Aarico!a a collal'or6 remarquablement avec INERA/RSP et EAT dans la gestion de la documentation 
administrative. Dans trois domaines diff6rents la Mission a aid6 le GOBF 6 redistribuer les fonds aux 
activit~s de haute priorit6. Ce qui a r6sult6 de cette collaboration c'est que lNventail des activit6s r6alis~es et 
les commodit6s achet~es d~passent les niveaux anticip~s dans la formulation du projet. Nous croyons que les 
trois exemples cites ci-dessous sont indicatifs de la capacit6 de la Mission de resoudre les problemes en cours 
de projet. 

a. Ordinateurs et 6quipernent inforniatique 

Le document du projet avait sp~cifi l'achat de quatre PC seulement (cc qui est tr6s faible par rapport a 
l'utilisation 6tendue des PC dans les pays en d6veloppement). L'EAT a incit6 I'USA1D i permettre I'achat 
d'un plus grand nombre d'ordinateurs. En fait 20 ordinateurs, des logiciels et leurs accessoires avaient 6t6 
achet~s avant l6valuation finale. LEEF pense que ce nombre reste insuffisant pour satisfaire les besoins des 
professionnels et du personnel administratifde RSP. En plus des ordinateurs et leurs accessoires, lUSAlD a 
achet6 un lowciel "Systerne d'information G6ographique" et les 6quipements de base correspondants. 
Comme cela a 6t6 mentionn6 au chapitre IV, I'6quipe du projet a montr6 que le SIG 6tait un outil d'analyse de 
valeur qui renforgait la capacit6 de rNquipe d'influencer et d'informer les partenaires du RSP qui sont charg6s 
de formuler la politique agricole au Burkina. 

b. L'achat de motocyclettes pour les agents techniques 

Le document du projet avait pr~vu I'achat de 12 mobylettes pour les agents techniques. 1s'est rapidement 
r6v6l6 que l'appropriation de mobylettes par le projet n'6tait pas efficace pour les objectifs trac6s par celui-ci. 
Sur la proposition du RSP, I'USAID a accept6 d'acheter des motocyclettes tout-terrain qui 6taient c6d6es en 
location-vente aux agents techniques. Ces agents devaient 8tre responsables de la maintenance de leurs 
engins. La visite du terrain pendant la saison des pluies a r6v)l6 que ces engins 6taient absolument 
n6cessaires. L'impact direct de cette dcision &ait l'augmentation de la mobilit6 des agents et de ]a dur6e de 
vie des 6qiipements financ6s par IUSAID. 

c. Construction de logement pour les agents techniques 

Le document du projet n'a pas pr6cis6 des logements pour les chercheurs et les agents techniques au niveau 
du village. L'US.D a approuv6 l'utilisation de monnaie locale pour la construction de ce genre de logement. 
En r6alit6, un srand nombre d'activit6s en relation avec le projet se passent au niveau de ces r6sidences 
modestes. Cette decision a 6t6 sa place et a fait avancer les objectifs du Projet ARTS. 

C. Formation i Long-Terme - Un Echec de la Gestion de la Mission 

Un domaine de la gestion de la Mission qui n'a pas contribu6 6 la rfalisation des objectifs du projet est celui 
de la question de requivalence de la formation menant i un Masters aux USA. Ce r6sultat ne veut pas dire 
que la Mission n'a rien fait pour adresser cc sujet. En fait, ]a Mission a document6 ses efforts pour 
convaincre le GOBF pour que le systeme de certification de CAMES reconnaisse le Masters des USA comine 
6quivalent du Doctorat du troisieme cycle. Sans cette decision d'equivalence, le personnel RSP ayant un 
Masters ne sera pas 6liible 6 percevoir un salaire plus 6lev6 que celui d'un licenci6 (Ing~nicur agronome). 
Malheureusement, la Mission n'a pas eu cette garantie et elle n'a pas non plus impos6 de conditions en faveur 
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de celle-ci dans le fitur. I en r6sulte que les candidats RSP ont opt6 pour la Facult6 d'Agriculture de 
l'Universit6 d'Abidjan pour leur doctorat de troisi~me cycle.. 

Partant du constat de MTE, que la formation de longue dur6e n'6tait pas g6r6e selon la conception du projet,
la Mission demanda que les trois candidats restants parmi les six pr~vus pour la formation de longue durde 
partent aux USA. L'un de ces trois, un des premiers revenants, est d6jA reparti aux USA pour poursuivre une
formation en vue de l'obtention d'un Ph.D. et pour se garantir la promotion professionnelle sous le syst~me de
certification en vigueur. EEF apu interviewer le revenant '(un laureat de Masters de Washington State

University en Sciences de l!Environnement) avant qu'il ne reparte aux USA. 
 Sur la base de cet entretien et 
sur la base de discussions avec les personnes qui ont poursuivi leurs 6tudes AAoidjan, et de notre propre

exp6rience avec 'enseignement sup6rieur en Afrique, nous pouvons tirer les conclusions suivantes:
 

a. les 6tudes du niveau du Doctorat i Abidjan ne constituent pas l'6quivalent d'une formation du niveau
Masters aux USA. Le personnel RSP qui a poursuivi ses 6tudes gradu~es AAbidjan a eu moins d'acc~s i la
documentation technique, aux manuels, Aila formation informatique et aux laboratoires que leurs coll~gues

qui sont partis aux USA selon le propre tdmoignage de ces demiers.
 

b. suivre un cursus RSP aux USA ou en Angleterre constitue une formation plus int6gr6e et plus 6quilibr6e

qu'ure formation similaire dans les pays francophones.
 

c. quele que soit la motivation utilisde pour encourager les chercheurs Burkinab6 Apoursuivre les 6tudes en 
vue d'un Masters aux USA, ils ne sont satisfaits qu'apr6s avoir acquis la formation suppl6mentaire requise 
par ie CAMES pour la promotion. Le premier membre de RSP laur6at de Masters subventionn6 par I'USAID 
est rest6 moins de deux mois au Burkina Faso avant de repartir aux USA pour entamer ses 6tudes en vue

d'un Ph.D. (son financement ne provenant pas du projet ARTS mais d'un accord entre I'USAID et le
 
CNRST). 

Donc, selon les limites litt6rales des buts du projet, ]a Mission USAID acompromis la contribution de la

formation de longue dur~e au dveloppement de capacit6 du personn'.l RSP. Si l'on pr6sume que le

personnel RSP ayant suivi une formation aux USA pour un Ph.D. va 6ventueflement contribuer Al'objectif
RSP, les buts Amoyen terme du projet en auraient profit6. Le personnel RSP, form6 AAbidjan, a besoin
d'une formation suppl~mentaire substantielle pour pouvoir arriver aux niveaux de comp6tence en Anglais, en
informatique et en mthodologie de leurs confrres qui ont fait leurs 6tudes aux USA. EEF reprend cette 
m~me question dans les recommandations du Chapitre IX. 

VII. Performance de I'Equipe d'Assistance Technique et Risum des R~sultats du Projet 

La plupart des aspects de Iaperformance de 1'quipe d'assistance technique sont trait6s dans une section 
ult6rieure de ce rapport (voir Chapitre JIl: Etablisiement d'une Capacit6 Professionnelle RSP). Dans cette
partie, EEF traite les aspects de la performance de l'6quipe d'rsistance technique qui ne sont pas directement
li6s Al'objectifdu d6veloppement des comp~tences RSP et 6value la performance globale du projet en 
comparaison avec les indicateurs appropriis. 

A. Le Management de I'Equipe d'Assistance Technique 
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Magr6 le fait que lesecond chef d'quipe ne soit arriv6 qu'en Novembre 1992, toutes les donn6es collect(espar EEF m~nent /penser que sa nomination a eu un effet salutaire important stir le fonctionnement delNquipe d'assistance technique ainsi que sur les rapports avec I'IER,k et leRSP. D'une part. la partiecontractante devrait 6tre f6licit6e pour son choix. D'autre part, la panic contractante n'ajamais pu trouver une personne avec les m~me comp6tences au sein de sa propre communaut6. L'ancien chef d'6quzpe 6taot unemploy6 contractuel travaillant au compte du sous-traitant (un pr6c6dent 6trange pour le contractantprincipal dans un projet de d6veloppement institutionnel du type Titre XII). Le nouveau chef d'equipe etaitun employ6 contractuel du contractant principal. Etant donn6 lefait que la p6riode soit relativement courie pour imposer un contr6le de management efficace coincemant un ensemble d'activit6s en mfme tempscomplexe et ambitieux (20 mols), led6compte final des r6alisations du projet est impressionnant. 

B. Appui Universitaire i l'Equipe AT 

EEF 6tait aussi impressionn6 par la quait6 de l'appui foumi iARTS par Purdue University pendant les deuxderni6res ann6es l4.u Cet appui, fourni directement par le repr6sentant de l'universit6 (le
projet. 


Coordinateur), 
 a permis d'6tablir le lien au Burkina pour le leadership de la nouvelle 6quipe. LeCoordinateur a particip6 l Ia recherche du personnel RSP, a contribu6 Ala rflexion substantielle sur les
questions techniques et administratives (par exemple, durabilite apres Ia fin du projet, Lowenberg-DeBoer

1993), et a sembl6 constituer une pr6sence p6n6trante au Burkina. 
 En fait, cette "pr6sence" 6tait ]ad6monstration ]a plus forte de ce qui 6tait autrement une pr6sence timide d'apr6s Titre >111. 

C. Suivi et Evaluation 

Une des responsabilites de rNquipe d'assistance technique 6tait d'6tablir un systeme de contr6le et
d'6vauation. 
 A rexception de rapports trimestriels int6ressants et opportuns, EEF n'a pu trouver aucune
trace d'un contr6le syst6matique. Le responsable USAID du projet a reconnu qu'ils essayent de passer ces
rapports au crible pour en tirer des donn6es susceptible: de servir 6 Ia constitution d'un tableau informel des
r6 alisatons du projet. 
 Dln'y avait aucune preuve d'un effort pour 6tablir un syst6me de rapport pourl'valuation d'impact malgr6 lefait qu'un certain nombre d'activit6s de recherche pour le projet et de rapportscontenait des donn~es qui pouvaient 8tre ufilis6es pour niesurer l'impact du projet. Aussi bien lemanagement de '6quipe d'assistance technique que celui de I'USAID n'6taient sutfsant pour assurer 
l'tablissement d'un tel syst6me. 

D. L'Equipe d'Assistance Technique en Ginral 

EEF a trouv6 qu'en g6n6ral la performance de l'quipe d'assistance technique sur les denx demi6res ann6es6tait excellente. L'quipe d'assistance technique s'est concentr6e sur les activit6s cl6s, a rassembl6 lesressources pour soutenir ces activit6s, a trbs bien collabor6 avec rINERA/RSP et lUSAID, a identifie etr6solu Ia plupart des obstacles i l'efficacit6 du projet et a fait preuve d'un haut niveau d'engagement 61'6garddes operateurs Burkinab6 et des institutions concernes. Le r6smim6 des r6sultats du projet ci-dessous montre
quantitativement limpact de ces efforts. 
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E. Rksumi des Rialisations du Projet 

Les principales rdalisation du projet sont r6sumdes au Tableau VII ci-dessous: 

Tableau VIII 
Rdelisations du Projet ARTS (1990-1994) 

Type de Rdalisaon J Privision Rdllsations 

Facmaion LangTrme aux USA (Mastes) 6 3 

Fcanmati LAmg Ta'me a Afrique (Doc 3eme cycle) 0 3 

Farmaaicu Court Tame aux USA La majcril6 du pearnel 2 pacmes pour 54 

Pa/rjours 

Infonatiquc: AnalyseStaistques 25 25 
Management 29 29 

Formatin Courttame en Afrique La majoriti du pasomel I I personcs pour 
4323 Per/j ours 

Infcmatique: Hardware 6 
G&_r2Ia58 

Trahtnat de Thute 463
Analyse de Drnimes 242 

Bases de Dm6s 12 
Analyses S.itat ques 240 

Programmalion Lin6aire 66 
SIG 34

Managemnt 12Planuiieation de la Reda-che 579
Mdthodologie de Recherche 65 
Th/natiques de Redhde 1226 

Anglais 450 
Autres 870 

Partidpatlon suxConffrnces et Smnalres (Pa [jours) 

Intenationaal 247 
Burkina Faso 80 

Rapports Istitutonnds(Volr Chapitre 3 et 4 et Annxee C, Section 5) 

INERA ESFIM 
Programme 

Protdginwx
IBE
 

LhUivsiI6 de Ouagadougou IRBETMinistire de l'Agricudture IDR 
Vulgarisadio

Balemrs de Foods CRPA 
USAID 
CIRAD 

ONG Pays-Bas 
FUGNPPI(Plaa) 
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ViII. Perspectives de Durabilit6 Institutonnelle du Programme RSP 

De 1988 fi1992, la Division du D6veloppement Agricole et Rural du Bureau Asie/Proche-Orient, 
ANE/TRIARD et pour une partie de cette p~riode la division du Bureau I'Europe subventionna toute nouvelle 
recherche appliqu~e dans le domaine de durabilite institutionnelle. En collaboration 6troite avec leCentre de 
Management de D6veloppement International de I'Universit6 du Maryland, ANE/TR/ARD a 6tabor une 
approche syst(mique 6 la durabilit6 des institutions agricoles. Ce modile de syst mes (connu sous le nona de 
"SCOPE" ou "Systems, Contingency and Political Economy," Brinkerhoff et Goldsmith 1990) consid&re les 
institutions agricoles comme des units dont les structures et proc~dures organisationnelles doivent avoir des 
structures et des proc6dures organisationnelles adequates pour g6rer les activit(s, les produits. les personnes. 
et les ressources, et ceci en int6grant les rapports politiques et economiques. (Pour une r6cente application 
de cc mod~le .la recherche agricole au Maroc, voir Agridec 1994.) Donc, la durabiit6 c'est la capacite d'une 
institution iproduire des r6sultats qui sont suffisamment bien valorisrs par les b6n6ficiaires et les partenaires 
pour que des intrants soient suffisants et permettent de continuer une performance satisfaisante. 

Dans le modulc SCOPE, la durabilit6 d6pend du maintien 1) de la qualit6 des r6sultats produits, 2) d'un boi 
rapport cofit-b6ndfice et de la foumiture des services performant (organisation et management) et 3) d'une 
disponibilit6 de ressources (frais r6currents, investissements de capitaux, et ressources humaines). EEF a 
utilis6 ce module pour analyser ]a durabilit6 du programme RSP et a conclu que celle-ci reste tr(s fragile. Le 
bailleur de fonds principal, IUSAID, a brusquement arr~t6 son soutien global qui devait initialement 
continuer pour une p6riode de cinq 6dix annes suppl6mentaires. Pour comprendre Ia nature de la tfche de 
durabilit6, EEF a analys6 les 616ments qui y contribuent. Dans le chapitre final "Recommandations" EEF 
fourni des indications pour assurer la continuit6 du programme RSP. 

A. Qualit6 des R, suitats Produits 

EEF a trouv6 que les r6sultats et services produits par RSP sont consid6r(s de haute valeur par les autres 
programmes AITNERA, les autres institutions de recherche, et par d'autres partenaires de Dveloppement 
(Bailleurs de fonds, ONG, et institutions gouvernementales, comme le service de vulgarisation du Ministere 
de l'Agriculture). La qualit6 du service et des comptences des chercheurs RSP sont g6n6ralement perques 
favorablement par leventail d'institutions qui fournissent les ressources ou appuient les activit6s de RSP. 
Cette derni~re question est particuliJrement importante si RSP va continuer ,iprogresser dans le domaine de 
Ia formulation do Ia politique agricole. La hgitimit6 est 6galement conf(r(e par les b6n6ficiaires directs des 
activitls RSP, les a.nculteurs qui participent aux essais dans levillage et qui adoptent les nouvelles 
pratiques agricoles. Une productivite croissante, des revenus qui augmentent et une valorisation des 
ressources naturelles (fertilit6 des sols, r(tention d'eau, stabilisation des sols) sont tous des 616ments qui 
contribuent iilimage de marque de RSP au niveau de l'exploitation aricole. Donc, pour maintenir cette 
image RSP doit continuer 6 produire de la recherche qui a un impact tangible en cc qui concerne le bien-6tre 
de l'agriculteur Burkinab6 et doit continuer i aider ses partenaires en developpement iexecuter leurs 
programmes. 
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B. Rapport Cofit-Binkfice Elevi 

A ce niveau, la question importante est de savoir si RSP semble i ses bailleurs de fonds et partenaires g6rer
les ressources qui lui sont disponibles d'une manirre efficace pour produire l'effet d6sir6. A ce niveau EEF 
n'a pas r6vdl6 de faiblesse flagrante dans iagestion RSP. Au contraire, le nouveau chef du projet afortement 
contribu6 pendant les deux dernires anndes au niveau 6lev6 des r6alisations pendant cette p6riode.
Ricemment, un audit effectud par RIG/WA a rdv6l6 seulement des problmes minimes concernant le contr6le
des fonds et de l'acceptabilit6 de la documentation de la cornptabilit6 (RIG/WA 1994). Cependant, nous 
nous demandons si les syst~mes de management habituels pour contr6ler et d6crire les ressources ne s'avre 
pas bient6t (si ce n'est pas deji le cas) insuffisants pour les tfches requises du management de RSP et
'I RA.A present, iln'y aaucun syst~me informatique de contr6le administratif et financier. Pour 

determiner le statut des d6penses et projeter les ddpenses dans le futur, EEF adfi colecter les donn6es 
ndcessaires du personnel de RSP et de rlNERA. Le durde de temps ndcessaire pour ramasser rinformation a
rdv6l6 les limites du systrme de management actuel. Ces systrmes ne sont pas capables de fournir un rapport 
sur les activit6s au temps opportun, ce qui est une des tfiches cls de la gestion. Les d6cideurs ne peuvent pas
facilement d6terminerjusqu'i quel point les ressources allou6es Aune activit6 particulirre, ou programme de
recherche ou classdes par source de financement (par exemple; bailleur de fonds), produisent les r~sultats 
d6sirds. II est impossible de faire de ]a comptabilit6 analytique pour la prise de d6cision en management.
Puisque la demande d'accrs aux ordinateurs est si grande du crt6 de la recherche, le personnel administratif 
ne pourra pas exploiter le pouvoir des ordinateurs pour leur compte dans le futur proche, compliquant ainsi 
un problrme qui est ddjA grave. 

C. Disponibiliti de Ressources 

Le crit~re crucial pour la durabilit6 est le degr6 auquel ]a capacit6 de produire des biens et services de haute
qualit6 Aun coilt qui est consid6r6 acceptable (r6alisd grace Aune bonne surveillance des ressources). Ceci 
continue i encourager les fournisseurs de ressources (baifleurs de fonds, gouvemement et les bdndficiaires) i
fournir les intrants n6cessaires Ala continuit6 du fonctionnement de RSP. Dans certains cas, le debit des 
ressources est rdduit inddpendamment d'une haute performance. L'USAID aretir6 ses ressources, non pas i 
cause de doutes Apropos de la qualit6 du produit, mais pour des raisons politiques et managdriales qui nont 
rien Avoir avec ]a prestation de ressources en suspens. Etant donn6 le d6part de IUSAID en sa qualit6 de
bailleur de fonds principal pour RSP, il est clair que ca pc ,amme doit se procurer ses ressources ailleurs. 
Le Gouvemement du Burkina Faso, qui ne fournit que 25% du budget total de IINERA, ne pourra pas
foumir toutes les ressources pour soutcnir RSP. Les bailleurs de fonds, it particuliirement la Banque
Mondiale, seront confront6s iun choix entre l'augmentation des subventions pour couvrir les domaines qui
6taient dans le pass6 financ6s par IUSAID ou le maintien de leurs engagements aux domaines d'int6rits 
spdcifiques. 

En m~me temps, la capacit6 de RSP Aencouragercles bailleurs de fonds Afournir des ressources 
suppldmentaires soulkve ses propres problmes. 1Dest rare que les bailleurs de fonds foumissent des 
subventions sans avoir une ide ou un programme de ]a manire dont ces ressources vont 8tre utilisdes. Par 
exemple, la coop6ration franqaise est int6ressde par l'idde de rdorganiser la recherche agricole autour des 
perspectives sectorielles intdgr6es (par exemple, la dolique: du foumisseur de l'intrantjusqu'A la table du
consommateur). A cause des ressources r6duites, il y aura plus de pression de la part des bailleurs de fonds 
sur I'INERA pour intdgrer les programmes afin d'6viter l'usage superflu du personnel et des charges 
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administratives. Dans ce climat de mobilisation des ressources pour soutenir l'ensemble de ses activites, RSP 
aura un vrai defi affionter, celui de maintenir ses engagements itI'dgard de la mdthodologie RSP. 

Finalement, RSP doit continuer i chercher des subvcntions pour maintenir et amnliorer le niveau des 
compdtences de son personnel jeune. Les investissements de deuxi6me ordre en ressources humaines sont 
souvent parmi les plus difficiles i faire financer en subventions et pourtant c'est la capacit6 humaine qui 
s'affaiblit le plus vite quand les subventions ont 6t6 arr~tdes. Les chercheurs ont besoin de recyclage 
p6riodique; d'acc~s i l'information actuelle, aux possibilitds d6change de chercheurs, et aux ressources 
n6cessaires Ala production de nouvelles id6es et Iapublication de ces idees. Les bailleurs de fonds ont plus 
tendance iiformer les nouveaux recrus et iiallouer des fonds i des acuvitds plus visibles. 

LX. Recommandations pour le Futur 

Les recommandations, list6es par ordre d'importance s'organisent autour des trois categories de SCOPE: 
qualit6 des rdsultats produits, efficacit6 globale (gestion et organisation) et disponibilit6 des ressources. Dans 
chaque catdgonie, le EEF a fait la distinction entre les actions qui peuvent 8tre financles par le fond rdsiduel 
de l'USAID (jusqu'au 30 Septembre 1995) et celles qui d6pendent des interventions d'autres bailleurs de 
fonds. 

A. Qualite des Rdsultats Produits 

Les analyses des fonds qui restent (Annexe D), mnme si elles ne sont pas ddfinitives itcause des retards de 
paiement de ddpenses encore dues, sugg6re qu'un certain montant des ressources non depens6es ou 
programnim6es peuvent 6tre disponibles de la part des projets ARTS et HRDA. Nous recommandons que 

RI L'USAID/Burkina et I'LNERA!RSP itablissent un plan spdcifique d'utilisation de ces fonds 
pour renforcer au maximum la qualiti scientifique des chercheurs de RSP. Ce plan doit inclure les 
priorites suivantes: 

a. Expertise de courte dur6e et voyage d'echange 
en cours; 

pour finaliser les publications de recherche 

b. L'acquisition imm6diate de 10 desktop et laptop PCs et d'accessoires de hardware, de 
pdriph6riques et de logiciels; 

c. L'acquisition de lecteur CD ROM et d'une collection de cassettes CD ROM avec des 
rdfcrences scientifiques: 

d. Etablissement d'un acces par courrier 6lectronique i Farako-Bi et iiKamboins6 (voir 
Annexe E); 

e. Formation de courte dur6e aux USA pour 2mdliorer la capacit6 technique du personnel de 
RSP; 

f. Preparation pour la rencontre annuelle sur les recherches syst~me en Afrique qui aura lieu il 
Ouagadougou en Octobre 1995. 

41, 
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Les deux recommandations suivantes ne d6pendent pas de la disponibilit6 de financement de 
l'USAID/Burkina, mais influent directement sur la qualit6 de ]a capacit6 technique du RSP au niveau de 
i'INERA et doivent 8tre, anotre avis, rdalisdes dans l'imm6diat: 

R2. L'INERA doit s'engager Acontinuer de renforcer la capaciti de son personnel,
indipendamment du financement de I'USAID/Burkina. L'EEF recommande fortement que INERA
identifie jusqu'A cinq candidats pour prkparer un Masters ou un Ph.D. aux USA durant les trois
annies qui viennent. L'INERA va devoir utiliser les ressoiirces qui ne sont pas des sources bilatdrales de
l'USAID pour cette formation. Les ndgociations avec d'autres bailleurs de fonds sont d'importanre cruciale.
En premier lieu, la formation de ces candidats doit se faire dans les domaines suivants: 6conomie et politique
agricole, vulgarisation agricole /transfert de technologie et en amdnagement des parcours et agro
pastoralisme. 

R3. En relation avec les recommandations sus-mentionnies, le EEF croit que I'LNERA et le
CNRLST doivent commencer Aentreprendre les mesures nicessaires pour garantir l'quivalence du
diplfme americain Masters avec le Doctorat du Troisiime Cycle. A peu pris tous les pays de la
rigion ont dejA adopti le statut d'iquivalence. Le manque d'action immidiate dans ce sens va 
affaiblir les objectifs itablis de diveloppement des ressources humaines ( et les binkfices escomptis
de I'accroissement de la durabiliti de la productiviti agricole et de I'augmentation du revenu des 
agriculteurs). 

B. Efficacit6 Globale (question de la gestion et de l'organisation): 

Mime si les questions d'efficacit de la gestion n'6taient pas prioritaires lors de cette dvaluation, IEEF croit 
que les problkmes de gestion peuvent devenir rapidefihent tr~s importants; Aun moment ou IINERA doit faire
face aux restrictions de ses ressources financi~res extemes alors qu'il continue Apoursuivre des programmes
de recherche Atravers un large spectre de sujets. LEEF recommande alors, que 

R4 L'INERA explore immidiatement la possibiliti d'acquirir un systime d'information en 
management informatisk qui va aider les dicideurs de haut niveau de I'INERA et du CNRST de
mieux allouer les ressources aux activitis de projet, d'identifier les progris et l'impact de ces 
ressources, et d'informer le GOBF et les bailleurs de fonds sur l'utilisation des ressources d'une 
source donnie. 

R5 LINERA examine la possibiliti de completer l'expertise technique de son personnel avec une 
formation en gestion des ressources humaines et mattielles. 

C. Disponibilit6 des Ressources 

En plus des devises disponibles des projets ARTS et HRDA, le EEF croit que les fonds de contrepartie en
monnaie locale repr6sentent une source importante pour le financement des activit6s RSP. Du moment que
les fonds de contrepartie sont consid6r6s des ressources du GOBF, normalement pour maintenir les activit~s
de I'USAID, INERA va entrer en compdtition avec d'autres institutions et secteurs prioritires. Nous croyons 
que les r6alisations de RSP et ]a n~cessit6 d'un d6veloppement durable de I'agriculture constituent des 
arguments valables Autiliser dans les n6gociations. LEEF rmcoimande que 
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R6 L'LNERA, I'USAID et ie comit6 des fonds de contreparde -entament une discussion pour 
identifier les subventions en monnaie locale destinies a ItINERA/RSIP et provenant des fonds de 
contrepartic, des 130 millions FCFA qui ont dijA &6 programnhs mais qui ne seront pas a priori 
dtpens~s d'ici Octobre 1995 et des 300 millions FCFA environ qui constituent des fonds de 
contrepartie supplrmentaires et qui ne sont pas encore programmes. 

nlest 6vident que YIINERA ne sera pas capable de continuer iaccorder le m~me niveau de subvention i RSP 
cornune il6tait lecas du temps du financement bilatdral de rUSAID. Darts le futur, ' INERA va devoir faire 
appel 6ila communaut6 internationale pour la majeute pattie do ces fonds. 
Darts ce sens, rEEF recommande que 

R7 L'INER , et I'USAID doivent entreprendre des pourparlers avec liaBanque Mondiale pour 
dterminerjusqu'a quel degr6 un minimum de subvention pourrait itre pris sur la phase I1 du projet. 
Le support minimal en devises est d~fini dans la section sur les frais rtcurrents, chapitre V,et s'&kve 
h S310,000 par annte environ. 

Finalement, malgr6 rintention de I'AID de canaliser ses ressources en 61iminant les petites missions ii l'chelle 
internationale, nous croyons que cela serait une erreur de la part de I'AID d'exciure la possibilite que 
IIERAI/RSP regove un appui r6gional ou central de P'AID dans les r6gions directement relides ii]a capacite 
de d6veloppement cib;6e par ARTS selon 'EEF. Les r6alisations pr6lininaires du support de lUSAID au 
Burkina Faso mnritent d'8tre entretenues. Co qui est tres important ici cc ne sont pas les r6sultats de 
l'investissement de I'USAIiD mais c'est la contribution ultime du la capacit6 de recherche qu'un systeme 
professionnei de recherche sur les exploitations agncoles apporte au d6veloppement durable au Sahel. Ncus 

croyons que PUSAID. concern6 par des objectifs plus larges au Salel et en Afrique, doit soutenir les 
investissements qui servent ces objectifs, quelle que soit la source de ces fonds. Dans cc sens le EEF 
recommande que 

R3 LAID encourage l'itilisation de projets rtgionaux et centraux, li oii c'est opportun, de 
continuer i soutenir le developpement de la capacite professionnelle de RSP AtI'INERA. Le 
financement des activit6s comme SANREM et TSMIM, et les formations de courte et de longue durte 
de HIRDA sont des exemples d'activit~s itsoutenir. 

X. Leons i Tirer par I'USAED 

L'EEF croit que malgre rarrtt du programme d'assistance 6conomique au Burkina Faso, deux leqons clefs 

mtritent d'6tre retenues par I'USAID dans son soutien au developpement durable. La premire legon est en 
relation avec la perception de la contribution des universit6s du Titre X11 au d6veloppement des institutions 
de formation de recherche et de ddveloppement agicole au Sahel. La deuxime legon est en relation avec 
limpact de trois d6cennies environ dc soutien i la recherche agricole au Sahel. 

A. Le soutien au Dveloppement et Durabilit6 des Institutions du Titre XI. 

Les membres du EEF croient qu'ils sont bien plac6s pour juger la contribution des universit6s du Titre )MI 
au dtveloppement des institutions agricoles en Afrique sur la base de leurs observations sur au moins deux 
d6cennies de telles exptriences en Afrique du nord (surtout au Maroc) et au Sahel, Au Maroc deux projets 
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de longue durde d'appui Titre XII aux institutions agricoles viennent de terminer (un aprts 23 ans et I'autre 
aprts 16 ans). Dans les deux cas, une universit6 Titre XII ou un consortium d'universit6s Titre XII a foumi 
des professeurs titulaires de l'universit6 tout au long du projet. Dans les deux cas rinstitution a montr6 son 
engagement i ces cfforts par une ratification de protocoles qui permettent l'appui continu pour la r6ussite des 
efforts de collaboration en absence de fonds de I'AID. Nous croyons que les deux cas ont montr6 les points 
forts de la contribution du Titre XIIiAce genre de projet. 

Dans le cas de ARTS, l'universit6 du Titre XII n'ajamais place un enseignant titulaire ou en voie de 
titularisation dans EAT durant toute la vie du projet. En fait, durant les deux premires anndes, le 
responsable du projet n'a mtme pas 6t6 un contractuel de l'universit6. Cette observation ne veut pas dire que
l'universit6 n'a pas fait son travail mais au contraire elle a fait des changements qui ont eu un impact positif 
sur les r6sultats du projet. La remurque du EEF soultve la question de durabilit6 de la relation entre les 
institutions une fois le financement arrive i terme, ce qui est une question post-projet. Nous navons rien vu 
du c6t6 de l'universit6 responsable qui suggtre qu'il y aura un engagement d'assistance technique apr~s la fin 
du contrat. 

L'AID et les gouvernements africains ont beaucoup investi dans la consolidation des institutions agricoles.
Les USA ont un int6r~t direct dans la durabilit6 de ces efforts, dans le sens de contribuer Ala durabilit6 de la 
croissance de ragriculture et de '6conomie dans les regions les plus pauvres du monde, et en termes des 
btn6fices de la collaboration scientifique en face des d~fis globaux qui d6passent les frontitres nationales et 
r6gionales. Comme 'AIiD se r6organise pour c6velopper le Global Bureau et les Centres dExcellence, nous 
croyons qu'elle doit faire mieux dans l'identification des facteurs qui encourageraient les universitds et les 
institutions scientifiques am6ricaines de consid6rer Aplus long terme la construction et le soutien des 
institutions au Sahel et ailleurs en Afrique. 

B.Ya-t-il de l'espoir pour un diveloppement agricole durable au Sahel: il est temps de passer Aune
 
6valuation du secteur
 

Les r6alisations du projet ARTS peuvent 6tre facilement mises Al'ombre par ]a vague de pessimisme associ6e 
aux 6v6nements en Somalie et au Rwanda et ainsi qu'A un taux de croissance 6conomique faible. LEEF croit 
que ARTS a mortr6 que l'appui continu de la recherche en sciences sociales au niveau de I'exploitation
agricole au Burkina Faso, qui a commenc6 depuis des ann6es avec le soutien initial de lAID ASAFGRAD, 
peut donner des rdsultats importants qui seraient difficiles Amesurer dans a vie d'un seul projet. Comme il 
a eu des changements fondamentaux au niveau de !'-tnnmie globale et do lonvironnemont, ily a eu 
6galement des ivolutions importantes dans ]a perception des agriculteurs sahliens dans la pratique de 
strat6gies de production diversifi6es et intensives et dans linvestissement dans la protection et la rise en 
valeur des ressources naturelles. Lassociation des sciences sociales avec une recherche adapt6e avaientjou6 
un r6le important dans la r6alisation de ces changements au Burkina Faso. 

LUEEF recommande que rAID exploite la profondeur de sa contribution Ace genre de changement au Sahel,
via son support Ala recherche en agriculture, et particulitrement la recherche sur les systimes de production
dans un programme plus large d'6valuation d'impact de la recherche agricole au Sahel. L'AID a fait une 
6valuation de sa contribution au d6veloppement de la capacit6 des institutions agricoles Aformer du 
personnel scientifique ily a une d6cennie (Hansen 1989). La legon acquise en ce moment a contribu6 Ala 
rflexion de i'universit6 et de lAID Ainternationaliser le curriculum des universitds Titre XII. 
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Si, effectivement ce genre d'adaptafions observ~es par le EEF dans le projet ARTS reftete des changernents 
plus importants au Sahel ilpourrait y avoir place iun optimisme prudent. Plus important encore, les 
bailleurs de fonds peuvent utiliser cet argument pour solliciter un plus grand appui pour le RSP au Sahel. 
Etant donn~e Ia nature du benefice potentiel aux genirations africaines, un investissement. aussi faible soit
il, dans la documentation de cette contribution sejustifie ais~ment. 
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ANNEXE A 

Mkthodologie d'valuation 

1.Termes de Rfhrence 

ARTICLE I-TITRE 

Evaluation finale du projet: Appui i ]a Recherche et la Formation Agricole (ARTS). iPojet No. 686-0270. 

ARTICLE II- OBJECTIFS 

Entreprendre une 6valuation finale du projet ARTS. Le but de cette 6valfiation est d'examinerjusqu'A quel 
point les inputs du projet ont permis de rdaliser les rdsultats escompt~s et si ces rdsultats ont contribu6 A 
atteindre les objcctifs du projet. L'objectif de cette 6valuation est de ddterminer si le projet aatteint les 
objectifs cites dans le document du projet, du PROAG et de l'6valuation mi-parcours et son r6sume. 
Ddterniner les leons Atirer et les recommandations qu'on peut faire pour I'1NERA et IUSAID. 

ARTICLE III- FORMULATION DES TACHES 

Composition et profil du groupe: Le groupe de travail pr6vu aura trois 6valuateurs de l'extdrieur et des 
personnes de domaines varids. Un agronome/sprcialiste en recherche FSR, un spdcialiste en d6%veloppement 
institutionncl/vulgarisation fera aussi la fonction de chef du groupe, et un Administratcur/ Sp6cialiste en 
Management constitueront l'6quipe d'6valua6tion extrrieur recrutde sur contrat. Localement, USAID/REDSO 
et INERA vont recruter un FSR Agro-Economiste/Spdcialiste en formation et INERA va inviter un 
repr~sentant du GOBF du syst&me de recherche au niveau national. Les personnes des autres domaines vont 
assister le groupe dans rNtude des points critiques de l'6valuation. 

Tfiches Spicifiques: Le chef du groupe se charge de la redaction du rapport d'dvaluation et est responsable 
d'analyser et de communiquer i propos des points soulignds dans les termes de r(frrence. I1va tre aussi 
responsable d'identifier les principales contraintes qui entravent I'applicqition du projet et emp~chent la 
r6alisation des ses objectifs, en distinguant entre celles qui sont d'ordre majeur et critiques Ala rdussite du 
projet et celles qui ne le sont pas. Le chef du groupe va 8tre responsable de distribuer les tfiches et les 
questions At6valuer par les autres membres du groupe. 

Questions sp~cifiques A6tudier: le principal objectif de cette dvaluaion finale est de voir si le projet a 
atteint ses objectifs comme a 6t6 spccifid dans le project paper, les amendements PROAG et le rdsum6 de 
l'6valuation Ami-parcours du projet. Ces 6ldments comprennent le but du projet et ses activit6s, l'efficacit6 
d'application, l'allocation des inputs du projet, la rdalisation des r6sultats escomptrs et la vdrification de 
rimpact des activit~s et des rdsultats du projet sur Iardalisation progressive de ses buts. 
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Done, en se basant sur (A)une analyse des objectifs et des motifs, des activitds entreprises, des inputs 
allouds, et les rdsultats r6alisds en date, et (B)l'information obteue lors des discussions avec les 
b~ndficiaires, l'quipe va soumettre une dvaluation objective des rdalisations importantes ou du manque de 
r~alisations et va fomiuler des recomniandations spdcifiques et souligncr les le'ons acquiscs pour INERA et 
USAID. 

Profii des Evaluateurs Externes: 

Profil du FSR/Agriculturaliste/ Sp6cialiste en Recherche Collaborative: Ph.D. ou dipl6me 6quivalent en 
agriculture avec cinq ann6es d'exp6rience au moins dans I'analyse de faisabilit6/dvaluation des projets en 
recherche agricole en Afrique. Une exp6rience en 6valuation et/ou conception des projets de recherche 
agricole en Afrique et de travail avec les syst~mcs et institutions agricoles en Afrique est souhaitable. Le 
niveau S3-R3 en Anglais et en Fran;ais est requis. 

Profil du Sp6cialiste en Ddveloppement Institutionnel et en Vulgarisation/Chef d'Equipe: Ph.D. ou dquivalent 
en agriculture avec au moins cinq anndes d'expdrience dans ]a direction de programmes de formation relatif ,A 
l'agriculture en Afrique (de pr6f6rence dans les initiatives de Farming Systems Research). Une exp6rience 
prdalable en 6valuation ou 6tablissement de projets de recherche en agriculture en Afriquc et dans le travail 
avec les institutions et les sy'st~mes de recherche en Afrique est souhaitable. Le niveau S3-R3 en Anglais et 
en Frangais est requis. 

Profil de I'Administrateur/Sp6cialiste en Management: Ph.D. ou M.S. ou dipl6me dquivalent en management 
ou domaine connexe avec au moins cinq anndcs d'expdricnce en gestion en AfriqUe (de prdfdrence en 
ir-titution de recherche). Une exp6rience pr6alable en 6valuation et/ou conception de la gestion 
institutionnelle (recherche) en Afrique et avoir travaillk dans une institution de recherche agricole sont 
souhaitables. Le niveau S3-R3 en Anglais et en Frangais est requis. 

MNthodologie d'6valuation et procedures: Le groupe d'dvaluation rendra compte au repr6sentant de 
I'USAID ou la personne qu'il designe et sera sous les directives techniques du Responsable de la Division 
Agricole, OAR/Burkina, ou son remplagant. Le chef d'dquipe va servir de porte parole du groupe. 

A. Dur~e et Contacts 

Cette 6valuation durera quatre semaines de six jours de travail chacune. Un changement jugd n6cessaire sera 
fait lors de la finalisation des plans du travail. Apr~s une lecture complete des documents du projet et des 
documents approprics de I'NERA, l'equipe rencontrera l'quipe d'assistance technique, le responsable du 
programme national RSP, I'NERA et le CNRST. Le plan de travail ct itin6raire de voyage proposes seront 
ddvelopp6s dans les trois jours suivant la formation complkte du groupe, en accord avec le programme 
ARTS/RSP et le Directeur du Projet, et approuvds par le OAR/Burkina. 
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B.L'6valuation sera basie sur: 

1.L'6tude des documents du projet, i.e., le document du projet original et ses amendements, PROAG et
amendements, QPR/SAPIRS, plan de travail RSP/TAT, rapports, proc~s verbaux et rapports de l'tat

d'avancement des travaux relatifs au programme ARTS/RSP et une lecture des documents approprids de
 
RSP/INERA y compris l'valuation Ami-parcours et rdsumd.
 

2. Discussion avec le Directeur du Projet, l'quipe TA, le Chef du programme RSP national, le Directeur de
IINERA, leDirecteur G6ndral du CNRST, et des repr6sentants des institutions nationales concem~es et des 
organismes donateurs. 

3. Visites des deux stations de recherche soutenues par le projet et tous ou la plupart des villages concem6s 
par les sept activitds du projet. Des visites i d'autres regions du Programme RSP peuvent 8tre ajout6es, si 
elles s'av6rent n~cessaires. 

Les sujets particuliers i adresser: comme cela adt6 mentionnd dans l'Article II (Objectifs) le principal but de 
cette 6valuation est d'analyser et d'6valuer les principales composantes du projet pour d6terminer si le projet
aeffectivement r6alis6 les objectifs tels qu'ils dtaient 6nonc6s dans le Projet Paper et Amendements, PROAG, 
et de l'Evaluation hmi-parcours et son r6sumd. 

L'6quipe d'6valuation va 6tudier les sujets sp6cifiques suivants et tous les autres sujets, que l'quipe en 
consultation avec ]a mission, consid~re pertinents pour rdpondre aux termes de rdfdrence. 

1.Le r6le de I'Equipe d'Assistance Technique 

a. Remplir leur SOW comme d~crit dans le contrat. 
b. Avoir r6alis6 buts/objectifs du projet. 
c. Int6gration du TAT au programme RSP et niveau d'efficacitd 

2. Contribution du GOB hla R~ussite du Projet 

a. Ressources humaines et matdrielles, durabilitd 
b. Direction et engagement du programme national RSP et de ' INERA iux principes et objectifs du FSR et 
aux considcirations politiques. 
c. DNveloppement des accords de relations institutionnelles du GOB. 

3. R6ie du USAID/Burkina dans la R~alisatioi des Objectifs du Projet 

a. Suivi du projct/ADO 
b. Responsable administratifdu projet, PSC 
c. Soutien du TAT, autre. 
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4. Le Volet formation 

a. L'impact des crit&ics acaddmiqucs/professionnelles du Service Civil du CAMES et GOBF sur la formation 
de long durte. 
b. Formation des agents de vulgarisation 
c. Formation de longue durde aux USA ou dans un pays tiers. 

5. Le Rble des Autres Bailleurs de Fonds dans la Rlussite et la durabilit6 du Projet (Banque Mondiale, 
CIRAD, 6 me FED, FAC, autres) 

a. Relatifau volet formation 
b. Relatif au manque des ressources de IINERA et du GOBF 
c. Relatif 6 l'agenda de recherche imposd par les bailleurs de fonds 
d. Relatif 6 la collaboration inter-ministdrielle, inter-institutionnelle. inter-programme. 

2. Activits de 'Equipe d'Evaluation 

L'dquipe d'evaluation est arrivte ,iOuagadougou le 29 juillet eta quitte le 16 aofit 1994. Pendant ces deux 
semaines et demi les trois 6valuateurs (le spdcialiste en ddveloppement institutioimel/chef d'dquipe,
 
l'Agonome/spdcialiste en systmes de production, et 'Achinistrateur/sp6cialiste en analyse financi&re) ont
 
interviewv6 des reprdsentants de lUSAID, deux des trois assistants techniques qui dtaient encore ,
 
Ouagadougou, les coordonnateurs du programme RSP et hauts cadres au si6ge et aux zones Centre et Ouest, 
les reprdsentants dc I'NERA, du CNRST, des Ministfres d'Agriculture et d'Elevage, les baillcurs de fonds, et 
les autres partenaires dans le d6vcloppemcnt. Le FET a visit&deux des quatre villages test situes au Centre et 
iiI'Ouest, les stations de recherches de Kamboins6 et Farako-Bt, et cinq diffdrents centres rcgionaux de 
vulgarisation. Lc FET aegalement consult¢ n grand nombre de documents, en se concentrant sur les 
documents produits pendant les deux derni~res annes. La liste complete des personnes contacttes est 
donn6e ci dessous. La liste des r6f6rences cld se trouve dans l'Annexe B. 

3. Personnes Contactts 

Mission USAID/Burkina Faso 

Tom Luche, Directeur 
Rudy Vigil, Agriculture Development Officer 
Greg Farino, ARTS Project Officer 
Jatinda Cheema, Health Officer (Repr6sentant des Affaires USAID par intdrim) 
Jeanne Marie Zongo, Training Officer 
Zinso Bout, FSN Progranune Officer, Counterpart Fund Project Officer 
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RSP Si~ge/Equipe d'Assistance Technique 

Souleymane Ouddraogo, Chef de Programme
John Dickey, Agronome, Purdue
 
Michael Bertelsen, Agroeconomiste, Team Leader, Purdue

Djaby Bakary, GIS Technician (zoo-technicien/biometricicn)
 
Mine. Florence Thiombiano, Bibliothdcaire
 

RSP Equipe Centre 

Sibiri Jean Baptiste Taonda, Agronome
Salifou Bocna, Site Superviscur, Donsin
 
Ouedraogo Djcssenduie, Technicien, Donsin
 
Charles Karambiri, Site Supervisor/Technicien,,TMougou
 
Daniel Kabord, Team Leader, Agricultural Economist
 

RSP Equipe Ouest 

Estanislaus Sanakara, Chef d'Equipe
Dieudonnd Ilboudo, Sociologist
 
Yahaya Samandougou, Superviseur

Alexandre Lalba, Supcrviseur (Zoo-technicien)
 
Gilles, Agro-forester
Badini Oumarou, Zoo-technicicn, MSc Environmental Sciences, Washington State University
Alexis Sanou, Technicien, Yasso
 
Irene Millogo, Data-collector, Women in Development, Yasso

Mamadou Traore, Site Supervisor/Technicien, Kawara
 
Yacouba Ouattara, Technicien, Kawara
 

Autres - Gouvernement du Burkina Faso 

Celestin Bclem, Directeur, INERA

Mme.Dabird Cldmentine Binso, Chef de Programme Protdagineux, INERA
Mine. Sedogo M. Cecile, Sdlectionncur Mil, Programme SOMIMA, INERAFrangois Lompo, Chef du Programme, ESFIMA, INERA
Diallo Adrien, Chef de Division des Ressources Humaines, INERAMoussa Diasso, Chef, Agence Commerciale de Ouagadougou, ONATELIFASOPACMichel Sedogo, Directeur G6n6ral, Centre National de Recherche Scientifique et TechnologiquePaco Sdremd, Directeur de ]a Coopdration Scientifique (Directeur, INERA depuis septembre 1994)Bruno Ouedraogo, Chef de CRPA, Centre-Sud (Manga)
Mlle.Jeanne Bambara, CRPA Extension Agent
Sansan Da, Chef du Programme, SOMIMA, INERA
Yacouba Sera, Chef de Programme Riz, INERA 
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Sinard Yapi lssoufou, Agriculture Equipment. Acting Chef du Programme, ESFIMA, INERA 
Julien Baro, Burcau Recherche D6vcloppement. CRPA de Barfora 
Joseph Tieba, Bureau FormationVulgarisation, CRPA de Banfora 
Diallo Diadie, Chef de Service, Formation et Vulgarisation, CRPA Haut Bassin, Bobodioulasso 
Coulibaly Oula, Chef du CRPA, Dedougou 
Parkouda Sibri, Directeur, Vulgarisation Agricole, Ministry of Agriculture and Livestock
 
Directeur de I'IRBET
 
Wereme Alhadi, Directeur, IBE
 
L.T. Garango, Research Directeur, IBE
 
Prosper Zombre, Directeur of International Relations, IDR
 

Bailleurs de Fonds 

Ibrahima N6bi6, Agricultural Specialist, World Bank, Ouagadougou 
Marie-H616ne Collion, Agricultural Research Specialist, World Bank, AF5AG, Washington, D.C. 
Dominique Rdmy, Computer Services Directeur, ORSTOM, Ouagadougou 
Dominique Delacroix, Agronome, Caisse Franqaise de Dlveloppement (phone) 
Jacques Dubernard, Directeur Burkina/Mali, CIRAD 
Gilles Trouche, Agricultural Specialist, CIRAD 
Koster, Agricultural Development Advisor, Netherlands 

Autres Individus 

Oussani Ouedraogo, Agroeconomiste, FUGN/Naam 
Jim Bingen, Team Leader MTET (and ARTS project designer), Michigan State University (by e-mail) 
Jeff Wright, GIS Specialist, FEWS Project, Ouagadougou 
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USAID 	 Agricultural Research and Training Support Grant Agreement. Ouagadougou, July 28,
1989 	 1989. 

USAID 	 "USAID/Burkina Faso Operational Close,Out Plan." Ouagadougou, July 15, 1994. 
1994 

USAID 
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Management under the Development Fund for Africa, 1987-1993. Technical Paper No. 5,
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ANNEXE C
 

EVALUATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES RECHERCHES-SYSTEMES ET DE
LEUR CONTRIBUTION A L'AMIELIORATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET DE LA

CONSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES AU BURKINA FASO
 

Tayeb Ameziane
 

1. Structure et Organisation de la Recherche Agricole ah Burkina Faso
 

La recherche agricole est prise en charge par I'INERA dont les activitds sont structurdes en huit programmes
nationaux qui sont anirnds par cinq ddpartements scientifiques et exdcutds dans cinq stations et centres

rdgionaux. Les programmes sont les suivants :
 

Recherches sur les Syst6mes de Production (RSP)
 

Recherches sur I'Eau, le Sol, la Fertilisation, l'lrrigation et le Machinisme Agricole (ESFIMA) 

Recherches sur le Sorgho, le Mil, le Mais (SOMIMA) 

Recherches sur les Oldagineux Annuels et les Ldgumineuses AGraines (PROTEAGINEUX) 

Recherches sur les Cultures Maraich~res, Fruitidres et Plantes i Tubercules (CMFPT) 

Recherches sur le Riz et la Riziculture (Riz) 

Recherches sur ]a Culture Cotonnidre (Coton) 

Recherches sur les Productions Animales (RPA) 

Les deux premiers sont des programmes de base, 6caractdre horizontal; les six autres sont des programmes
produits, verticaux. Ces programmes sont encadrds par cinq ddpartements scientifiques qui assurentl'animation scientifique disciplinaire, la formation professionnelle des personnels de recherche et l'information
scientifique et technique des partenaires de rINERA. Les cinq ddpartements sont les suivants: 

Agronomie et Phytotechnie 

Amdlioration des Plantes et Biotechnologie 

Ddfense des Cultures 

Zootechnie et Biologie Animale 

Sciences Sociales et Humaines. 
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Les centres et stations de recherche comprenneat un Centre de Recherches Agricoles et de Formation (CRAF)dont le siege est la station de Kamboinsd pros de Ouagadougou ct cinq Centres Rhgionaux de Rechcrches
Agricoles (CRRA) qui sont: 

CRRA du Nord, basd Sla Station de Katchari (Dori) 

CRRA du Centre, bas6 Ala Station de Saria (Koudougou) 

CRRA de 'Est, bas ,ila Station de Kouar6 (Fada N'Gourma) 

CRRA du Sud-Est, bas6 Ala Station de Di (Tougan) 

CRRA de I'Ouest, basd Ala Station de Farako-B, (Bobo-Dioulasso); la station de Niagoloko d6pend
aussi de ce centre. 

Los activitds du programme RSP sont mcn~cs dans tous les CRRA. La partie de cc programme qui est
soutenuc par lc projet ARTS est domicili6c au si~ge du CRAF Ala station de Kamboinsd pour la zone Centre

etA la station de Farako-BS pour la zone Ouest.
 

2. Qualit6 de la Recherche Entreprise par ie Projet ARTS 

Pour appr6hender la qualitd de la recherche ontreprise par le Programme de Recherches sur les Systmes deProduction de I'INERA dans le cadre du Projet ARTS, il faut la situer par rapport aux preoccupations
actuelles des recherches- systimes en agriculture et d6vcloppement rural au niveau de la communautscientifique internationale. Cos pr6occupations int6grent la notion de durabilitd dans ses dimensions
6cologique, socio-dconomique et institutionnelle, et impliquent la ndccssit6 de prendre en compte lesnouvelles exigcnces en matifre de gestion des ressources naturelles et de prdservation de I'environnement. 

Les critkres appropri6s pour 6valuer un programme de recherche sur les systimes de production sont les 
suivants : 

Mdthodologie : conception et mise en oeuvre de l'approche systmique. 

Prise en compte des problcmes d'environnement. 

Caractdrisation, diversification et intensification des syst~mes de production. 

Intdgration des savoirs paysans. 

Formation des chercheurs et des agents de ddveloppement Ala ddmarche syst~mique. 

Organisation rurale, dynanique locale d'innovation ct adoption de technologies. 

Contribution A]a formulation des politiqus agricoles. 
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2.1 Conception et mise en oeuvre de lapproche "recherches-syst me" 

La mthodologie dlabore et pratiqude par le Programme RSP d~coule des orientations de recherche qui sont 
assignees a'cc programme (Tableau 2.1.) : 

Connaissancc du milieu physique ct humain 6 travers le diagnostic des potentialitds et des
 
contraintes.
 

Intensification et diversification des svst~mes de production fi travers I'introduction et l'dvaluation
des innovations technologiques en milieu paysan. 

Protection et anidlioration des ressources naturclles 6itravers la gestion appropride de ces ressources,
]a participation des conmmunauts villagcoises ct I'implication des ddcideurs i diffdrents niveaux. 

L'approche "recherches-systnic" telle qu'elle est ddcrite dans la documentation analvsde, discutdc oralement avec les chercheurs impliquds et avec leurs partenaires dans Ics structures de ddN'cloppement et telle que
ressentie sur le terrain, tdmoine d'une maitrise m6thodologique adequate par les chercheurs, malgr
jeunesse et la faible expdrience professionnelle de certains d'entre cux. Ceci peut 
la
 

trc consid6rd comme unacquis important du projet ARTS, ct du Programme RSP de ITNERA,, auquel d'autres projets ont contribud
 
dans Icpasse, et continuent de le faire jusqu' prdscnt.
 

Le ddtail m~thodologique prdsentd au tableau 2.1.soutient cc constat. 

2.2. Prise en compte des probkmes de 'environnement 

Dans le contexte actuel de Iadegradation des ressources naturelles, lic 5 leur sur-exploitation sous leffetconjugud de la pression ddmographique et de l'immigration, ilest absolument ndcessairc que la recherche
 engage puisse gencrer des technologies adaptdes ,iramdnagement rural en termes de conservation de Ieau ct
des sols, de restoration des terres d6graddes, de regdndration du couvcrt herbac6 et forestier, en plus des
objectifs traditionnels d'amdlioration des productions v6gdtales et animales et des revenus des populations.
 

L'analvse approfondic des activitds de recherche et des resultats obtenus par les 6quipes tant de ]a zone centrebasde ,iKamboinsd pour les sites de Donsin, Kanisi, Tiano ct Tiougou, que de Iazone ouest bas6e , Farako-B6 pour les sites de Yasso, Kavao, Dimolo et Kawara, montre que les prdoccupations environnementales ont
616 intgrces, ,i travers des recherches visant : 

L'amdlioration et l'entretien de la fertilite organique et mindrale des sols. 

La conservation de Ieau ct des sols et ]a restoration des terres. 

La caract6risation de la variabilitd des sols et du degrd de leur dcgradation. 

Des exemples concrets qui illustrent ces prdoccupations sont donnds dans la Section 7. 

"-7
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Tabeau2.. -acti 'j PrOfranmcm RSPIINERP. Ct Mdthodologic PrdconjsdcBUrGLOBAL OBJECTIFS GENERAX OBJCTFSP,BUTE UES PPIQEGLOBALGE 
 MTHODOLOGIE APPLI UEE 

Diagnostic et eonnaissnoe domilieu physique ethumain 

Etudir les s tm-esde production par des 
#quip- pluriisiimaircs 

*denifie= )a poaentialisds e les contraintesphysig-es t=hnaques etsocio-dconomiques 
en vue d'zppacr des solutions adaptdes au 

1. Enquete gdnfrale J rUchelled azn go6ooiu
dcs villages sites I eI oear~clgqcC hi 

2. Caractirisation des ressources naturelles etddlimitafion des 
terroirs 

milieu._ti 
IdentiSer aixns avec lespartenaires 3. Recensement gdndral des exploitations agricoles des villages sites 

Intensification et diversiflcation 
(prudzi-teuri ch chbars vulgarisateurs) 

Augmentation dc Ilaocmqu 

des systtmes de production Vdrifir la pet'nenc des innovations ctAvalucr ieur inpaict i-,hnique et socio

4. Choix ddchantillons cfexploitations et enquete de reconnaissanced6bouchant sur one 'pologie 

production agricoleperune gestion rationnelle des 
ressourcs naturells 

Faire des prwosimoas au regard du 
d~velcppemer etmmacsnettre lefed-back i Ia 

5.Choix de sous4chantiltons d'exploitations agricoles par classepour suivi etivaluatior des changements. Diagnostic agronomique,
zootechnique etsocio-onomique en vue de r~pondre aux attentes 

recherche thiinatiquc 

Formerle~s ant du dveloppment aux 
des producteurs 

mdthodes de ramsfert des innovations et de 
gestio ds r-,or naturelles 6. Hidrarchisation des contraintes techniques etinstitutionnelles 

Protection et amdliortion des 
ressources naturelles 

Faire des rec, manuations de politiquePm oagrleesv dcie,,dtdepontrlnts 
agriook em viede few les; contraints
institutiomnes , de promouvoir ie 

7. Mise au point /6valuation des innovations performantes etpriservant renvironnement. Renforcement des liens institutionnels etpropositions de rcommandations de politiquc agricole 
ddvlppe:mea dzurable etde prdscrver
renirevnerret 
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2.3. Caractdrisation. intensification et diversification des systmes de production 

Depuis 1990, l'Equipe RSP de l'INERA mcnc des dtudes et des rechcrches dans les zones Centre et Oucstavec l'appui scientifique et financier du Projet ARTS/USAID et avec d'autres sources de financement dans lesautres zones. La Figure 2.1 montre les zones et les sites ou interviennent les deux 6quipes du Projct ARTS.L'approche est multidisciplinaire avec l'apport de I'agronomie, dc I'agro-foresterie, de la zootechnie, de ]ageographic, de ',Econoi:icet de la sociologie rurale, bien que certaines disciplines (agronomic, agrodconomie, sociologic) aient 6t6 plus naises Acontribuion que d'autres (agro-foresterie, zootechnie). Ce
desdquilibre est d6 au dcpart en formation Al'tranger de certains membres de requipe, mais aussi au fait quecertains profiles ont recemment rejoint 'cquipe. Des efforts importants ont dt6 consentis par I'un ou l'autredes spdcialistes impliquds en vue d'une part de comprendre les pratiqucs agricoles et syst~mcs de production6 travers une forte interaction avec les paysans sur le terrain, et pour dtudier les possibilitds d'amdlioration etde diversification de ces syst~mcs d'autre part. En particulier, les rdsultats obtenus ont permit de dcgager 

Une caractirisation agro-dcologique des syst~mcs dc production et des potentialitds du milieu dans
Ics zones centre et ouest. 

Une analyse approfondic des contraintes agronomiques ct socio-dconomiques du milieu physique et
humain dans ces zones. 

Une appr6ciation du degr6 de ddgradation des ressources naturclles dans les zones 6tudides. 

2.4. Integration des savoirs paysans 

Parmi les orientations de recherches du Projet ARTS/RSP, I'amdlioration de la fertilitd du milieu figure en
bonne place. La raison en est ]a forte ddgradation des etats de surface des sols dont le stade ultime est
rapparition de "zipcld", c'est-A-dire de plaques de sol nu, sans vdg6tation ni activitd biologique. Les pratiques
anciennes des paysans et notamnient l'utilisation de latechnique du ZaY (voir plus loin), montrent que cet dtat
de d6gradation est rcversible. Les chercheurs RSP ont 61hgamment intcgr6 cc savoir pavsan, lont amdlior6 ct
diffusd aupr~s des producteurs. Cette pratique apermi de doubler les rendements du mil ct du sorgho ,
Donsin ou les sols sont fortement ddgraJi6s. En l'espace de deux campagnes agricolcs, 80% des agriculteurs

de cc village ont adoptd la technique du Zaf.
 

2.5. Formation des chercheurs et des agents de dveloppement Ala ddmarche syst~matique 

Comme cela est documental dans la Section 4, INquipe RSP /INERA et l'quipe d'assistance technique duprojet ARTS ont dlabore un plan de formation ,5court terme des chercheurs et techniciens qui estjug6addquat tant en quantitd qu'en qualit6. Des efforts considdrables ont dtd ddploves pour faire passer l'approche
systdmique de la theoric .ila pratiquc. 

Cependant, la consolidation institutionnelle de lapproche RSP n'a pas bcndfici de Iam8me attention auniveau du plan de formation .long terme, cc qui pose le problkme de ladurabilit6 de l'xpertise acquise enmatiere de recherches-systme dans les zones Centre et Ouest du programme RSP de IINERA. 
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2.6. Organisation rurale, dynamique locale d'innovation et adoption de technologies 

Par rapport Ala quantit6 des innovations technologiques produites et adapt~s par l'dquipc RSP dans le cadredu projet ARTS, plus d'efforts auraient Wncossaires pour cr"cr une dynamique locale au niveau desvillages, en vue de faciliter le transfert des technologies performantes dans la pratique. Ceci est d'autantimportant quo les conscils techniques prodigu6s par l'dquipe aux Croupements Naam sont appr6cids. 

Certes, ily aun suivi rdgulier de 12 A14 cxploita'ions par villages oii l'on observe l'valuation dessuperficies, les rendements des cultures, la situation de l'clcvage et d'autres param~tres utiles. Mais il faudrait une d6marche comparable Acello appliqu6e par l'quipc RSP/Ouost dans l'dvaluation du degrd de ddgradationdes sols AYasso, ddmarche Alaquelle ont collabord aussi les chercheurs du Programme ESFIMA ct les
chercheurs IRBET (voir Section 5). 

2.7. Contribution Ala formulation de politiques agricoles 

GrAce aux dtudes do diagnostic et analyses Acaractre agro-dconomique au niveau des exploitations
agricoL, et Accrtaines 6tudes do march6 rdalis6cs au niveau local et rdgional, l'6quipe RSP est actuellement en mesure do contribuer efficacement Ala formulation des politiques agricoles et de conseiller les d6cideurs Acc niveau. Sans la disponibilitd do ces rdfdrences jusqu'A une date r6cente, les chercheurs n'dtaient pas en 
mesure do faire une telle contribution. 

Cependant, il faut signaler quo lors des discussions de l'quipe d'6valuation avec les partenaires du
programme RSP, la critique a dtd faite quo l'quipe RSP/ARTS n'dtait pas siffisamment engag6c dans les

6tudes Acaractkre macro-6conomique do l'agriculture Burkinab6.
 

2.8. Conclusion 

L'appr6ciation do l'6quipe d'6valuation finale concernant la qualit6 do la recherche accomplie par le programme INERA/RSP dans le cadre du projet ARTS est quo globalement, cie a permi l'otablissement d'un"noyau dur" avec une bonne capacit6 d'approche syst~mique au niveau des chercheurs et du personnel d'appuide la recherche. Les critres pris en compte - conception et mise en oeuvre de l'approche systimes, prise encompte de l'environniement, intensification et diversification des systbmes do production, integration dessavoirs paysans, formation des chercheurs et des agents do d6veloppement i la d~marche syst6mique,

organisation rurale et dynamique locale d'innovation et contribution i la formulation des politiques agricoles sont ceux actuellement utiliss par la communauth scientifique internationale dans l'6valuation des
recherches-syst~mes en agriculture et ddveloppement rural. 

Les domaines oii cette 6quipe do recherche addploy6 moins d'efforts et done aobtenu des r6sultats peusatisfaisants par rapport Al'expertise acquise en mati~re do RSP sont ceux ayant trait aux deux dernierseriteres qui sont l'organisation des populations rurales en vue do cr6er des dynamiques locales d'innovation 
pour faciliter le transfert do technologie et la contribution Ala formulation des politiques agricoles. 

L'dquipe d'dvaluation finale croit fermement que l'expertise en maticre do recherche sur les systme.s deproduction existe i I'INERA et qu'il faut renforcer l'quipc pour consolider les acquis en lui procurant les 
moyens humains, matdriels et financiers. 

0 
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3. Qualit6 et quantit6 des publications 

3.1. Analyse quantitative 

Les informations scientifiques et techniques produites par le programme RSP/ARTS sont vdhiculees dans des 
supports de publications varities. On trouve les cat6gories suivantcs (Tableau 3.1) : 

Tableau 3.1. 	 Nature et nombre de publications produites dans le cadre du Projet ARTS/RSP, 
1990-1994. 

Nature du support Nombre % 

- Documents de travail 19 15.5 
- Rapports d'activit6 54 44.0 
- ThEses et m6moircs de fin d'6tude 7 6.0 
- Fiches techniques 6 5.0 
- Communications et articles manuscrits 36 29.5 

Total 122 100% 

Les documents de travail sont destin6s -i familiariser les chercheurs et le personnel d'appui de la recherche 
avec les concepts et les demar,hes mdthodologiques et 6tmaitriser les outils analytiques. Un bon nombre de 
ces documents sont utilisd, dans les sessions de formation ,icourt terme des differentes catcgories socio
professionnelles. Les rapports d'activitds integrent les plans de travail annuels et prdsentent les activitds 
rdalis~es pour les differentes operations de recherche inscrites aux programmes des 6quipes Centre ct Ouest 
sur des p~riodes determindes, le plus souvent annuelles. On y trouve 6galemcnt la synthse des rdsultats de 
campagnc. Avec 54 documents, les rapports d'activitds representent 44% de lensemble des papiers produits. 

Dc gros efforts ont t6 consentis pour Ia preparation d'articles de synthese et de communications scientifiques 
, des conferences et symposium nationaux, rdgionaux et intemationaux. Les articles se basent sur des 
donnes agronomiques et socio-economiques tr~s int&essantes et peuvent donner lieu , des publications de 
bonne qualitd dans les revues scientifiques internationales. 

3.2. Analyse qualitative 

La ventilation de Ia masse des documents RSP produites dans le cadre du Projet ARTS entre les diff6rents 
domaines et disciplines scientifiques est indiqude au Tableau 3.2. 

,./~
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Tableau 3.2. Ripartition des documents produits entre les diff6rents domaines scientifiques. 
Projet ARTS/RSP, 1990-1994. 

Domaines et disciplines Nombre % 

Agronomic ct agro-foresteric(*) 31 25.4 
Zootechnic 
Economie agricole 

6 
19 

5.0 
15.6 

Sociologie rurale 34 27.9 
Gestion des ressources naturelles 
Politiques agricoles 
Multidisciplinaires (Rapports d'activit6s) 

8 
2 

22 

6.5 
1.6 

18.0 

Total 122 100% 
(*)En fait, les documents agroforesterie sont faiblement reprdsentds. 

L'agronomie et ragroforesteric, la sociologie rurale et l'dconomie agricole sont les disciplines ayant contribu6
le plus Ala production de la documentation scientifique ct technique. Viennent ensuite le domaine de la 
gestion des ressources naturelles et celui de l'dlevage. Les publications concemant les politiques agricoles
sont plut6t rares, bien que dans les 22 rapports d'activitd multidisciplinaire on peut extraire des dl6ments 
pouvant contribuer A l'6aboration de ces politiques. 

3.3. Conclusion 

L'6quipe d'dvaluation finale est favorablement inpressionne par ]a masse des documents dcrits, le plus
souvent sur la base dc doundes agronomiques et socio-dconomiques de bonne qualitd, qui a td produite par
le Projet ARTS depuis 1990. Une bonne partie des 122 rdfdrences figure encore dans les rapports d'activit6 et
demande une exploitation approfondie. Ces rdfdrcnces sont domiriies par les publications i caract~re socio
dconomique qui reprdsentent 43% du total, sthvies des publications Acaractdre agronomique concernant les
productions vdgdtales et animales et la gestion des ressources naturelles avec prds de 37% du total des 
documents. Le domaine le moins docurrent concerne los politiques agricoles. 

4. Qualit6 et quantit6 de la formation technique et m6thodologique 

La formation des chercheurs RSP/INERA et de celle du personnel d'appui technique et administratif peut re 
considdrde comme l'une des activitds principales du Projet ARTS depuis son d6marrage en 1990. Do I'avis de 
tout le monde, chercheurs concemds, techniciens et administrateurs de rlNERA, la formation de l'homme i 
travers I'apport de connaissances scientifiques de haut niveau et de mdthodologies op6ratoires a dtd l'une des 
rdalisations les plus importantes du projet. 

Le programme comporte plusicurs cat6gories de formation, conformdment aux accords du Projet: 

Des sessions de formation de courte durde organisdes sur place pour satisfaire les besoins exprimds
par les chercheurs, les techniciens, los documentalistes et secrdtaires ainsi que le personnel
administratif. DIs Octobre 1990, une mission d'expertise (Dr Birmingham) a pu identifier ces 
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besoins et faire des propositions concretcs, que l'actuelle dquipe AT a pris en compte pour dlaborer le 
plan de formation ,5court terne. 

La formation ,ilong terme des chercheurs dans le cadre de la prdparation de these dc niveau Master 
ou 3e cycle aux Etats-Unis ct en Afrique. 

La participation des chercheurs ,des confdrqnces, seminaires et ateliers organisds aux Etats-Unis et 
en Afrique autour de thdmatiqucs varides, mais d'un intdrft direct au programme RSP de I'NERA. 

4.1. Sessions de formation de courte durde et participation aux confdrences et sdminaires aux Etats-

Unis et en Afrique
 

Pour les besoins de l'analyse, ces deux catdgories de formation sont regroupdes ensemble dtant donnd leur
 
caractdre compldmentaire quant ,lapport de connaissances scientifiques et techniques, et ,iapprentissage
 
mdthodologique.
 

La nature des sessions de formation, la qualitd et le nombre des participants et des formatcurs, la durde, la
 
date et Ic lieu de rdalisation sont indiquds dans l'annexe C.I pour laformation au Burkina Faso, et dans

l'annexe C.2. pour la participation aux confdrences et sdminaircs en Afrique et aux Etats-Unis. Alors que les

sessions de formation ,court terme ont concernd l'ensemble des catdgories socio-professionnelles (du

chercheur 6 la secrdtaire), les confdrences et sdminaires ont dtd exclusivement rdservds aux chercheurs, mis 6
 
part un seminaire de recyclage et de formation, de deuxjours 6iOuagadougou, sur les procddures de l'USAID,
 
au profit des assistants et comptables de IINERA.
 

Les diffdrentes categories de personnel avant bdndficid de ces sessions ainsi que les diffdrents thdmes de
 
formation dispensds sont prdsentds dans le Tableau 4.1.
 

Tableau 4.1. Importance des sessions de formation Acourt terme (nombre de
 
personne-jour) seion les categories socio-professionnelles et les thdmatiques de formation.
 

Catdgorie Mdthodologic Approche Analyse de Autres Total pers-jour 

thdmatique systmique donndes (*) Nbre % 

Administratif 120 43 390 0 553 11.5
 

Bibliothdcaires 120 0 0 2.5
0 120 


Techniciens et 552 1127 200 0 1879 
 39.8
Super, iseurs 

Chercheurs 408 996 410 380 2194 46.2
 

Total 1200 2166 
 1000 380 4746
 
% 25.0 46.0 21.0 8.0 100%
 

() Participation 5des conf6rcnces, s6minaires et congds en Afrique ct aux Etats-Unis 
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Concemant les categories de personnel form6, l'essentiel du programme, soit 86% du nombre total de
 
personne-jour, est centrd sur les chercheurs (46%) et les techniciens (40%), le personnel administratif et les
 
documentalistes se partageant les 14% restant. Pour ce qui est du contenu de la formation, pr~s de la moiti6
 
du nombre total de personne-jour (46%) conceme I'apprentissage mdthodologique de l'approche systdmique. 
L'approche thdmatique occupe 25%, la formation i l'analyse des donndes 21% et la participation des 
chercheurs aux confdrences et sdminaires en Afrique et aux Etats-Unis totalise 380 personne-jour, soit 8%du 
total. 

Concemant lecontenu de la formation, tous les chercheurs et techniciens c6toyds icc sujet, qu'il s'agisse de la 
zone centre ,Kamboins6 ou de la zone ouest AFarako-BA, en ont apprdci( la qualit6 et l'utilit6. Parmi les
 
ateliers organisds, il faut citer telui de la planification de la recherche tenu 6 Saria du Ier au 5 F:vrier 1993
 
auquel 11 chercheurs ont pris part, et qui a 6t reconduit en 1994; Iatelier de recyclage des tectmiciens en
 
matidre d'approche systdmique organisd AMatourkou du 18 au 31 Janvier 1993 et auquel 25 techniciens et
 
superviseurs ont participd. IIy a eu aussi des s6minaires sur Ia gestion des ressources naturelles (6 Pourra, du 
30 Septembre au 2 Octobre 1993, 30 participants),sur le maintien et la restoration de la fertilit6 des sols en 
zone soudanienne (ABobo, du 18 au 21 Octobre 1993, participation de 4 chercheurs), et lorganisation du 
Symposium International sur les Parcs Agroforestiers, du 25 au 27 Octobre 1993 AOuagadougou, avec
 
limplication de 2 chercheurs RSP et de 2 chercheurs AT.
 

Certains ateliers d'intdrt gdndral traitant de la gestion durable des ressources naturelles et de la recherche sur 
les syst~mes de production ont 6t6 reconduits en 1994. Tout recemment, 3 chercheurs RSP ont particip6 A 
ratelier sr laconnaissance indigene, organise ,Cotonou du 20 au 24 Juin 1994. 

4.2. Formation du personnel Along terme 

Initialement, le Projet ARTS pr6voyait d'assurer la formation de six chercheurs nationaux au moins au niveau 
Master ou troisi~me cycle et pr6fdrentiellement aux Etats-Unis. Jusqu'A Aofit 1994, six candidats ont 6 
effectivement s6lectionnds, dont deux femmes conform6ment Ala recommandation de rl6valuation Ami
parcours, pour participer aux programmes de formation (Annexe C3). Trois de ces candidats, un 
zcotechnicien, un agronome et une sociologue ont suivi la fili~re universitaire de Doctorat de 3e cycle A 
Abidjan et Ouagadougou. Les trois autres, un g6ographe et deux zootechniciens, ont particip6 au cours 
d'Anglais au Centre Culturel Amdricain AOuagadougou et Bobo-Dioulasio puis 6 un cours d'Anglais intensif 
aux Etats-Unis pour suivre la fili~re Master. La soutenance des th~ses de 3e cycle de lagronome et du 
zootechnicien est pr6vu pour fin 1994, alors que la sociologue est en train d'analyser ses donn6es. Pour les 
trois th~ses Master un des deux zootechniciens, Mr Badini Oumar, vient de soutenir son travail de recherche 
dans le domaine de l'Environnement et r3estion des Ressources Naturelles, et ils'appr~t Arepartir pour un 
PhD dans le cadre d'un autro projet. Les deux autrds candidats, une zootechnicienne et un gdographe, sont en 
cours de formation. 

La mise en ocuvre du programme de formation Along terme appelle plusieurs commentaires 

D'abord les six candidats n'ont pas pu tous suivre la fili~re Master comme pr6vu par le Projet ARTS. 
Non pas que les trois chercheurs qui ont optd pour le doctorat dc 3e cycle n'avaient pas la possibilit6 
de s'inscrire pour le Master mais parce qu'ils ont opt6 pour cette filifre malgrd eux", en raison des 
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difficultds d'insertion professionnclle pour les candidats de la filifre Master. Ces difficultes sont 
inhdrentes au svst me d'6quivalence des dipl6mes au Burkina Faso; une thse de nivcau Mastcr n'est, 
en effet, pas encore agrddc par IcConseil Aficain ct Malgache de l'Enseignement Supdricur 
(CA MES). Cc blocage cst important i la fois sur Ic plan institutionnel et professionnel et nous y 
revit drons plus loin (Section 9). 

Ensuite, ]a composition dc l'quipe ayant bdndfici6 de la formation ,Along terme est ddsdquilibr~e 
quant aux profiles requis pour les besoins delapproche syst~mique que le Projet ARTS devait 
d6velopper. Visiblement, ilaurait fallu former, au lieu de deux zootechniciens, un scul zootechnicien, 
un agro-6conomiste et un sp6cialiste de Iacommunication et du transfert dc technologic. Une autre 
strat6gic aurait t6 de former un pastoraliste, un agro-forestier et un agro-dconomiste. De Iasorte, 
lequipe RSP aurait dtd, aprs la fin de projet, vdritablement multidisciplinaire i un niveau de 
formation suffisammcnt dtoffd en matirre dc recherches-syst me en agriculture et drveloppement 
rural. 

I1aurait 6td probablement plus judicieux d'envoyer en formation Masters deux candidats de 1993 un 
an plus t6t au moins, soit en 1992, pour une meilleure planification des retours des Etats-Unis au 
Burkina Faso en vue de renforcer l'quipe RSP sur place. 

Par ailleurs, 1i durde de 3 ans pour chaque programme Masters apparait plut6t longue; 
manifesteicent on aurait pu dconomiser pour ces 3 Masters N'rquivalent de 18 ,a24 honines-mois. 
soit des ressources financires presque suffisantes pour un programme Masters d'un candidat 
suppldnientaire. 

Le fait d'avoir planifid la formation i long terme de six candidats seulement parait en effet en deqa 
des besoins en cadres de haut niveau de Icquipe RSP, compte tenu des ambitions de son programme 
de recherche. 

Enfin, le retour de Mr Badini pour un PhD aux Etats-Unis, risque de handicaper davantage l'quipe 
RSP sur place, qui se retrouve ainsi amput6e d'un chercheur qualifid, ayant des compdtences 
dvidentes en matire de recherches systdrniques. 

4.3. Conclusion 

La formation d'un "novau dur" de scientifiques dans le domaine de rapproche systmique est le plus grand 
mrite du Projet ARTS et de I'Equipe d'Assistance Technique mise Ala disposition du Projet, malgd Ics 
perturbations qu'elle a connues durant la premiere phase de mise en place. 

Le programme de formation iicourt terme a pleinement rempli la mission de la prcmiere phase du Projet 
ARTS, tant sur le plan quantitatif. compte tenu du nombre dlev de sessions organisdes et de participants 
concernes, que sur Icplan qualitatif du fait que l'essentiel du programme est directement pertinent A 
l'approche syst6mique. Par ailleurs, les contacts de recherche ii travers les confdrences et srminaires it 
l'tranger nont pas dtd ndcligds. Cela constitue un autre aspect positif de cc programme de formation. 

Cependant, pour autant le programme d--formation ,Acourt terme a satisfait les exigences du projet, cclui de 
la formation itlong terme a failli itcette mission. La responsabilit6 de cet 6tat de fait n'incombe pas 
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uniquement 6l'USAID et Al'Equipc d'assistance technique. Lc syst~me d'dvaluation du CAMES a 6galemcnt 
une part importante de responsabilitd, Atravers la situation de blocage qu'il maintient au niveau du 
d6veloppement de la carrifre professionnelle des chercheurs RSP en particulier, et de leurs collgues de 
I'INERA en g6ndral. Par aillcurs, le fait d'avoir planifi6 la formation Along terme de six candidats seulement 
parait en effet en dea des besoins en cadres de haut niveau de I'6quipe RSP, compte tcnu des ambitions de 
son programme de recherche. 

5. D~veloppement des relations scientifiques avec les autres institutions 

5.1. Analyse 

L'dquipe RSP/INERA ardussi Atisser un large r6seau de liens scientifiques dans son domaine de competence 
avec les chercheurs de ]a plupart des programmes thdmatiques de I'INERA, et des autres institutions du
systhme du CNRST (IRBET, IBE, IDR), avec les structures de d~veloppement au niveau central et r6gional
(services de vulgarisation et formation au niveau des CRPA, services techniques du PNGT, etc...), avec les 
producteurs (agriculteurs et dleveurs Atitre individuel ou dans le cadre de groupements et de coopdratives) et 
avec les ONG et certains bailleurs de fonds. 

La d6marche appliqude par l'dquipe ouest du Projet ARTS pour apprdcier le degrd de d6gradation des sols A 
Yasso et Alaquelle on collabor6 aussi les chercheurs ESFIMA et IRBET est int6ressante Aconsidrer; elle 
inclut les dtapes suivantes: 

Rencontres initiales des chercheurs puis des chercheurs/producteurs 

Assemblde gdndrale des producteurs 

Runions en sous-groupes animees par les chercheurs 

Rencontres individuelles avec les producteurs 

Consensus sur l'ampleur de la d6gradation AYasso: autrefois village forestier, actuellement devenu 
un "village-clairi~res" 

Identification des causes de dgradation des sols; discussions de groupe et obtention du consensus 
sur les principales causes 

R6pertoire des initiatives de solutions djA mises en oeuvre par les producteurs 

Choix des .o!utions possibles et dfinition des moyens pour les mettre en oeuvre: bandes enherb6es,
renforcds ou non de ligneux. 

Bien que ces liens n'aient de base institutionnelle, l'6quipe RSP s'est efforce de se constituer en v6ritable 
interface entre la recherche et le d6veloppement, tout en usant de son statut de chercheur Apart enti~rc. Cela 
ne s'est pas fait sans poser de probldmes :.la confusion persiste encore au niveau de certains chercheurs des 
programmes Uidmatiques do I'INERA quant Ala mission prdcisc des chercheurs RSP. On reproche en effet A 
l'6quipe RSP do ne pas contribuer suffisamment au transfert des technologies gdndrdes par la recherche 
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th~matique. Mais cc reproche ne fait pas l'unanimitd des chercheurs avcc qui cc problkme a t discutd. 
L'dquipe RSP admet l'existence d'une telle critique mais, rdplique-t-elle, on ne peut pas satisfaire Its attentcs 
de tous les collgues sans une trop grande dispersion des efforts des chercheurs RSP qui, indvitablement 
affectera l'efficacitd de la recherche systdmique AI'fNERA. Dte plus, une plus grande implication de l'6uqipe
dans la vulgarisation nest pas du mandat du programme RSP. Les chercheurs de cc programme se doivent de 
prdciser la m6thodologie nccessaire , la Direction de la Vulgarisation Agricole pour faire aboutir 'adoption
des technologies performantes par les agriculteurs. 

5.2. Conclusion 

L'6quipc RSP/ARTS constitue une vdritable interface entre Iarecherche et le d6veloppement et entretient des 
liens scientifiques avec de nombreux chercheurs et autres partenaires 6 l'int6rieur et hors de IINERA. Ce qui 
est plus grave du point de vue de cette 6valuation, est que les liens scientifiques ainsi tissds restent fragiles
dans la mesure o6i il s'agit de relations individuelles, de chercheur Achercheur ou de chercheur 6vulgarisateur, 
sans fondement institutionnel formalisd. Certes, il existe des accords de convention entre IINERA et les
 
autres structures, pour des prestations de services, mais la portde institutionnelle de tels protocoles reste
 
limit6e dans Ia pratique.
 

6. Int6gration et efficacit6 de I'assistance technique 

6.1. Ralisations de I'Nquipe AT 

L'6quipe d'assistance technique (AT) a dtd compl6tement rcconstitude Ala suite de rNvaluation , mi-parcours, 
avec comme consdqucnce immddiate un programme d'activit~s impressionnant pour la pdriode 1992-1994. 
Contrairement 6 la prcmi&rc 6quipe qui avait concentr6 ses efforts au niveau du programme de la zone Centre,
]a nouvelle 6quipe a d6fini un programme d'appui scientifique Ala recherche et Ala formation, plus global et 
plus consistant. Ce programme de travail a dt6 ddfini sur la base de discussions approfondies avec les 
diffdrents partenaires du projet ARTS : les chercheurs RSP et th6matiques de lNERA, les chercheurs AT, le 
personnel de IUSAID ct les scientifiques de l'Universit6 de Purdue. Les recommandations des 6tudes et 
dvaluations ant6rieures ont 6t6 dgalement consid6rdes. 

Durant Ics deux demires ann6es, I'quipe d'assistance technique s'est attel6e Ardaliser les activit6s suivantes: 

Planification et ex6cution des opdrations de recherche du programme RSP des deux 6quipes Centre et 
Ouest, relatives au suivi des performances techniques, Al'tude de l'impact dconomique des 
innovations et de l'acceptabilitd sociale des technologies proposdes. 

Ddfinition et planification des programmes de thdscs RSP et encadrement des chercheurs 
correspondants au niveau de leurs travaux de terrain dans Ics villages et sites concem6s par le projet. 

Participation aux activitds de recherche thdmatique et RSP des autres zones o6i les 6quipes Centre et 
Ouest entretiennent des liens de collaboration scientifique. 

(3;
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Assistance des chercheurs RSP dans lanalyse des donndes agronomiques et socio-dconomiques 
recucillics au niveau du terrain, dans l'interprdtation des rdsultats et dans la r6daction des rapports d,; 
recherche et des articles scicntifiques. 

Conception des programmes de formation 6 court terme des chercheurs, des technicicns et personnel 
d'appui de ]a recherche et animation des ateliers et sessions de formation correspondants. 

Globalement, l'quipe AT, en collaboration dtroite avec les chercheurs RSP des zones centre et ouest, a
 
largement contrioud au renforcement du programme RSP dans les domaines suivants :
 

Evaluation des performances varidtales ct analyse de stabilitd des rendements. 

Test de diffdrentes techniques d'installation des cultures et de contr6le du parasitisme. 

Evaluation de refficience des svstdmes de culture. 

Evaluation des performances de l'dlevage i travers des tests d'amdlioration des conditions 
alimentaires et de ldtat sanitaire du cheptel. 

Evaluation de ]a fcrtilitd mindrale et organique des sols et dtablissement des besoins en dldments 
mindraux des diffdrentes cultures. 

Test de diffdrentes techniques de conservation de l'eau et du sol et d8 restoration des terrains. 

La plupart des innovations proposdes sont passdes au crible de la faisabilitd technique, de l'analyse de
 
rentabilitd dconomique et de lacceptabilitd sociale par les agriculteurs et dleveurs. La rdalisation de ces
 
activitds a dtd loccasion d'approfondir la connaissance des stratdgies des agriculteurs dans les diffdrents sites
 
RSP des zones centre et ouest. Une caractdristique commune 6 toutes les stratdgies paysannes est
 
linvestissement minimum en capital et en intrants en tant que mesure contrealdatoire.
 

Un des 6ldments saillants des rdalisations de l'dquipe AT est I'dlaboration du Plan de Formation 6iCourt 
Terme et sa mise en oeuvre adequate. Les activitds de formation de courte durde ont en effet permi de
 
consolider les prioritds de recherche ddjdi bien dtablies dans le plan de travail pour la pdriodc 
 1992-1994.
 
Parmi ces prioritds, laccent est mis sur la ndcessitd d'amener les chercheurs RSP et thdmatiques 6 collaborer
 
plus activement, et 6 centrer les efforts sur ranalyse des donndes de recherche et la publication des rdsultats.
 

La ddcision d'opter pour leddveloppement des activitds relatives au Syst~me d'Information Gdographique 
(SIG) a par ailleurs renforcd les orientations du programme de travail de INquipe AT. Cet instrument s'est en 
effet rdvdld trs puissant conime outil d'analyse des donndes et d'intdgration de diffdrents niveaux 
d'information. 

6.2. Conclusion 

Pour permettre la consolidation de la capacitd de recherche sur les syst~mes de production ii INERA, 
l'dquipe AT a fourni des efforts considdrables pour soutenir les activitds de recherche des diffdrents mcmbres 
du programme RSP des zones Centre et Ouest et stimulcr les initiatives des chercheurs nationaux. 

.p,
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Cette forte interaction avec les chercheurs, mais aussi avec les techniciens i travers Ics sessions de formation, 
ct avec les producteurs sur le terrain au nivcau des diffirents sites et villages 6tudi~s, tmoignc de l'erficacit 
ct de la bonne int6gration de l',quipe AT au sein du programnme RSP de rlNERA durant les deux dcrni&rcs 
anndcs du projet. 

7. Impact des activits de recherche au niveau agronomique, socio-kconomique
 
et au niveau de la gestion des ressources naturelles
 

La mise en oeuvre du plan de formation i court terme ,Iaborde par I'quipe AT de concert avcc I'6quipc RSP 
et les autres partcnaires du projet ARTS et le dynamisme dont a fait preuve l'ensemble des chercheurs et 
techniciens impliquds, ont manifestemcnt dornd leurs fruits au nivcau dc la ralisation des activitds de 
recherche. 

Cest ainsi que ]a planification, I'cxdcution et rNvaluation des activitds de recherche des deux dquipes RSP se 
sont nettemcnt amdliordes au cours des deux demiires annes. On peut rsumer les rsultats de ces activitds 
sclon les axes suivants : 

Etude des performances du matriel vg~tal introduit ou cr~d par la recherche th6matique, souvent en 
comparaison avec les varidtds locales. 
Amelioration des techniques culturales et de l'levage; essais d'int6gration de I'agriculture et de 

l'levage et adaptation des techniques traditionnelles. 

Test en milieu rdel des innovations proposdes et dtude de leur impact technique et dconomique. 

Recueil des opinions des utilisateurs et analyse de leurs rdactions vis-6i-vis de ces technologies. 

Caractdrisation des systkmes de production (systmes de culture, syst~me agro-forestiers et syst~me
d'dlevage) dans leurs dimensions agronomique, socio-dconomique et environnementale, plus
particulinrement ldtude du degrd de ddgradation des ressources naturelles. 

7.1. Caract~risation agro-kologique, syst~mes de production et diagnostic des potentialitis et 

contraintes du milieu 

7.1.1. Zonation aigro-6cologique et syst~rnes de production 

La caractdrisation agro-dcologique des zones d'intervention du programme RSP a dt6 de plus en plus affin6e 
grhce i la constitution d'importantes bases de donn~es au cours des dernifres anndes du projct. Actuellement 
cette caractdrisation prend en compte les crit~res et facteurs suivants 

la pluviom6tric, 

la productivit6 des sols, 
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les cultures piincipales :c6rdales et cultures de rente, 

la densitd des animaux, 

]a densitd du a population. 

Grice au pouvoir analytique du SIG, la superposition de diffdrents niveaux d'information permct laddtermination sur une carte d'une 6chelle donnde des zones homog~ncs ayant des caract6ristiques communes.Cette reddfinition des domaines d'intervention du programme RSP ades implications importantes pour ladiffusion ct la g8n6ralisation ultdrieure des innovations techniques permettant I'amdlioration du matdriclvdgdtal et des techniques culturales, lintcnsification et la diversification des syst&mes de production. 

Actuellement, 4 grands ensembles sont clairement identifids : 

a. la zone sahdliennc au nord, caractdrisge surtout par la faiblesse et la forte variabilitd de ]a pluviomdtrie(infdrieure ,i600 mm), ainsi que par la pratique d'une culture c&rdalire unique, le petit mil, et de l'6levage
extensif sur parcours. 

b. la zone centrale, mrqude egalement par un niveau pluviom6trique faible (600-800 mm), mais surtout parune tr~s forte pression liumaine et animale ; la partie sud de ]a zone centre se distingue nettement par sabonne pluviomtrie (800-1000 mam) et par l existence de sols de meilleure productivitd. Globalement, lessyst~mes de cultures de la zone centre sont tr~s diversifids : on y cultive toutes les cdrdales (mil,mais,
sorgho) et los cultures de rente (coton, arachide, nidb6).
 

c. ]a zone Est, caractdrisfe par des sols de productivitd movenne, un niveau pluviomdtrique moyen au Nord-
Est (600-800 mm) 6levd au Sud-Est (800-1000 mm), et surtout par 'existence d'une culture de rente,
l'arachide. Contrairement i ]a zone centre, la pression humaine et animale y est faible. 
d. iazone Ouest, marquee surtout par le.xistence de bons sols et d'une pluviom6trie dlevde (800-1000 mm aunord-ouest et supdrieure A1000 mm au sud-ouest). Ces caract6ristiques en font une zone cotonnikre assezimportante dans sa pattic nord, o6i Ion cultive aussi du sorgho, souvent associd au mais et au mil.Lessvstmes sorgho seul, mais/sorgho, mil/sorgho, arachide/s6same et arachide/nidb6 sont pratiquds dans la
patic sud de cette zone. La pression d6mographique ainsi que la densite animale y sont faibles.
 

Cest dans le sud-ouest que le pays dispose de potentialit6s dlevees en ternes de sols productifs, de ressources
en eau et de bas-fonds amdnag6s ou en cours d'amdnagement pour le d6veloppement de la culture du riz,
irrigu6 et pluvial. L'arboriculture, la culture du s6same ct l'levage prdsentent dgalement de larges

potentialit6s dans cette zone.
 

D'une faqon g6ndrale, Issystemes agro-forestiers dominent largement le paysage agricole au Burkina Faso.Ils se caractdrisent par l'e.xistence do plantations d'arbres espacds avec des cultures intercalaires, g6n6ralementdes cdrdales. La densitd des arbres depend des zones agro-climatiques, avec plus de 20 arbres/ha dans leszones arrosdes ,5moins de 10 arbres/ha dans les zones s~ches. Du sud arrosd au nord aride, la cultureintercalaire dominante passe du sorgho et mais au petit mil, tandis que i'esp&cce arboricole varieconsid6rablement (karitd, manguier, oranger, etc...). Le syst~me de culture traditionnel qui inclue de longuesp6riodcs de jach~re, joue tn r6le majeur dans la restoration de la fertilitd des sols et Iar~gdndration du couvert 
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vdgdtal naturel. La pratiqu."des jachdres est actucllcnicnt en rdgression 6icause dc la forte prcssion 

demographique sur Ics terres cuhivdcs. e de laforte charge animale sur les terres de brousse 

7.1.2 Analyse des contraintes 

Concemant les contraintes agrononiques et socio-dconomiques identifides par IcDiagnostic du milicu
 
physique ct humain realis6 par I'Equipe RSP, ilfaut oiter:
 

a. La dduradation des sols et des autres rcssources naturelles qui se traduit par unc baisse de la fertilitd
 
phvsio-chimique ct par la destruction du couvert herbacd et arbustif, 6 des dcgrds 
 'arics. A titre indicatif, la 
decradation est extrEmC 6 Donsin ct assez avancde ,iTiougou, Tiano ct Kamsi dans lazone centre. L'etat de 
dderadation est moderc 6 rclativement avancd Kavao et Yasso, et plut6t faiblc ,iKawara et Dimolo dans la 
zone Ouest. Cetic caractdrisation du dcgrd de surexploiltation des rcssources naturciles permet actucliement 
de mieux ddfinir les objcctifs de recherche, de cibler les actions de dd%'cloppement et de proposer des mesurcs 
corrcctivcs. 

b. Les pratiques culturales intensives appliqudes Aicertains cultures de rentc conne le coton entraincnt une 
diminution rapide de lacapacit6 productive des terres concerdes ct une degradation notable de
 
P'environnement. Cc phcnomdne va s'accentucr en raison du regain d'intdr~t dans la culture du coton, lid , la
 
devaluation du franc CFA.
 

c. L'immieration dans une rdpion donnee, provoqude par la pression ddmographique, la ddgradation des
 
pfturages et par deux decennics de sdchcresse prononcec. entraine la mise cn oeuvre de systdmcs de culture
 
peu adaptds i cette rdgion, bicn que les immigrants sont potentiellement porteurs d'innovations. De plus, la
 
pression foncierc sur les terrcs agricoles
 
augmente.
 

d.Le processus du changement technologique est lent du fait que ladoption des innovations proposdes
necessite un minimum de ressources financidres et quc les producteurs nont pas aceds ,Aces ressources, par
 
manque de crddit notanment.
 

c. Le manque dc main d'oeuvre accrtaines pdriodes de la campagne agricole ct l'absence des moycns de 
transport sont aussi des dlements contraignants 6 ladoption de cerlaines innovations dont les paysans sont 
convaincus. L'exemple des fosses furnidres est tris illustratif cctte dgard : les paysans fabriquent du fumier 
mais ils trouvent d'cnormes difficultes ,letransporter aux champs ct l'pandrc sur les parcelles. 

7.2. Aspects agronorniques et gestion des ressources naturelles 

Les cssais agronomiqucs rdalises jusqu', prdscnt sont resumes dans Ics annexes C.4-7 pour la zone centre ct 
les annexes C.14-16 pour la zone ouest. Fondamentalement, l'essentiel de la recherche a visd laugmentation
de la producti'itd en accord avec l'orientation gdndralc de lapolitique agricole du pays qui aspire l'auto
suffisance alimentaire. C'cst 
ainsi qu'on peut expliquer la conduite de nombreux essais visant 

'dvaluation des varids ihauts rendements chez Ics paysans. 
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le test de diffdrentcs techniques d'installation des cultures, 

le contr6le des maladies et parasites, 

la conduite de la fertilisation mindrale et organique des principales cultures. 

Les rdsultats de ces essais permettent de situer les potentialitds d'amdlioration de la productivitd du mil, du

sorgho, du ni6bd et de larachide dans la zone centre, et celle de ces m~mes cultures en plus du mais et du riz

dans la zone ouest. I)faut souligner rintroduction de varidtis amdliordes 
 cycle court, des varidt6s toldrantes 
ou rdsistantes au striga (mais SR 22 et KPB), ainsi que le paquet technologique concernant le riz pluvial. 

La recherche rizicole 5I'INERA peut dtre un bel exemple de collaboration entre le Programme Riz, le
Programme ESFIMA ct Ic Programme RSP, I'ensemble travaillant pour mettre , la disposition des

producteurs des varictcs de bornes qualitds i l'usinage et 6 la consommation, et des techniques de production

addquates. Ces conditions sont n6cessaires pour :
 

la mise en valeur efficiente des amdnagements hydro-agricoles cofiteux, 

l'insertion du riz pluvial dans le syst~me de culture de la zone soudano-guindenne. 

Compte tenu des perspectives de consommation du riz (importation de 90.000 tonnes en 1993 pour une
valeur de 12 milliards de franc CFA), renjeu de ]a recherche rizicole est d'une importance capitale pour le 
pays. La contribution de I'cquipe RSP/ARTS i ce programme commence ,ise concrdtiser notamment A 
travers ridentification et la ddlimitation des zones potentiellement rizicoles en utilisant le SIG. 

En plus de ces actions classiques, ]a recherche s'oriente depuis r6cemment vers une perspective relativement
p!us intdgrde de I'agriculture, de la gestion des ressources naturelles et des aspects socio-6conomiques, tout enmaintenant l'objectif d'augmenter la productivitd. Le Tableau 7.1. rdsume les principales innovations
expdrimentdes en station, teste en milieu rdel et dvaludes chez les paysans de Donsin. Ces mimes 
technologies ont aussi 6t6 testde dans les autres sites. 
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Tableau 7.1 :Tests en milieu riel des innovations mises au point par le projet ARTS/RSP et visant 
I'amdlioration de la productivit6 des cultures vivri~res et la conservation des ressources naturelles. 
R~sultats observes chez les paysans i Donsin, 1993. 

Types d'innovations testdes 

1.Technique du Zai
 
Temoin 

Zai simple 

Zai paillage 

Paillage br-6l6 

Paillace non brfil 


2. Localisation des cultures sur la toposdquence
 
Plateau 

Pattic supdrieure 

Patie interm6diaire 

Partie inkrieure 

Bas fond 


3. Localisation des cultures par rapport aux types de sol 
Argileux 
Sablonneux 
Limoneux 
Sable/Gravier/Argilc 
Sablo-argileux 
Sablonneux + graviers 
Gravillonneux 
Argilcux + graviers 

4. Lutte anti-drosive
 
Erosion faible 

Erosion movenne 

Erosion forte 


5.Contr6le du ruissellement 
Temoin sans diguette 

Cordon picrreux 

Diguette en terre 

Diguette en herbe 

Divuette en bois 


Rendemcnt moven des cultures (kfg/ha) 
S i
Sorgho Mil 

674 554
 
1242 941
 
1049
 
672
 
690 394
 

853 546
 
579 368
 
782 631
 
845 362
 
516 249
 

553 323
 
992 1027
 

1533
 
790 502
 
736 537
 

1032 494
 
657 322
 
594 369
 

768 534
 
730 508
 
573 411
 

642 557
 
965 717
 

1023
 
531
 
500
 

Source: Donnes non publiees prdpardes par Mike Bertelson, Chef de I'Equipe AT, 6la demande de l'Equipe 
d'Evaluation Finale 
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A titre indicatif, des 6tudes de terrain ont dtd rdalisdes pour tester diffdrentes techniques de semis (semis A 
plat, semis sur billons, buttage), des modalitds d'apport de la matire organique et des engrais, et des 
techniques pcrmcttant de rdduire le ruissellement commc 'amdnagement de cordons pierreux sur sols 
d6gradds. Ces 6tudes sont compldt6s par des enqu~tes d'opinion aupr~s des paysans pour mieux les 
sensibiliser au phdnomne de degradation des ressources naturelles au niveau de leurs terrains. 

En 1993, 'Equipe RSP de ]a zone centre adgalement caractdrisd le degri6 de r6gdndration des communaut6s 
herbacdes des sous-bois au niveau des champs cultivds et aralis6 une 6tude d'impact des cordons pierreux 
sur ]a restoration des sols. La gestion amdliorde de la fertilit6 du sol est le fait du ddveloppement 
spectaculaire dc la technique du Zai introduite du nord du pays, et qui consiste i faire une multitude de 
petites "fosses fumifres" sur un champ avant de le planter en sorgho ou en ma's. 

La technique du Zai peut contribuer efficacement Al'amdlioration de la fertilitd du sol comme le ddmontrent, 
los champs de sorgho visitds i Donsin o6i il y avait un ddcalage important de croissance des cultures chez les 
paysans ayant appliqud la technique et ceux ne I'ayant is fait. L'inroduction de cette technique i Donsin a 
eu ur dcho tr~s favorable de ]a part des agriculteurs. Fnviron 70% d'entre eux ont adoptd le Zai en 1993 et 
80% en 1994 avec des rdsultats spectaculaires ayant permi de doubler les niveaux de rendements de sorgho 
observes chez les agriculteurs t moins ]a m~me annde. 

De mani&e similaire, ladoption rapide des cultivars de mais SR 22 dans le sud et Ioucst t~moigne de la 
cr6dibilitd de I'dquipe des chercheurs RSP des zones centre et ouest et de lestime que leur prodiguent les 
agriculteurs et les structures de d6veloppement. L'enthousiasme des producteurs concernant l'adoption des 
cultures fourrag~res et du riz pluvial renforce cette crddibilitd dont iem6rite revient 6il'actuelle 6quipe AT et 
au dynamisme des chcrcheurs et techniciens RSP. 

Un autre r6sultat significatif que l'Nquipe d'6valuation a visualis6 sur le terrain i Donsin concerne la 
r6cupdration des clairifre "incultes" ou zipeld :rapplication du paillage, du Zai simple et du Za" avec 
paillage produit respectivement 430, 1060 et 2290 kg/ha de sorgho grain, le rendement des agriculteurs 
tdmoins n'ayant pas ddpassd 400 kg/ha. On considdre que le Zaf amdliore la fertilit6 et le bilan hydrique du 
sol. 

La gestion de la fertilitd du milieu se fait dgalement par l'utilisation des ldgumineuses fourragdres et 
notamment Icni6bd i double usage pour la nutrition humaine et ralimentation animale. 

7.3. Aspects zootechniques 

Au Burkina Faso, 'dlevage est la deuxidme principale activitd aprds l'agriculture et la production animale 
constitue une source de revenus apprdciables pour les populations, femmes et hommes. De plus, 'dlevage 
foumit la force de traction et contribue significativement itr'quipement des exploitations agricoles et it 
l'intensification des cultures atteldes, i travers la foumiture de fumier de ferme. C'est pourquoi les activit6s de 
recherche zootechnique des deux dquipes, Centre (Annexes C8-10) et Ouest (Annexes C17-19) incluent des 
thdmes aussi vari6s que la caractdrisation du r61e socio-dconomique de I'dlevage, le test de conditionnement 
des boeufs de labour en saison sdche, le test d'amdlioration de la production de fumier et I'dvaluation des 
possibilitds d'am6lioration de la production de viande et de lait, sous les diffdrentes conditions d'alimentation 
et de santd animale. 
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Lc th6me dc l'int~gration de I'agriculture ct de 1'dle'age est un axe de recherche qui revft une importance 

capitale. Cc sont les pratiques de nomadisme ct de transhuniancc qui ont conduit au surpturagc des brousses 

ct Ala disparition, par cndroits, du tapis v'gdtal laissant des clairieres de sols nus comupactes ou zip&k 

, Donsin. Durant la saison schc, d~ficitaire en aliments, de grandes quantit~s de rcsidus de rcoltc 
comme 
sont export6cs des champs pour permcttre la survic des animaux. Cette pratique trcs rdpandue non seulement 

limite les performances anirnales mais aussi affecte dangereusement la productivit& des sols. 

De cc fait, une attention particuli&re est portie sur la divcrsification et I'amdlioration de la production 

fourrag&e, la conservation et Icstockage des fourrages, la pratique des cultures ,5double fin (nibe), Ic suivi 

ct la gestion des rdsidus stockes et la complkmentation animale par des produits agro-industriels. Le r6le 

fourrager de la jach&rc cst reconnu et actuellement l'quipe RSP Ouest est activcment impliqlude dans un 

projet regional sur I'tude des jach&res dans les pays de I'Afrique de l'oucst, avec I'appui financier de la CEE. 

7.4. Aspects agroforestiers 

"Au Burkina Faso, ainsi qu'ailleurs en Afrique soudano-sah6licnne, l'agriculture sc pratique en prsence d'w 

parc agroforestier constitu6 d'arbres dpais volontairement epargnds par lagriculteur. Qu'il poss~dc unc 

composante de production animale ou non, cc syst&mc de culture est Icplus r6pandu en Afrique de I'ouest. 

L'arbre occupe une place importante dans l'environnement socio-dconomique des paysans salilicns, en raison 

de ses usages pour la consonimation humaine ct animale, la production denergic, la mddecine traditionnelle, 

la construction et l'artisanat, en plus des effets sur laccroissement de la fertilit6 physique et chimique des 

sols".' 

Cette citation resume bien limportance et les r6lcs de larbre dans les syst6mcs de production soudano

sahdliens que les deux dquipes RSP Centre ct Ouest ont parfaitement compris (Annexes C11-13 ct C20-22). 

Les th~mcs de recherche et Ics tests proposes sont pertinents par rapport aux enjeux presents de I'tude des 

pares agroforestiers. Bien qu'il soit regrettable que les activitds d'agroforesterie n'aient commencd qu'a partir 

de 1993, en raison du recrutement contractuel tardif des deux agroforestiers de I'quipc RSP, les visites sur Ic 

terrain it Donsin, Tiougou, Kawara et Yasso montrent clairement que le demarrage du programme est sur la 

bonne voie. 

Les actions mendes ct les "echniques exp~riment6es visent 6 dtudier les svst~mes agroforestiers traditionnels, 

atester I'efficacit6 des hales vies d~fcnsivcs avec l'etudc du comportement de diffdrcnts arbustes i usage 

multiples (fourrage. haie, brise vent, lutte anti-drosive), i tester les possibilites de vdg~talisation des cordons 

pierreux, et ,5etudier linterface arbre-culture en consid~rant le sorgho associe au karite, arbre d'importance 
la formation des 

economiquc et sociale considerable. La contribution des produits forestiers non ligneux 

revenus des femmes en milieu rural est dgalement 6tudice. 

7.5. Aspects socio-6conomiques 

La recherche itcaract~re socio-econonique reprdsente une composante importante du Programme 

RSP/ARTS, comme on peut le constater ,ttravers la masse des documents ecrits ct d'articles e 

Communication prdsentee au Symposium international sur 
' BotTa, JAM., Taonda,S.J.B., Dickey J.B (1993) 


les Pares Agroforestiers des zones semi-arides d'Afrique de l'Ouest Ouagadougou 25-27 Octobre 1993.
 

i 
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communications dont la liste est prdscntde cn Annexe. A titre d'illustration, des 6tudes approfondies ont t 
rdalisdcs concernant : 

ranalyse de march6 :marchd des cdr6ales au niveau local et regional, 

l'Ntude dconomique du suivi des exploitations agiicolcs, de la formation du revenu des producteurs et 
de l'6valuation des d6penscs des m6nages, 

l'valuation 6conomique des coots des essais (budgets partiels) et de ]a rentabilit6 des techniques
culturales am6liordes et des techniques de conservation de l'eau et du sol, 

'enqu~te d'opinion aupr~s des agriculteurs sur I'adoption des technologies. 

L'analyse dc la rentabilit6 6conomique des techniques de conservation dc 'eau et du sol et la formulation de 
budgets partiels pour chaque technique ont dtd rdalis~es en 1993. Cette 6rude a6t6 compidt6e en 1994 par 
une enquite d'opinion aupr~s des producteurs i Donsin, Tiougou et Tiano, et par une 6tude d'impact du Za"6 
l'chelle nationale grce au syst~me d'information gdographique. 

7.6. Conclusion 

La recherche agricole au sein du programme RSP/ARTS joue un r6le important pour le d6veloppement de 
I'agriculture et de 1conomic du Burkina Faso. Les exemples suivants sont donns ,Atitre d'illustration : 

Le developpement d'une expertise nationale pour r6soudre des probl&mes agricoles sp6cifiques ayant
de larges incidences dconomiques. C'est le cas par exemple du riz pluvial, de varidtds hatives de 
sorgho, de varidtds de mafs r~sistantes au striga et de vari6t6s de nidbd Adouble fin. 

L'adaptation de technologies, ayant fait leur preuve, aux conditions rdelles de production en milieu 
paysan, avec des tests de rentabilit6 6conomique et d'acceptabilit6 sociale. Cette activit6 de la 
recherche qui constitue Iessence m~me du programme RSP et qui int~gre les savoirs paysans permet 
non seulement de contribuer 6 )acr6ation technologique mais aussi de faire des dconomies de 
ressources humaines et financi~res. 

La contribution au transfert de technologies performantes au niveau des agriculteurs, grAce aux liens 
que le programme RSP entreprend avec les services de vulgarisation et les structures de 
d6veloppement. 

Enfin, rapplication des r6sultats obtenus peutjouer un r6le important dans l'accroissement de la 
production agricole ,itravers 'amlioration des rendements de nombreuses spdculations permettant
ainsi de contribuer i I'auto-suffisance alimentaire et d'augmenter les exportations des produits 
agricoles. 
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8. Documentation scientifique et technique 

8.1. Presentation du centre de documentation 

Le Centre dc Recherche Agricole et de Formation (CRAF) de Kamboinsd qui se trouve ii 12 km de 
Ouagadougou abrite le centre de documentation mis en place en 1989 avcc le demarrage du Projet ARTS. Le 
centre dispose de 2 sallcs de rayons dc classemcnt et d'une salle de lecture, et entretient pros de 11.000 
r6f6rences r~pertori6cs. Une pa-tie dc ces rdferences correspond aux documents et archives liritds du Projet
SAFGRAD et de l'ICRISAT. Le fichier des rdferences est un registre manuel, tenu par une documentaliste 
exprimcnt6e avant requ une formation locale en maticro de techniques documentaires. Lc centre vient 
d'acqudrir un micro-ordinateur portable. 

Les chcrcheurs et techniciens du programme RSP et des autres programmes de I'INERA, los enseignants, les 
etudiants en mcmoircs de fin d'etude et les stagiaires e visiteurs du CRAF qui travaillent dans le domaine de 
la recherche sur les svstemcs de production, de Idlevage ct de l'agroforesteric sont les principaux utilisatcurs 
du centre de documentation. Les coordinateurs des programmes de recherche expriment leurs besoins au
 
niveau du centre ct la commande des documents a lieu en fonction des fonds disponibles. En gdndral,
 
lacquisition des documents est relativement rapide. Le centre ,dKamboins6 dispose egalemcnt de quclques
 
CD-ROM dont la Biblioth~que d'Agronomie Tropicale Sdsame offerte par le CIRAD.
 

I1n'exstc pas de bibliothque ou de support documentaire adequat au Centre de Recherche de Farako-B5.
 
Les chercheurs RSP de ]a zone ouest font lcurs commandes au niveau du centre de Kamboinsd o6i ils doivent
 
venir consulter les ouvrages et p~riodiques en cas de besoin.
 

8.2. Organisation de la documentation AhKamboins6 

La biblioth~que sdlctive disponiblo ai Centre est organisde selon les quatre volets suivants 

Volet I : Recherche sur les syst~mes de production ct syst~mes agricoles. I1regroupe esbentiellement les
 
quclques publications du progranmme RSP/-NERA et les documents fournis par l'Universit6 de Purdue.
 

Volet 2 : Agroforesterie. IIs'agit d'une sdrie d'ouvrages, d'extraits d'articles et de rdsuni6s de themes
 
spdcifiques 6galement offerts par l'Univorsit6 de Purdue.
 

Volet 3 :Zootechnie. Une sdric d'ouvrages de base dans le domaine de l'levage. C'est aussi un don de
 
l'Universit6 de Purdue.
 

Volot 4 : Revues et pdriodiques dans les domaines de l'Agronomie, de la Zooteclnie, de l'Anthropologie, do 
l'Environnement, do l'Etlhologie et do rEconomie. I1existe plusieurs numdros de pdriodiques. 

Enfin, le Centre dispose d'une sdlcction de 8 theses Master et 64 theses de Doctorat PhD soutonues au cours 
des 10 dcmires annes dans des univorsites anidricaines ct traitant des problcmos de l'agriculture ct do 
I'environnonient dans les pays du Sahel (Burkina Faso, Niger, Mali, Sdnegal, C6te d'Ivoire, Somalie). Sur les 
64 tlhescs PhD, 24 traitent de l'agriculture au Burkina Faso. 

8.3. Cu;ntribution du Projet ARTS 
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La plupart des documents disponiblcs (ouvrages, plriodiques, thses, tires Apart) directement en rapport
avec l'approche syst~miquo ont W acquis dans le cadre du projet ARTS. Sur les 11.000 r~fdrenccs
r6pcrtorides, 2150 sont fournies par cc projet parmi lesquelles 525 ouvrages et 24 priodiques sous forme do
dons de l'Universit6 de Purdue. Ls documents scientifiques ont 6t6 sdlectionn~s pour leur pertinence par
 
rapport aux probl~mes ct conditions du Sahel.
 

Projet ARTS a 6galement foumi au centre de documentation do Kamboins6 le micro-ordinateur portable etquelques logiciels en vue do faciliter l'informatisation du fichier bibliographique et la recherche dc rdfdrences 
par crdinateur. 

9. Statut du chercheur et personnel de recherche 

Le syst~me d'6valuation des chercheurs actuellement en vigueur ob~it aux m~mes r6gles quo celles appliquces
par le Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supdrieur (CAMES) auquel appartient le CNRST etdone I'JNERA. Le CNRST est ]a seule institution de l'Afrique do I'Ouest qui soit encore rattach6e au syst~me
CAMES. Ce syst~me prdsente lavantage de permettre une 6valuation des chercheurs et enseignants
universitaires sur la base de crit~res objectifs qui sont de nature purement acaddmique, entre autres, lenombre de publications dans des revues scientifiques reconnues. Mais le CAMES a l'inconvdnient majeur do 
ne pas reconnaitrejusqu'd pr6sent l'quivalence des Masters des universitds arn6ricaincs au dipl6me do 3c
 
cycle (de l'Universitd d'Abidjan par exemple).
 

Cette situation pdnalise les chercheurs i 'INERA et plus particulifrement ceux du programme RSP qui sont
engag6s dans le Projet ARTS. C'est la raison pour laquelle le programme do formation Along terme do ce

projet, qui prdvoyait l'envoi de six candidats aux universitds amdricaines, n'a pas rempli correctement sa

mission, trois des chercheurs concernds ayant td contraints do s'inscrire au Doctorat de 3e cycle pour des
raisons d'avancement dans la carri~re. Ce dipl6me permet en effet aux chercheurs d'am6liorer leur situation

matdrielle, par rapport Aleur statut peu motivant avant l'obtention du dipl6me de 3e Cycle.
 

Le statut professionnel, le salaire, les opportunit~s d'avancement dans la carri6re et les perspectives d'avemr
 
sont les prdoccupations majeures des chercheurs et du personnel d'appui de la recherche. Les sources de
motvation do ]a majorit6 du personnel sont lies essentiellement i la promotion exteme Atravers la formation
 
et la prdparation des dipl6mcs.
 

Cette situation requiert une attention particuli6re do la part du CNRST pour amener le CAMES Aaligner dans 
sa grille d'6valuation des crit6res ayant trait i la fonction do formation des vulgarisateurs et techniciens quo
les chercheurs RSP assurent do part la nature de leurs activit~s do recherche. La production do supports
addquats pour la vulgarisation (fiches techniques, maquettes, audio-visuol, logiciel, etc...), la capacit6
d'encadrement des agriculteurs pour le transfert do technologic en milieu rural et le taux d'adoption des
innovations par les paysans peuvent constituer des crit~res objectifs, Ac6t6 des publications scientifiques, 
pour l'valuation et la promotion des chercheurs. 

En tout dtat do cause, un statut motivant bas6 sur l'valuation des performances, des reclassements et des
bonifications salariales pour inciter et reconnaitre le personnel m~ritant, qu'il soit chercheur ou technicien,
doit 8tre un objectif prioritaire du CNRST, pour quo I'INERA continue Aproduire des innovations 
technologiques n6cessaires Al'agriculture Burkinab6 dans les anncies 90 et au deli. 
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Theme dc la Formation 
e toct Norn du Formateur 

DOS - WP 

M. Nana 

DOS - WP 

Ms Tailly CIRAD/DSA 


GAMS 
Programmation lincaire 
La modelisation en economic rurale 

Daniel Dcbey 
Rccyclage des tcchniciens I 
CAP de Matourkou 

Technique Document 
IPD/AOS 

Planificaton de la recherche sur les 
system de production agricole 
John Litelic 

JohnRussel 

Roles des femmes dans Ies systemesdc production 

CESAO 

JPartiCipants 
Chcrchcurs (3) 
Tcchnicicns (3) 

Agent (1) 
A. Admin (2) 
Chef Pers. (1) 
Chercheurs (10) 
Techniciens (5) 
Agent (3) 
Secretaires (2) 
Chef Pers. (1) 

Chercheurs 

Superviseurs c 
techniciens 

Documentaliste 

Chercheurs 

Superviscurs ct
tcchinicicns 

Datc 
om . derd u o r a t 
Partici. [ u rr ed c 

er/'ours Observations 

Nov ct 13 156 
Dec 1990 

Dec 1990 22 132 Ouagadougou 
Evaluation par Ics 
participants 

p2 jours 
12_jours 

Sept 1991 3 42 Ouaga, Bobo 
Evaluation par les 
participants 
6 jours 

Janiet 
Fe' 1992 

28 812 Ouagadougou 
14 jours 

Feb ct 
Mars 1992 

2 58 Bobo 
29 jours 

Mars 1992 34 374 Ouagadougo 
Rpport de stage des 
participants 
II jours 

Avril ct
Mal 1992 21 252 Bobo12 jours 
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Theme de la Formation 
et Nom du Formateur 

Quatro Pro: Gestion et traitement de 
donnecs 

John Dickey 
Ouedrago 

WP 
IBC et MDI 

Anglais, Centre Culturel Americain 

Branchement des aplareils, John 
Dickey 

Anglais, Centre Culturel Americain 

DOS et Quatro Pro Analyse de 
donnees Bertelsen 

Atelier de Planifi-aton de la Recherche 
Wallace Tyner 

Rechclage Tech 
Recherche sur les SP 

CAP Matourkou 
Prcgrammation lineaire 
Jess Lowemberg-Deboer 

Lotus 123, Quattro Pro 
IBC 

Participants 

Chercheurs 

Secretaires 

Chercheurs 

Tous 

Chercheurs 

Chercheurs 
Techniciens 

Chercheurs 

Techniciens 
Superviseurs 

Economistes 

Techniciens 
Comptables 
Assistants 

Date 

Nov et 
Dec 1992 

Nov 1992 

Jan 1994 

Jan 1994 

Jan 1993 

Fev 1993 

Jan 1993 

AT 1993 

Juin etjuillet 
1993 

Nombre de 

Partici. 


20 

7 

29 

6 

1 

8 

41 

25 

6 

19 

Nombre de 
per/jours 

120 

175 

435 

6 

15 

8 

205 

300 

24 

114 

Observations 

Bobo et Ouaga 
6jours 

Ouagadougou 
et Bobo 

25jours 
Ouaga; Bob -

Kamboinse 
I jour 

Ouaga 

Kamboinse 
1jour 

Saria 
5 jous 

Matourkou 
12jours 

Bobo 
4 ours 

Ouaga et 
Bobo 
6 iours 
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Theme de la Formation 
et Nom du Formateur 

Ressourccs NaturcICs 
Jonathon Landeck 
Amadou Diop 

Initiation a la Micro-Infornatique 
IPD/AOS 

GENSTAT 

Dickcv 

SPSS - Analyse de donnecs, 
Bertelsen 

Socio-Economie CAP Matourkou 

Perfcctionneinent de la conduite 
CFTRA 

DBASE IV 

IBC 


GENSTAT 

Stem 

Dickey 
Augustine 

Atelier "SIG" 
IITA/Diaby 

Nombre de Nombre de 
Participants Date Partici. T per/jours Observations 

Chercheurs Sep et 30 300 Poura 
Superviseurs Oct 1993 10 jours 

Documcntalist Mai, Juin, 
Juil 1993 

2 585 Ouagadougou 
29 jours 

Chercheurs 
Superviscurs 

Aout et 
Sept 1993 

5 60 Farakoba 
12 jours 

Tcchniciens 
et Chercheurs 

Nov 1993 6 36 Kamboinse 
6 jours 

Superviseurs 
Techniciens 

Mar 1994 21 252 Ouaga 
12 jours 

Chauffeurs Mars et 
Avr 1994 

7 84 Ouaga 
12 jours 

Agent 
Personnel 

Avr 1994 2 12 Ouaga 
6 jours 

Chercheurs 
Superviseurs 

Avr 1994 13 156 Ouahigouya 
12jours 

Chercheurs 
Techniciens 
INERA 

Jui 1994 6 12 Kamboinse 
2 jours 



Suite Amex C2 :Participation Ades conferences, sdminaires et programmes de formation de courte durde en Afrique et aux Etats-Unis, Projet ARTS, Juillet 
1990 - Aoait 1994 

Theme de la Formation 

Recherche sur le Mais et transfer de 
technologie, IITA 

Symposium RSP 

Seminaire sur 'econ du 

developpement 


AFSRIE Symposium--

Semances Forestieres 

Confannuclle de la Societe pour 

r'Appli-cation de rAnthrop 


Voyage d'etudcs, ADRAO 

Maintien et rcstaura-tion de la fertilite 
des sols en zone soudanienne 

GREFMASS 

Symposium international sur les parc 
agroforestiers 

Analyse de la production agricole 

Participants 

Sankara 
Estanislass 

Ouattara Marc 
Taonda J.B. 

Gnoumou Brigitte 

Kabore Daniel 
Ouedrago S. 

Yameogo Georges 

Sociologues 
llboudo 

Cherchcurs 

Chercheurs 

Chercheurs 

Economistes 

Date 

Juin a 
Aout 1992 

Oct 1991 

Juin a 
Aout 1992 

Sep 1992 

Nov et 
Dec 92 

Mar 1993 

Mar 1993 

Oct 1993 

Oct 1993 

Juin 1993 

Nombre de Nombre de 

Partiei. per/jours Observations 

1 30 Ibadan, Nigeria 
30 jours 

1 5 Michigan State 
5 jours 

1 20 Ann Arbor 
20 jours 

2 42 MSU 
21 jours 

1 14 Ouaga 
14 jours 

1 14 San Antonio Texax 
14 jours 

3 18 Bouake 

6 jours 

4 12 Bobo 
3jours 
3_jours 

2 6 Ouaga 
3 jours 

2 10 Niamey 
5 iiOr s 



Annex C2 "Participation Ades conferences, s6luinaires et programmes de formation de courte dur6e en Afrique ct aux Etats-Unis, Projet ARTS, Juillet 
1990 - Aoft 1994 

Theme de la Formation 

Influence des facteurs climatiques sur 
les productions vegetales - FIS 

Rencontre regionale sur la promotion 
des espaces regionaux d'echanges des 
produits RSPR 

Conference inter-reseau sur la 
recherche et la production des cereales 
cii Afrigiie scnii-aride 

Redaction scientifique 

Lc foncier ct la gestion des ressources 
naturelIcs 

Finance et developpement 

Atelier SAS 

Statistique Agricole 


Visite a Purdue 

AFS R/E Symposium 


Gestion Personnel 

Participants 

Sanou Patrice 

Chercheurs 

Chercheurs 

Chercheurs 

Chercheurs 

Chercheurs 

Daniel Kabore 

Belem Celestin 

Guiebre Robert 

Date 

Sep 1991 

Juil 1991 

Mar 1991 

Nov 1991 

Jul 1992 

Oct 1991 

Juin et 
Juil 1991 

Juil ct 
Aout 1991 

Mai et 
Juin 1991 

Nonibre de Nombre de 

Partici. per/jours Observations 

1 6 Ouaga 
6 iours 

7 56 Sikasso, 
Mali 
8jours 

4 28 Niamey, 
Niger 
7 jours 

5 65 Lome, Togo 

13 jours 
2 34 Dakar, Senegal 

17 jours 

3 12 Ouagadougo 

4 jours 
1 25 Nebraska 

25 jours 

1 40 USA 
40 jours 

1 29 Connecticut 

29 jours 



Suite Annex C2 : Participation Ades conferences, s6minaires ct progranunes de formation de courte dur6e en Afrique et aux Etats-Unis, Projet ARTS, Juillet 
1990 -Aoit 1994 

Theme de la Formation 

Seminaire de recyclage et de formation 
sur les procedures USA ID 

Conference annuelle conjoint des 

Socictes Americains d'Agronomie 


Gestion durable des sols 

Systeme d'Information-Geographique, 
"SIG" 

Gestion des ressource naturelics 

Systemes de production agricoles 

Atelier sur la connaissance indigene 

Participants 

Comptables 
Assistants 

Agronomes 

Chercheurs 

Sohoro/Sankara 


Sorgho Marie-Claire 

Chercheurs 
Taonda 
Soulcymane 

Fanta, Sankara, 

.	 Soulemane 

Agent 

Personnel 

Date 

Mai 1993 

Nov 1993 

Dec 1993 

Jan 1994 

Fev ct 
Mar 1994 

Fev ct 

Mar 1994 

Juin 1994 

Nombre de Nombre de 

Partici. per/jours _Observations 

4 18 Ouaga 
2 jours 

2 20 Cincinatti 
5 jours 

4 

1 

22 

22 

Ouaga 
5jours 

Ibadan 
22 jours 

1 10 Dakar 
22 jours 

2 

3 

12 

12 

Nairobi 

5 jours 

Cotonou 

4 jours 



Annex C3 : Participation aux programmes 

Theme dc ia Formation 


Doctorat 3erne Cycle Zootechnie 


Doctorat 3eme Cycle 

Master's 


Doctorat 3cmc C'cle 


Master's 


Master's 

de formation de longue durde en Afrique et aux Etats-Unis, Projet ARTS, Juillet 1990 - Aoft 1994 

Participants Dtiree Lieu Obserations 

Zoundi Sibiri 1990-94 Ouagadougou Soutenance prevue pour fin 
1994 

Sohoro Adama 1990-94 Cote d'Ivoire Soutcnance prevue pour fim 
1994 

Badini Oumar 1991-94 Etats-Unis Obtention 

Sorgho Marie-Claire 1991-95 Cote d'Ivbire Analyse des donnees 

Sanou Patrice 1993-96 Etats-Unis en cours 

Gnounou Brigitte 1993-96 Etats-Unis en cours 



ANNEXE C4 
RSP Equipe Zone Centre: 

Essais Agronomiques - Campagne 1990-194 

Types dEssais Site Cereales 

Essai varietal en fonction de la Thiougou Sorgho 
fertilisation (sans engrais, 5 
tonnes/ha fumier, et 100 kg Arachide 
NPK/ha) Niebe 

Kamsi Sorgho blanc 

ufi 

Donsin NibA 

Essai varietal en fonction du Thiougou Mil 
travail du sol (semi i plat, 
butttage simple et buttage 
cloison6) Donsin Mi 

I 

ANNEXE C5 
RSP Equipe Zone Centre 

Essais Agronomiques - Campagne 1991-92 

Type dEssai Sites Cereales Varietes 

Tests de varidtds Thiougou Sorgho ICSV 1049 
(mil et sorgho) et 
pratiques S29 
culturales (gestion Mil IRAT P8 
paysanne et 
gestion _ _MV°8201 
chercheurs) Donsin Sorgho ICSV 1049 

Kamsi Mil RAT P8 

Sorghb IRAT 204 

Varietes 

ICSV1049 et S29 

KH241 et QH243C 
TVX32-36 et 
KVX396-4-4 

ICSV 1049 et [RAT 
204 

IK.IP-3 et IRAT 
P8
 

Gorom locale et
 
TVX32-36
 

HKMP-3 et IRAT 
P8 

MW-3 et IRAT
I P8 

No. Paysans 

10 

9 
12 

I I 
11 

16 

16 



ANNEXE C6 
RSP Equipe Zone Centre
 

Essais Agronomiques - Campagne 1992-93
 

Type d'essais Sites Cerdales Vanetds No. Paysans 
Test de vari6tds i Thiougou Sorgho ICSV - 1049 50
 
double usage en
 
culture pure et en Nib 
 7/I80-4-5
association Donsin Sorgho - 1049ICSV 50 

Nib 7/180-4-5 

Etude de Karnsi Sorgho ICSV - 1049 et 28
l'interaction/fertils locale
 
ation
 

ANNEXE C7
 
RSP Equipe Zone Centre
 

Essais Agrononiques - Campagne 1993-94
 

Type 
 Cr6ales Varidt6s Sites No. partenaire ou 

obsenation
 
Test de Zai/ aillage Sorgho Locale 
 Donsin 5
 
Test de Rdg6neration des Sorgho 
 Donsin I parcelleSols DN-radds 

amenage gestion 

chercheur
 
Test de Varidt6s de mil 
 Mi Thiougou

(etude de ]a performance 
 Donsin
vaidtale 

Kamsi
 
Essai-Apron plus sur le 
 Mil Locale Donsin
 
nail contre Irattaque du 
 Thiouigou 
mildiou 

Test de Performance de Arachides EN94C et TS Thiougou 2 Groupements
I'Arachide sous gestion 32-1 Donsin des femmes
 
paysanne et parteneuriat
 
avec les femnles 

Test de varilt6 de mais Mais SR22 et DMRW 20Tiano 

Test varidt6 x fertilisation Sorgho Framidor ICSV Kamsi 40 
1049
 

Test ni6b6 fourn Nilb6 7-1809-4-4 Thiougou 



ANNEXT C8 
RSP Equipe Zone Centre
 

Acfivitis en Zootechnie - Campagne 1991-92
 

Types Sites 

Caractdrisation des svstemes d'6levage Thiougou, Donsin, Karnsi 

Etudes des espaces Thiougou, Donsin 
paturds 

Test de conservation et de stockage de fourrage et suivi et gestion 
de rdsidus stockes 

ANNEXE C9 
RSP Equipe Zone Centre
 

Activitds Zootechnies - Compagne 1992-1993
 

Type Sites 

Caract6risation du r6le socio-6conomique de Thiougou, Donsin, Kamsi 
rNlevage 

Suivi de ]a gesfion des rdsidus stockds pour Thiougou, Donsin 
lalimentaton des animaux 

Test de conservation et de stockage de fourrage Thiougou, Donsin 

ANNEXE CIO 
RSP Equipe Zone Centre 

Activit6s-Zootechnie - Campagne 1993-94 (1995) 

Type Sites Obscrvation 

Croissance compensatrice et 
production de viande ovine au sein des 
exploitations du plateau central 

Kamsi Etude these 

Compldmentarion alimentaire des 
animaux 

Donsin 
Thiougou 

Varitds de ni6b6 
usage 7-180-4-4 

double 



ANNEXE C I I
 
RSP Equipe Zone Centre
 

Activitds en Agroforesterie - Campagne 1991- 1992
 

N6ant - Par manque d'agroforestier dans 1'6quipe.
 

ANNEXE C12
 
RSP Equipe Zone Centre
 

Activitds en agroforesterie-compagne 1992-1993
 

Non signaldes.
 

ANNEXE C13 
RSP Equipe Zone Centre
 

Activit6s Agroforesterie -Compagne 1993-1994 (1995)
 

Type Sites Observation 

Etude de la gestion de l'arbre dans les systmes 
de production 

Thiougou 
Donsin 

Caract6risation du couvert arbor6 
agroforestiers de Donsirn 

des parcs Donsin 

Test de culture en couloir Soria Travail en collaboration avec une 
6tudiante Su~doise 

Test de anise en place et de gestion de hales 
vives ddfensive 

Donsin 

Test de vdg6talisation de contou pierreux (hales 
vives sur courbe de niveau) 

Donsin 

Suivi de la production fruiti6re du karit6 et du 
Necre 

Thiougou Etude th~se 

Etude d'interface arbre-culture (karit6-sorgho 
local) 

Thiougou Etude these 



ANNEXE C1 4
 
RSP Equipe Zone Ouest
 

Tests Agronomiques 

Types 

Test de mais i cycle intermndiaire 

Test d'6valuaton du riz pluvial 

Test de rotation association cereales 
lguniineuses 

Sole fouragi*re 

Test de rotation de cdr6ales arachide 

Test de comparaison entre sorgho local et mais 

Test association mil/nidb6 

Crdales 

Mais 

Riz 

Mil 

Mil 
Arachide 

Sorgho 
Mais 

iI 
Ni b6 

- Campagne 1991-1992 

Sites 

Kayao 
Yasso 

Kayao 
Yasso 

Dimolo 
Kawara 

Kawara 

Yasso 
Kavao 

Dimolo 

Sites 

Yasso
 
Kavao
 

Kavao 

Kayao 
I Yasso 

Kayao
 
Yasso
 

Varites 

SR22 

[RAT 144 et 
1195-5-2 

locale 
KVX 396-4-4 

Braccharia 
ruziziensis 

local 
1160g 
local 
SR 22 

local 
KrX 396-4-4 

ANNEXE C15
 
RSP Equipe Zone Ouest
 

Agrononie - Campagne 1992-1993
 

Type 

Test nib6ii double usa-e 

Test d'adoption de mats i cycle court 

Test de Mais 

Test lutte contre le shriga 

Test d'adoption du riz pluvial 

CUrdales 

Nib 

Mais 

Mais 

(hebercide)* 

Rib 

Varitds 

7/180-4-5 

KPB 
SR 22 

SR 22i/FBH 1 

2 - 4 - D 

RAT 144 
1195-5-2 

(Ok
 



ANNEXE C16 
RSP Equipe Zone Ouest
 

Tests Agronomiques - Caxnpagne 1993-1995
 

Type Cr6ales Vari6tds Sites 

Test d'herbicide sur c6rcales Mais 
Riz pluvid 

SR 22, KPB, FBH I 
JRAT 144 et 1195-5-2 

Kayao 
Yasso 

Etude sur la culture maraichre 
en saison hurnide 

Station 

Test Mais 6 cycle court Mais 

Test Ni6b& Nib6 

Test d'am6lioration 
culture d'ignane 

de la Ignane 

ANNEXE CI7
 
RSP Equipe Zone Ouest
 

Tests en Zootechnie - Campagne 1991 - 1992
 

Non signalds 

ANNEXE C8 
RSP Equipe Zone Ouest
 

Tests en Zcoteclnie - Canipagne 1992-1993
 

Type Sites Observation 

Test d'an6lioration de la production laitiere Yasso 

Test de sauvetage des veaux Kawara Les veaux de 9 troupeaux 
appartenet i 9 agropast 

Test de conditionnement de boeufs de labour en 
saison sche 

Yasso 
Kavao 

Test d'arn6lioraiun de la production de fimier Yasso 
Ka'ao 

Evaluation du potentiel laitier des races bovines Yasso 
Kawara 

Test d'acceptabilit du conditionnemet des 
boeufs/travail du sol en sec 

Kayao 

(
 



ANNEXE C19 
RSP Equipe Zone Ouest
 

Test en Zootechnie - Campagne 1993-1995
 

Type Sites Obsevation 

Test d'am6lioration de la production laitiire en 
saison s~che 

Test de conditionnement 6es boeufs de labour en 
saison s~che 

Yass 
Kayao 

Effectifde 78 boeufs 

Evaluation du potentiel laitier des races bovines Kawara 
Yasso 

Test de sauvetae des veaux Kawara Sur 60 veaux 

Test d'am.Hioration de la production de fumier Yassao 
Kawara 

ANNEXE C20
 
RSP Equipe Zone Ouest
 

Tests en Agroforesterie - Campagne 1991-1992
 

Nant :Manque de chercheurs en agroforesterie dans 'dquipe
 

ANNEXE C21
 
RSP Equipe Zone Ouest
 

Test en Agroforesterie - Campagne 1992-1993
 

Nant par manque de chercheurs en agroforesterie dans 'dquipe.
 



ANNEXE C22 
RSP Equipe Zone Ouest
 

Activit6s en Agroforesterie - Campagne 1993-1995
 

Type Espices Sites 
Contribution des produits forestiers non tigneux Ala Tous 

formation des revenus des fenmnes en milieu rural 

Etude des syst~mes agroforestiers traditionnels Tous 

Tests de haies - vives d6fensives Yasso 
Kavao 

Test de comportement d'esp6ces en hale vive Acacia rulotica Kayao 
Acacia senegal
Boultimif rufnemux 

Yasso 
Kawara 

Ziziphus mauritiana 

Etude de l'influence de Gliricidia sepium plantde en ligne sur Gliricidia Sepium Dinolo 
le rendement des cultures intercalaires et rNvolution des sols 

Etude de brise vent Azodirachta indica Kawara 
Bouhimia rufesceux Donolo 
Encalyptus Camaldulensis 
Anacardiun occidentale 



PUBLICATIONS DE RSP (Centre et Ouest) et ARTS
 

DOCUMENTS DE TRAVAIL ET RAPPORTS
 

Bertelsen, M.K. et D. Kabor .MarginalProductivityEstimatesforFactorsAffecting CerealProductionin 
Burkina Faso:A ProductionFunctionApproach. Report, October, 1994. 

Bertelsen, M.K.. Normative andPositiveEvaluationsofImpact ofSANREMAActivities in Donsin, BurkinaFaso. 
Research Proposal Concept Outline. April, 1994. 

Brux, J.. Women in Development: Guidelinesfor Farmin.SystemsResearch in BurkinaFaso.Report, August
1991. 

Gnoumou, B.. Syst~mes d'dlevage et espacespdturesdans les villagesde Thiougou et Donsin : Identificationet
Caracterisation.RSP Document de travail n°2.0, Mars 1992. 

I-fien, V., D. Kabor6, Y. Sansan, et J.LOWENBERG-DEBOER. Les caractiristiquede risquesdes technologies
testges en milieu rdelparle ProjetEngraisVivriers de 1.989 6 1991. RSP Document de travail n' 3.0, Octobre 
1992. 

Ilboudo, D., E. Sankara, A. Sidibd, and J. Bayala. Compte Rendu de la RechercheParticipativesur les

Pratiqueset les Conditionsde RdalisationLigesau Probkme de Degradationdes Sols 6 Yasso. Report,

October 1993.
 

Ilboudo, D., E. Sankara, and E. Robins. Une Enqugte d'OpinionAtupris des Paysansdans la Zone Ouest.
 
Rapport, Septembre 1992.
 

JIboudo, D., E. Sankara, et S. Ouedraogo. Rapportde Mission de la Visite de l'Equipe RSP 6 la DRSPR de
 
Sikasso. Rapport, November 1991.
 

Ilboudo, D. et D. Kabord. QuelquesQuestionssur la DgmarcheParticipativedansla Recherche sur les

Syst~mes de ProductionAgricole du BurkinaFaso.Rapport, December 1993.
 

Ilboudo, D. et E. Robins. Etude des Aspirationset Besoinsdes Chefs d'ExploitafionsAgricoles des Quarre

Villages Sites de la Zone Ouest. Rapport, January 1992.
 

llboudo, D. et E. Robins. L 'ImmigrationAgricole et Son Impact sur les Pratiquesde Gestion des Terresdans la 
Zone Ouest du Burkina. Thesis proposal, February 1992. 

[Iboudo, D. et E. Robins. Potentialitdset ContraintesHumainesdes Quatre Villages de la Zone Ouest. Rapport,
September 1992. 

[Iboudo, D. et E. Robins. Propositionde Programmede Recherches Sociologiquesstir les Systkmes de 
ProductionAgricole darts laZone Ouest. Rapport, September 1990. 



Ilboudo, D. et E. Sankara. Enquete d'Opiniondes producteurs des quatres villages-sites stir les tests
 
agronomiquesde la campagne agricole 1991-1992. Rapport, 1992.
 

Ilboudo, D. Etude de l'AgricultureIhtraet Peri-Urbainede la Ville de Bobo-Dioulasso.Rapport, November 
1992. 

Ilboudo, D. L'EnquiteDiagntostique:Cours6 l'Adresse des Techniciens Spcialis'sdes CRPA. Rapport,
 
September 1993.
 
Ilboudo, D. La Formationdes TechiciensSpdciali&ds:f1TS) des Quatre CRPA de la Zone Ouest. Rapport,
 

December 1992. 

Ilboudo, D. La Typologie Comine Outil de Vulgarisation Agricole. Rapport, Octobre 1993. 

Ilboudo, D., P. Lingani et E. Robins. Synthse des Activitis Sociologiques1990-1993 Zone Ouest. Rapport,
 
February, 1994.
 

Ilboudo, D.. Peuplement de l'Ouest BurAina : Quel Projetsocidtfs villageois? Rapport, Octobre, 1993. 

Ilboudo, D.. Potentialitdset contrainteshumaines des q'tatres villages (sites de recherche du Programme
 
RSP/Zone Ouest, du Burkina. Rapport.
 

Ilboudo, D.. Rapportde iission de la CoIfrencede l'AssociationAmnricaine d'AnthropologieAppliquie 6
 
San Antonio, USA. Rapport, April 1993.
 

Kabore, D. et S. Ouedraogo. Recherche socio-dconomique en ri:icultureau BurkinaFaso : Rdsultats et
 
Perspectives.RSP Document de travail 16.0.
 

Kabore, D., R. Deuson, P. Sanou et J. Lowenberg-DeBoer. Ihttgrationdes atalysesde politiqueagricoledans 
les recherchessur les systmes de production: l'expdriencedu Burkina Faso. RSP Document de travail n' 12.0, 
1992. 

Kabore, D., S. Taonda, E. Robins, J. Dickey, et A. Sohoro. Synthkse desActivit de Recherche de 1'Equipe
 
Centre 1990- 1992. Rapport, September 1992.
 

Kabore, D., Analyse des systkmes d'exploitation. RSP Document de travail n°4.0, Novembre 1992. 

Kabore, D., Ref7exions siirl'irrigationau BurkinaFaso.RSP Document de travail n*1.0, Mars, 1991. 

Lalba, et B. Gnoumou. Diagniosticsur les troupeauxbovins: Identification et caractrisationglobaledes 
systbmes d'dlevage dcans les villages de YASSO et KA WARA, 1992. Rapport. 

Lingani, P., D. Uboudo et E. Robins. Activitds Donihanteset Sp~cifiquesdes Femmes dans les Villages Sites de /4 
Zone Ouest. Report on internship research, Janvier 1994. 



Lowenberg-DeBoer, J.,D. Kabore, N.F. Kambou, J.B. Dickey. Estimated costs of soil and water conservation
practices.RSP Zone Centre Report, 1994.
 

Lowenberg-DeBoer, J. Life After the AgriculturalResearch and TrainingSupport Project.:A 
 Concept Paper.
Report, August, 1993 

Nebi6, M., D. Ilboudo, et E. Robins. Action et Niveau des Femmes de Kmaradats la Productionde Ri:. Report 
on internship research, February 1992. 

Ouedraogo, A. et D. flboudo. Le TravailTemporaire6 la Station de Recherche Agricole de Farako-ba.Report oninternship research, December 1993. 

Ouedraogo, S., D. Ilboudo, E. Sankara, E. Robins, J. Dickey. Aperpu des Activit de Recherche de l'Equipe Ouest
1990-1992. Rapport, Septembre 1992.
 

Robins, E. 
et M.C. Sorgho. L'Enquite d'Opinion Pavsanne: Evaluation de la C'ampagnie Agricole 1993 Zone 
Centre. Rapport, June 1994. 

Robins, E. et M.C. Sorgho. L'Enqujte d'OpinionPaysanne:Evaluationdu Zai'd Donsin. Rapport, February 1994. 

Robins, E. et M.C. Sorgho. Perceptionsdes Pavsanssur la CampagneAgricole 1990. Rapport, January 1991. 

Robins, E. et M.C. Sorgho. Synthkse des Activitds Sociologiques 1990-1993 Zone Centre. Rapport, Janvier, 1994.
 

Robins, E. et M.C. Sorgho. Un Diag7no.iicd:.0 Temne aDonsin.Rapport, March 1992.
 

Robins, E. et M.C. Scrgho. Une EvaluationAziprks desPaysansdes Tests en Milieu Rel.Rapport, February 1992.
 

Robins, E. Les EvahiationsdesPaysanssur la CampagnieAgricole 1992. Rapport, June 1993.
 

Robins, E.. Lig7es Directricespour la Recherche Collaborative.Rapport, July 1991.
 

Robins, E. Profilsdes Unitgsde Productionsur les Domiiesdu Recensement de la Zone Centre. Rapport, March
 
1991.
 

Robins, E. Propositiondu Projetde l'Optimisationde l'Elevage: DimensionsSociales. Rapport, May 1992.
 

Robins, E.. MeasuringHouseholdFoodSecurity hi
a Village in the CentralPlateauof BurkinaFaso.Collaborative 
esearch Proposal, RSP-ESSEC, July 1991. 

3ankara, E. Productionsvigdtalesetpratiquesagricolesdatsles villages-sitesRSP/Zone Ouest, 1992. Rapport. 

;anon, A., D. Ilboudo, and E. Robins. hitiationi 6 la Recherche sur les Systkmes de Production. Report on
nternship research, September 1991. 



Sanou, P., D. Kabor6 et JB Taonda. Problematique de la gestion de terroirs: l'approchegestion de terroirs,i'INEII 6,traversleprogrammeRSP.RSP Document de travail no 6.0, Juillet-Aojt 1991.
 

Sanou P 
 ritalyse despoentialitdsfoncidresde Donsin.RSP Document de travail n* 11.0, Avril 1992. 
Sanou, P., Analyse mithodologique sur l'approcheglobale du milieu. RSP Document de travail n*9.0, Janvi

1992.
 

Sanou, P., Approche du milieuphysique et gdographique.RSP Document de travail n * 8.0, Novembre 1991.
 
Sanou, P., Esquissemrdthodologiquede l'approchegestibn des terroirs. RSP Document de travail n* 10.0, Janvit
1992.
 

Sanou, P., hisertiondesproductionsagro-pastorales6 Donsinet Thiougou. RSP Document de trava;l 
no 10.(Janvier 1992. 

Sanou, P.. Projectionsa'ialede la dualitd climatiquedansles zones Centre et Ouest dui Burk'naFaso:approchcartographiquedes sstinesdeproduction vdgdtale. RSf Document de travail n * 7.0, Septembre 1991. 
Sanou, P.. Rapportd'activitden Gdo-Photo-Car:'.graphie.Th~me :L 'hisertion spatialedesproducteursdans1,Zone Ouest du Burkina, casde .'DIOLO,KA WARA,KAYAO, YASSO. Rapport. 

Sor-ho, M.C. et E. Robins. Enqudte d'ophionatprsdesproducteurs RSP Zone Centre. RSP Document de travai
n* 14.0, Ddcembre 1991. 

Sorgho, M.C. et E. Robins. Etnqute sirlesactii'itddesfenmese6Donsinz. RSP Documen 4 travail 15.0, 1991. 
Sorgho, M.C. et E.Robins. Enquite d'opihionaupr~sdespaysansdans le plateaucentraldu BurkinaFaso.RSIDocument de travail n° 13.0, Juin 1991.
 

Taonda, S.J.B., A. Sohoro et J.B. 
 Dickey. Rapport Analytique D'Agronomie RSP Zone Centre Campag7ne1992-1993. RSP Zone Centre Report, 1993.
Taunda, S.J.B., A. Sohoro et J.B. Dickey. Rapport Synthuse d'Agrononmie RSP Zone Centre Campagn7e 1992-1993.
 

RSP Zone Centre Report, 1993.
 

Zone Centre. Enqugte de recomaissance:recentragedes sites RSPIZone Centre. Rapport, 1990.
 

Zone Centre. Programme d'activitd RSP 9quipe Zone Centre 199293. Rapport, Avril 1992.
 

Zone Centre. Programme d'activitdRSP Zone Centre 1993-95. Rapport, Avril 1993.
 

Zone Centre. Rapportanalytique de trmaux de recherche. Campagneagricole 1990-1991. Rapport, Avril 1991. 
Zone Centre. Rapportd'activitd -Projet CES/AGF Campagne 199293. Rapport, Septembre 1993. 



Zone Centre. Rapport de synthise des achivild RSP Zone Centre 1990-1991. Rapport, Mars 1991.
 

Zone Centre. Syn/h~se des activitd de rechercheconduitesparI 'quipe RSP Centre 6t Donsin. Rapport, Avril 1993
 

Zone Centre. Snthse des activitd de recherche de 'Sqttipe RSP Centrede 1990 6 1992. Rapport, Octobre 1992.
 

Zone Centre. Sy)nth~se du rapportd'activitdRSP Equipe ZONE CENTRE 1992 - 1993. 
 Rapport, Juin 1993. 

Zone Centre. Snth~se du rapportd'activitiRSPIZone Centre 1991- 199.2. Rapport, Avri 1 1992. 

Zone Ouest. Compte tenui de la rechercheparticipativesur les pratiqueset les conditionsde realisationlides ait 
problkme de dgradatioitdes sols 6 YASSO par (Vquipe RSP'Zone Ouest 1993. Rapport. 

Zone Ouest. Rapport de Snth~se des rdsultatsdes activitds de la campagnie 1992-1993. Rapport.
 

Zone Ouest. Rdsuliatsde sviuhise des contraintesde la campagne .1991-1992. Rapport, Mars 1992.
 

Zone Ouest. Svnthdse des rdsultats des activitis de la capagne 1990-1991. Propositionsd'intervientionspour la 
campagnie 1991-1992. Rapport. 

THESES 

Badini, 0.. Identicationet caracidrisationdessvstkmes d'dlevage et ttude des dcosst~me pdturesdlans les villages
sites RSP. Thesis?? 

Bambara D.. Dvnamique de la matikre organiqueselon les s).'stmes de culturesdans les sols agricolesdufi,agede Thiougou ; approchequantitative.M~moire de fin d'&udes. CNRST/hNERA, IDR, Juin 1993. 
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ANNEXE D
 
RESULTATS DE LA MISSION SUR LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DU
 

PROJET
 

Bruno Kafando, Cabinet Sanou
 

La subvention accordde au Burkina Faso dans le cadre du projet ARTS avait dtd estimde au moment de la 
signatre de la convention en Juillet 1989 i 5,5 millions de $ US, soit environ 1,5 milliards de FCFA de I'poque 
(Cf. Accord de subvention USAID n 686-0270 du 28 Juillet 1989). 

Cette premi6re phase du projet dtait prdvue pour 5 ans' selon le schdma ci-apr~s et qui fait ressortir parall6lement 
la contrepartie attendue du Burkina Ace projet et estimde i 2,668 millions de $ US (environ 800 millions de 
FCFA), soit au total pour Icprojet une enveloppe fmanci6re de 8,168 millions de $ US (environ 2,3 milliards de 
FCFA). 

Tableau 1: Sch6ma Initial de Financement du Projet ARTS 
(Juillet 1989) 

(en milliers de $ US) 

RUBRIQUES USAID BURKINA TOTAL 

Assistance Technique 3.974 3.974 

Formation 275 275 

Personnel de Recherche 572 572 

Matdriel et Equip.-ment 453 16 469 

Equipement/Maintenance 512 2,080 2,592
 
Soutien Opdrationnel
 

Evaluation et Audit 233 233 

Impr6vus 53 53 

Total 5.500] 2,668 8,168]1 

Source: USAID,13urkina 

IL'assistance des USA Acc projet dtait initialement prd%'ue en 3 phases de 5 ans chacune et devait done 
porter sur une quinzaine d'anndes au total. 
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La convention de financement aconnu plusieurs revisions tout au long du projet et a fait lobjet de 6 avenants A 

l'Accord de base, portant ainsi l'enveloppe du projet de 5,5 a7,3 millions de $ US (soit environ 2,1 milliards de 

FCFA au taux de change en vigueur Al'6poque). 

En plus de cette contribution directe, le gouvemement des Etats Unis aautoris6 Ic Burkina Faso Aprdlever une 

partie des fonds de contrepartic Al'aide amdricaine gdrde au niveau du Minist~re de I'Agriculture, pour financcr 

jusqu'A concurrence de 500 millions de FCFA, la contrepartie Burkinabd des cofits locaux du projet, le reste 

devant 8tre pris en charge par Icbudget de l'Etat. 

IIy avait en outre, toujours du cotd Amdricain, I'apport d'un autre projet, le projet d'assistance au d6veloppement 

des ressources humaines (projet HDRA sous r6fdrence n AID 698-046386 en date du 29 Septembre 1986). Une 
projet pourenveloppe fmancire de 703.000 $ US (environ 210 millions de FCFA) a 6td ddgagde au titre de cc 

financer exclusivement la fomiation des cadres telle que prdvue aux programmes d'activit6s RSP. 

Compte tenu de la diversitd des parties prenantes au projet et des diffdrents budgets qui sont mis en oeuvre, il 

nous a paru opportun de faire d'abord le point sur l'dtat d'exdcution de chacun de ces budgets, afin de pouvoir 

juger de Iamani~re dont les ressources ont W utilisdes et mieux apprdcier les rdsultats obtenus et les acquis du 

projet dans son ensemble. 

A. L'ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIERE DU PROJET 

Nous essavons ici de prdsenter la situation financi~re du projet dans son ensemble et les conclusions que nous 

tirons Achaque nivcau, sont faites sous reserve que les chiffres qui nous ont did communiques sont fiables. 

1.Situation financi~re au niveau du Siege du programme RSP 

Conformment 6 rannexe 1de la convention de financement, les cofts rdcurrents et de fonctionnement du Siege 
'USAIDRSP sont directement financds par le projet, sur la base de budgets annuels arr~tds d'accord partie entre 

et I'INERA. 

Selon les documents qui ont dtd communiques AIamission, ilapparait que le budget du Siege du programme 

tourne aujourd'hui autour de 80 millions de FCFA par an. 

En rdalit6, le budget du RSP/si~ge, comme l'indique le Tableau 2 de §uivant, a fait un bond spectaculaire de plus 

de 130% en 4 ans, en passant de 34,9 millions de FCFA au ddmarrage du projet en 1990 A82,7 millions de FCFA 

en 1994, soit un taux de croissance de 33% par an en movenne. 

Mais en examinant de plus pros cc tableau, on se rend compte que ce fort accroissement du budget est en fait 

intervenu des la deuxime ann6e en 1992, en passant de 37 a 71 millions, soit pros du double, en un an. 
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Tableau 2: Evolution du budget RSP/SIEGE (1990-1994) 

(en millions de FCFA) 

ANNEES 1990 1991 1992 ] 1993 1994 TOTAL 

MONTANTS 34.991 37.763 71.413 74.672 81.708 300.547 

TAUX DE VARIATION (en%) 7,9Z 89,11 4.56 9421 133,51 

TAUX ANNUEL MOYEN = 33,38% TAUX ANNUEL MOYEN CORRIGE = 7,30 % 
ource: RSP/INERA 

Cctte situation semble trouver une explication en comparant les deux budgets concernis et qui montrent quc Ic 

poste ateliers, sdminaires, r6unions et autres voyages d'dtudes dans les pays voisins aconnu Acctte pdriodc, une 

forte augmentation en passant de 3 millions A33 millions de FCFA. On constate ensuite qu'apr&s 1992, le budget 

aprogress6 normalemcnt autour d'un taux moycn de 8 %. 

En faisant une projection sur les 5 prochaines ann6cs et sur la base de cc taux annuel de 8%(taux raisonnable), 
les charges r6currentes du siege RSP devrait atteindre, comme l'indique le tableau suivant, en annie de croisi~re 
(1999) environ 120 millions de FCFA en monnaic courante. Ce chiffre est i corriger pour tenir compte du taux 

d'inflation qui atteindra probablement des l'ann~e prochaine 100% des prix en vigueur actuellement. I1faudrait 

donc degager environ 250 millions de FCFA pour couvrir durant les prochaines ann6es et toutes choses dtant 

6gales par ailleurs, les charges de fonctionnement du Si~ge/RSP. 

Tableau 3 : Budget pr(visionnel du SIEGE/RSP ( 1995-1999) 

(en millions de FCFA) 

ANNEES 1994 1995 1996 1997 198 1999
 

MONTANTS 81.708 88.245 95.304 102.929 111.163 120.56 
T'AUX ANNUEL MOYEN = 8 % 

En faisant le compte, on peut 6vaiuer Aenviron 300 millions de FCFA, le cumul des budgets qui ont 6t6 
approuv~s i chaque debut d'cxercice pour le Si~ge/RSP et qui devaient, rappelons le, 8tre entirement financ6 
sur les fonds directs du projet ARTS. 

Mais la derni~re situation fmanci~re 6tablic en luin 1994 par rINERA sur l'tat d'exdcution des budgets, fait 
ressc.,tir un reliquat global d'environ 123,7 millions de FCFA sur des budgets cumul6s estim6s A245,3 millions 
(cf. le rapport financier de Juin 1994 ). 

Sur la base de ces chifmies, on peut remarquer que le Si~ge/RSP n'a utilis6 r~ellement que quclques 121 millions 
de FCFA (engagements cumulds) sur les 245 millions approuv~s, soit un taux d'absorption de rordre de 49 % 
(c'est i dire moins de 50% des cr6dits allouds). 
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En regardant de plus pros le Tableau n 11 en annexe, on s'apergoit que ce faible taux d'absorption des cr6dits 
aux revues (1,86%), les voyages

provient essentiellement des postes de d6penses comme les abonnements 

d'6tdes dans les pays voisins (0%), les achats de petits outillages (0%) et le poste imprdvus (0%). 

IIva lieu d'examiner les raisons d'tme sous utilisation aussi importante des crddits approuvs pour ces postes de 

dipenses, afin de prendre les mesures qui s'imposent i l'avenir. 

signalds,
M~me si dans lensemble, des progr~s ont dt6 notes Apartir de la dcuxi6me annie comme on nous l'a 

nous pensons que la capacit, du Si~ge/RSP ,consommer les crddits qui sont allouds, peut 8tre amdliorcr grAce 
la ndcessitd 

notamment aune bonne organisation dans le suivi et la gestion des budgets et des programmes. Dofx 

d'informatiser toutes ces taches et de veiller Ala formation de tous les cadres dans la manipulation des diffdrents 

logiciels (Chefde programmes, coordonnateurs, assistants administratifs, secr6taires, comptables et chercheurs). 

Nonobstant les diffl cultds rencontrdes dans ]a gestion globale du projet et surlesquelles nous reviendrons, on peut 

dire en exaniinant toujours cc tableau, que les engagements sont correctement liquid~s au niveau du Si~ge/RSP, 

6tant donna que, des dapenses engagdes 6 cette date, ilne restait que 323.403 FCFA non-liquidas au niveau des 

services ornptables de I'INERA. 

En rdalit6, la plupart de ces chiffres sont Acorriger pour tenir compte des revisions budgdtaires qui ont 6t6 chaque 

fois opdrdes par lUSAID sur les budgets initialement approuvds et qui int~grent au fur et mesure, les reliquats 

digagds sur chaque exercice (Voir le Tableau n 10 en annexe). 

Ainsi, scion les informations que nous avons pu obtenir au niveau de lUSAID, les budgets cumules au niveau 

sont plut6t de 214,5 millions de FCFA, tels qu'il ressort des correspondances
du Si~ge/RSP (1990/1994) 
6changdes Aice sujet (cf. notamnent la Lettre d'Exdcution du Projet - LEP - n31 de Mai 94). 

Ce qui nous donne rdellement, un budget disponible de 92,9 millions et non de 123,7 millions, comme cela 

apparait dans le rapport financier de Juin 94 qui nous a dt6 remis.' 

Mme en prenant une hypoth~se maximale ou lebudget 1994/1995 (approuv6 ahauteur de 81,7 Millions de 

FCFA) serait enti~rcment exdcutd en Mars 1995 6 la fin de l'exercice, on est loin de pouvoir absorber tous les 

credits disponibles. 

En effet, selon les estimr'tions que nous avons faites, sur la base des chiffres disponibles, il devrait rester au 

minimum, environ 11,2 millions de FCFA sur les fonds directs du projet. 

Si nous considdrons en plus le taux d'exdcution rdcl moyen des budgets durant les 4 demi~res annes (59,5%), 

nous sommes en droit de penser que le budget en cours laissera probablement un reliquat de l'ordre de 33 millions 

de FCFA qu'il faut donc ajouter en sus au reliquat d.-11,2 millions de FCFA. Ce qui donnera probablement en 

fin d'exercice (Mars 1995) un reliquat global de 44,2 millions de FCFA. 

2Ce montant diffdre de -!ui que ncus avons obtenu en reprenant les calculs dans le tableau n 11, sur l'dtat 

d'ex6cution detailld des budgets RSP/SIEGE. 
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Cette somme pourrait vraiscmblablement couvrir les charges do fonctionnement du sige jusqu'A la fm du projet 

prdvue pour Septembre 1995. 

En effot, scion une autre hypothsc maximale, les besoins du Si~geRSP n'exc6leront probablement pas Iamoiti6 

des crits approuv~s, soit 40,85 millions dc FCFA. I1pourrait mime so d6gager, sur la base do cotte hypoth~se, 
un reliquat d6finitif d'au moins 3,4 millions de FCFA sur les fonds directs du projets allous pour financer le 

fonctionnement du Si&ge RSP. 

On pout donc conclure, sur la base de cette analyse, quo les fonds directs du projet seront juste suffisants pour 

boucler le projet en Septembre 1995 et qu'ils pourraient nmo no pas suffire si on devait corrieger les estimations 
actuelles avec un taux d'inflation dc l'ordre do 40% pour cette periodc3. 

2.Situation financinre au niveau dc l'quipe RSP du Centre (Kamboins6) 

I a d convenu des le d6part du projet et cc conformdment au titre III (article I do l'annexe 1)de la convention 
de financement, quo des prdl&vcments soient op6rds sur les Fonds do Contropartie (i l'aide amdricaine) g6res au 

niveau du Ministare do 'Agriculture, afin do permottre au Burkina do financer en monnaie locale, jusqu'A 

concurrence de 500 millions do FCFA, une partie des charges do fonctionnement des deux dquipes RSP sur le 

terrain (250 millions de FCFA chacune). L reste dtant, comme convenu, directement supportd par le budget do 
rEtat. 

Scion les documents budgdtaires et comptables qui nous ont d communiquds, on pout faire les constatations 
suivantos. 

Lc budget annuel do fonctionnement de l'dquipe RSP qui a ti mis en place pour couvrir le Plateau du Centre a 
dtd relativement stable durant les 4 ann6es du projet, puisqu'il est pass6 de 59,4 millions do FCFA en 1990 au 
d6marrage des activit6s pour atteindre aujourd'hui 63,9 millions de FCFA, soit un taux d'accroissement do 7,5% 
sur l'ensemble do la p6riode et un taux d'accroissement annuel moyen do seulement 1,9%. 

On remarqutra d'ailleurs en examinant le Tableau 4 suivant, quo le budget RSP du Centre des la deuxinme ann6e 
asubi une baisse do 4% par rapport i la prcmi~re ann6e, en passant de 59 millions i 56 millions do FCFA. 

30n pourrait se reporter comme signal6 au tableau n 10 en annexe pour mieux suivre ces simulations. 
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Tableau 4 Evolution du bidget RSP/Centre (1990-1994) 

(en millions de FCFA) 

(en%) 

ANNEES 1990 1991 1992 1993 1994 TOTAL 

MONTANTS 59.459 56.906 57.044 60.885 63.954 298.248 

TAUX DE VARIATION -4,29 0,24 6,73 5,04 7,56 

TAUX ANNUEL MOYEN (en %)= 1.89 

TAUX ANNUEL MOYEN CORRIGE (en %)= 4.01 

Source: INERA/RSP 

Nous n'avons pas dt en mesure d'obtenir commc AFarako-Ba, le budget pr(visionnel sur les 5prochaines anndes. 
Mais si on consid~re que le taux de croissance annuel moyen des 3 demi6res ann6es, apr6s lajustement de la 
deuxi~me annde, est de r'ordre de 4%, on peut penser que le budget RSP du Plateau Central ne subira pas de 
hausse spectaculaire, sauf si on OAcide comme 6 Farako-Ba de renouveler le parc automobile vieillissant et 
d'accroitre le parc informatique qui, a notre avis, demeurent des investissements ndcessaires et indispensables 
pour la bonne marche du programme RSP. 

En tout 6tat de cause, sur la base de cette estimation de 4%, le budget de fonctionnement RSP du Centre devrait 
en annde de croisi~re (1999/2000) atteindre 78 millions de FCFA en monnaie courante, comme nous le montre 
le Tableau 5 qui suit. 

Tableau 5 : Budget pr~visionnel du RSP/Centre (1994-1999) 

(en millions de FCFA) 

ANNEES 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

MONTANTS 63 954 66.512 69.173 71.940 74.940 77.810 

TAUX ANNUEL MOYEN CORRIGE = 4 % 

Dconvient cependant de corriger ce chiffre, en tenant compte des 1995 d'un taux d'inflation de l'ordre de 100%. 
Ce qui donncrait une estimation proche de la rdalitd, comprise entre 150 et 160 millions de FCFA qu'il faudrait 
pouvoir mobiliser pour couvrir les charges de fonctionnement du RSP/Centre dans les ann~es Avenir. 

Le dernier rapport financier (6 la date de Mars 94) qui nous a 6t6 communiqud sur 1'6tat d'ex6cution de ces 
diffdrents budgets, fait ressortir au niveau de cette dquipc, un reliquat de 75,3 millions de FCFA sur 1'ensemble 
des credits ainsi approuv6s dont le cumul qui y apparait est de 237,1 millions de FCFA. 
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approuv~s durant los 5 ann6es de la vie du projet devraient en principe 6tre de 301 millions de FCFA, d6passantainsi largement lcs 250 millions de FCFA reels allous Acette 6quipe sur los Foads de Contrepartie g~res au
niveau du Minist~re de l'Agriculture. 

Ce chiffic est Acorrigcr pour tenir compte ici aussi des rectifications apportdes au fur ct Amesure par l'USAID,d'une part pour nc pas ddpasser I, plafond autoris6 et d'autre part, pour tenir compte des reliquats disponiblessur chaque exercice (cf. notamment la lettre d'Octobre 1993 de I'USAID au Ministate de l'Agriculture rectifiants
les montants cumulds des cxcrcices antricurs, avssi bien pour ieCentre que pour l'Ouest).' 

IIsemble que ccs rectificatifs n'ont pas W pris en compte dans l'tablissement des rapports financiers. 

Comme lc montre une fois de plus le tableau n 10 sus cit6, si ces rectifications avaient t6 op6rds, le cumul desbudgets approuvds serait plut6t aujourd'hui, cn int~grant totalcmcnt le budget 94/95, de 227,1 millions de FCFA,laissant un reliquat r6cl disponible de 65,3 millions de FCFA au lieu de 75,3 millions de FCFA. 

Tout comme au niveau du Si~ge/RSP, l'dquipe Centre no consomme pas tous les credits approuv6s et le taux
d'absorption r6el des cr6dits est ici approximativemcnt de 45,74%. 

A ]a lumi~re du tableau d6taill n 11 en annexc, relatif Al'ex~cution de 'ensemble des budgets RSP/Centre, ccfaible taux scrait imputable Ades postes do dipenses comme los salaires prdvus pour los suporviseurs et qui nont pas du tout 6t6 dpenses (0%), los indemnitds pr6vus (10%), lcs analyses labo Ct la cartographic, l'encadrement 
des 6tudiants. 

Un tableau de bord tenu .jour et un systme informatis qui permettre de suivre ,Ala fois l'exdcution des budgets
et des programmes, devrait pouvoir am6liorer la gestion au niveau de cc centre et aceroitre par voic deconsdquence l'efficacit6 de toute l'6quipe. On pourrait au moins dviter los lenteurs accus~es dans la liquidationdes dpenses' et dans l'61aboration des rapports financiers, los difficultds de suivi de ces budgets par los chefsde programme et surtout les erreurs imputables Ala manipulation manuelle des chiffrcs. 

Tout cola suppose, comme nous lavions suggdr6 pour le Siege, la formation de tous ceux qui sont impliquds dans
I'exdcution de toutes ces taches ct des programmes (coordonnateur, assistant administratif, comptables,

secritaires, chercheurs, techniciens, otc).
 

Sur ]a base des chiffres ainsi rectifids et en nous plarant comme pr6c-demment dans le cadre de l'hypothese haite cu Je PRSP/Centr ex6cutcrait totaleer: son budget en cours, ildoNTait rester thdoriquement en Mars 95 Ala firde l'exercice, un reliquat de l'ordre de 1,4 millions de FCFA (voir le tableau n 10 en annexe). 

4Au vu des chiffres, il semble quo ces rectificatifs n'ont pas t pris en compte dans l'61aboration des 
rapports financiers actuels. 

'Dans la situation de Mars 94, il y'avait encore un peu plus de 1,2 millions de frs d'engagements non 
liquidds. 
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Mais en rdalitd, eu 6gard i, la capacitd rdelle d'absorption des crddits au niveau de ce centre et qui cst de 45,74%, 
ilest fort probable que le budget en cours ddgage lui aussi en Mars 95 un disponible d'environ 34,67 millions de 
FCFA qu'il faut ajouter au minimum de 1,4 millions de FCFA. 

Ce qui donne environ 36 millions de FCFA qui pourraient couvrir les ddpenses du Centre entre Mars 95 et 
Septembre 95, ddpenses que nous avons estimdes au maximum 6i50% du budget de 63,9 millions de FCFA 
approuv6 cette annde. 

Ainsi, done, iIafin du projet, ildevrait en principe rester 4,12 millions de FCFA auxquels il faudrait ajouter les 
ressources encore disponibles sur les Fonds dc Contrepartie de 250 millions de FCFA allou~s et qui n'ont pas did 
engagds dans le projet. 

Cela donne finalement une enveloppe financi~re de 27,2 millions de FCFA (comme le montre le tableau n 10 en 
question), enveloppe qui pourrait 8tre ddgagde Ala fin du projet en Septembre 1995, sur les Fonds de 
Contrepartie allou6s au titre du RSP/Centre. 

On peut sur Iabase de ces analyses conclure ici et dire que, les Fonds de Contrepartie de 250 millions de FCFA 
qui avaient dt6 allou6s au d6part 6cc centre sont largement suffisants pour boucler le projet d'ici Septembre 1995 
et qu'un reliquat substantiel de pros de 30 millions de FCFA pourrait m~me 6tre d6gagd. 

On voit que cc reliquat de 30 millions pourrait sans problkme, faire face a un 6vcntuel rdajustement de prix que 
nous estimons de l'ordre de 40% des ddpenses projet6es sur les 6 demiers mois, soit environ 12 millions de 
FCFA, Asoustraire 6ventuellemcnt. 

3. Situation financi~re au niveau de i'Nquipe RSP de 'Ouest (Farako-Ba) 

A Farako-Ba, scion les documents budgdtaires et comptables qui nous ont dt6 communiqu6s, nous avons pu faire 
les constatations suivantes. 

Le budget de fonctionnement de l'6quipe RSP mis en place pour couvrir IaZone Ouest tourne dgalement comme 
au niveau du Centre autour de 60 millions de FCFA par an. 

Mais le budget est en fait passd ici de 54,2 millions de FCFA en 1990 au ddmarrage des activit6s, pour htteindre 
aujourd'hui quelques 63,8 millions de FCFA, soit un taux d'accroissement global de 17,65% sur la pdriode 
1990/1994 et un taux moyen annuel de 4,4%. 

On s'apergoit mme, en regardant de plus pros le Tableau 6 suivant, que cc budget, apr&s avoir augment6 Ia 
prcmiere annde, a dt6 ramend en 1992 6 son niveau de 1990, pour ensuite croitre ,aun taux moyen d'environ 8%. 
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Tableau 6: Evolution du budget RSP/Ouest ( 1990-1994) 

....._______ (en millions do FCFA) ,_, 

XNNEES 1990 1991 1992 ] 1993 1994 TOTAL 

\ONTANTS 54263 59285 54485 60674 63844 292551 

FAUX DE VARIATION (en%) 9,25 -880 11.36 5.22 1766 

FAUX ANNUEL MOYEN (en%)=4.41 

FAUX ANNUEL MOYEN CORRIGE (en %)= 8.613 

urce: RSP/INERA 

Scion les projections dtablics par le coordonnateur dc I'dquipe Ouest, cc budget devrait atteindre d'ici los 5 

prochaines anndcs en vitesse de croisinrc, vcrs les ann6es 1999/2000, environ 150 millions dc FCFA, sans tenir 

compte des investissements prdvus des 1995 et destines Arenouveler esseutiellcment Icparc automobile de terrain 

ddjA amorti ct i renforcer Icparc informatique du centre, investissements 6valuds approximativement .A70 

millions dc FCFA (prix courants). 

En effet, sur la base dc cc taux annuel moyen de croissance, nous pensons comme le montre le Tableau 7 suivant, 
que Iebudget de fonctionnement du RSP/Ouest devrait croitre en prix courant d'ici 'an 2000, et attcindre environ 

93 millions de FCFA/an. 

le taux d'inflation qui atteindraCes estimations sont ndcessairement .icorriger en pronant en compte 
probablement 100% d'ici lann6e prochainc. I1faudra donc tabler sur environ 180 millions de FCFA pour assurer 
en awiu: de croisinre los charges rdcurrentes au niveau de cc centre. 

continuer a assurer A 
la fin du projet, la continuitd des activitcs ddveloppdes dans le cadre du programme RSP, en dehors de toute 
considdration quant aux restructurations en cours au niveau de I'INLi%.A. 

I convient done de rdfldchir d'ores et d6ji, ct de voir comment l'Etat burkinabi pourra t-ii 

Tableau 7 :Budget prkvisionnel du RSP/Ouest (1994-1999) 

- ( n millions do F C FA) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999.NNEES 

68952 74468 80425 86859 93808
MONTANTS 63844 


TAIJX ANNUEL MOYEN CORRIGE = 8% 

La demire situation disponible sur I'dtat d'exdcution du budget de rNquipc 0uest, dtablie en Mars 1994 (voir le 
Tableau 13 en annexe que nous avons repris avec le logiciel Lotus 123) fait ressortir un reliquat dc 72,7 millions 

/
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dc FCFA sur un ensemble de budgets cumules (90/94) chiffrd A239,5 millions de FCFA, soit un taux 
qu'au Siige et qu'au Centre.d'absorption global (en se basant sur ces chiffrcs) dc 69,65%, plus &lev 

ce score, une analyse plus fine du rapport financier montre des signes d'insuffisances notamment au
Malgr6 
niveau de certaines activit~s dont les taux dc rdalisation sont plus ou moins faibles par rapport 6 la moyenne 

gdndrale. I1s'agit en l'occurrence 

- des analyses labo et cartographiques (15 %) 
- de la recherche collaborative (12 %) 
- de I'encadrement des 6tudiants (5 %) 
- des voyages d'etudcs dans les pays tiers (38 %). 

v 6done lieu ici aussi de faire une analyse profonde des raisons de telles contre-performances et de prendre les11 
mesures adequates qui s'imposent. 

Dc la m~me manifre qu'au niveau des 2 autres ccntres RSP, nous pensons que l'informatisation totale du systme 

de gestion, doubld d'une bonne formation de tous les agents concemes, devrait amcliorer davantage l'efficacitd 

l'etat actuel, beaucoup de difficult6s , suivre r6gulifrement I'exdcution de cesde l'quipe Ouest qui &prcuve Ai 
budgets et ,hproduire dans les ddlais les rapports financiers demanddes (qui nc peuvent manquer de comporter 

des erreurs, quand la manipulation de tant de donn6cs continuent , se faire manuellement). 

a d prdscnt6 par lePar exemple, sur Ic plan des ddpenses, le rapport financier du mois de Mars qui nous 

comptable de Farado-Ba. fait ressortir une situation ou les ddpenses cumules excc6dent de 351.427 FCFA les 

engagements cumules. 

Cette anomalie provient, probablement d'unc indiscipline sur le plan budg6taire, car visiblement des ddpenses 

ont dues re liquiddes sans engagement prdalables et semble se rapportdes, au vu du document, des salaires 

versds en sus hides contractuels (cf. ligne n 65-100 du rapport financier de Mars 94). 

tat de cause, Ala fin du projet, dtablir un audit complet des comptes et corriger les erreurs.li faudrait en tout 

En plus, cc rapport financier de Mars 94 ne prend pas en compte, comme dans ie cas de l'quipe Centre, des 

rectificatifs qui ont dtd apportes par IUSAID au fur et himesure du ddroulement du projet et qui intigrent les 

reliquats disponibles sur les exercices antdrieurs. 

En effet, si on ajoute le budget de I'exercice en cours qui est 63.8 millions, sans corriger les nouveaux montants 

approuvds, nous obtenons un cunul de budgets approuvds de plus de 290 millions de FCFA. Ce qui laisse 

apparaitre un reliquat theorique de 125,7 millions de FCFA. 

Mais la prise en compte effective des rectificatifs, comme nous avons tenter de le faire au tableau n 10 en annexe, 

ramenent les budgets cunules du RSP/Oucst 6 240,4 millions et un reliquat rdel dc 73,6 millions (,ala date de 

Mars 94). 

En supposant, conmme nous I'avions fait pour l'analyse des budgets du Si6ge et du Centre, que le budget en cours 

(de 63,8 millions de FCFA) soit exdcutd dans sa totalit&, sans reliquat (hypothesc maximale), il resterait encore 

au minimum, ,i la fin de l'exercice en Mars 1995, 9,8 millions de FCFA. 
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Or nous savons, en rogardant Jc taux rdel d'cxcution des budgets au niveau dc cc centre (42,97%), quc l'exercice 

94/95 laissera IWaussi probablement, un reliquat qu'on pout estimer A36,38 millions de FCFA, comme le montre 

le tableau n 10. Ce qui fait un total disponible en Mars 95 de 46,18 millions do FCFA qui peuvent sorvir A 

couvrir los besoins du centre sur les 6 mois qui resteront Acourir entrc la fin dc I'cxercice (Mars 95) ct la fin du 

projct (Septembre 1995). 

Sans incluro les rdvisions dc prix cons6cutives Ala d6valuation du FCFA et en prcnant ici aussi l'h3poth~sc dc 

50 %du budget approuv6 de 'exercice actuel pour couvrir Ics d6penses do la pdriodc conccme, nous arrivons 

en Septcmbre 95, en fin do projet avec un reliquat probable de 14,28 millions de FCFA. 

Aces 14 millions de FCFA, ilconvient d'ajoutcr commo au niveau dc l'quipc RSP/Centrc, toutes les rcssources 

du Fonds do Contrepartie alloudcs ct qui n'ont pas itd engag6es dans le projet et cstimcs Aenviron 9,6 millions 

do FCFA. 

Le projet pourrait done s'achever ici aussi avec un roliquat global d'au moins 23,88 millions de FCFA sur les 

Fonds do Contrepartie do 250 millions qui avaicnt it allouds pour cc Centre. 

On peut done affirmer sans risque do so tromper quo les ressourcs du Fonds do Contrepartic peuvont suffirent 

amplement pour boucler le projet d'ici Scptembro 95. Ce reliquat pourrait ici aussi faire face ,Al'dventuel 

r6ajustemcnt de prix dans un ordre de 40% pour les 6 demiers mois, soit environ 12 millions do FCFA i 

retranchcr dans cc cas. 

4.Situation des fonds provenant du projet HRDA (Human Ressources Development Assistance Project) 

I1est bon de rappeler, qu'avant mime la signature do la convention de financement en Juiflet 89 du projet ARTS, 
unle gouvernement des Etats Unis a accept6 de pr6financer les activitds do formation du projet grice i 

prdlvement op6rd sur le projet HRDA, d'assistance au ddvloppement des ressources humaines (cf. projet 

USAID n 698-0463-86). Le montant do cec subvention compl~mentaire adtd fixe i 703.000 SUS soit environ 

210 millions do FCFA do l'6poque (cf. l'avenant n 4 au projet HRDA signe le 31 Aofit 1988 entre I'USAID ct le 
Burkina)6. 

Scion la demirc situation 6tablic en Aofit 94 et qui nous a did fournic au niveau do 'USAID, voir Tableau 8 

suivant), ilapparait quo sur les 703.000 $ US allouds au depart, 643.700 $ US ont did effectivement budg6tisds, 

laissant th6oriquement un reliquat do fonds disponibles do 59.300 $ US pour le projet (environ 30 millions do 
FCFA en monnaie ourante). 

6Signalons en passant quo le document do l'Avenant signd du cote Burkinabd no comporte ni le nom, ni le 

titre de celui qui y a apposd sa signature. 

I, 
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Tableau 8 Etat d'execution du budget HRDA (Aout 1994) 

(en milliers de $ US) 

JRUBRJQUES Budget 
Alloud 

Engagements lNpenses Budget 
Disponible 

A B C (A - B) 

1. Formation LT (USA) 270.00 248.20 102.30 21.80 

2. Formation CT (USA) 120.00 94.40 80.80 25.60 

3.Formation LT (Pass Tcrs) 219.00 207.80 100.30 11.20 

4. Formation CT (Pays Tiers) 45.00 44.30 35.90 0.70 

5.Formation CT (Burkina) 49.00 49,00 49.00 0.00 

Total 703.00 643,70 368.30 59.30 

Source: USAID/Burkina 

Les paiements effectudsjusque I, s'61vent 6 368.300 $ US sur les 643.700 engagds, c'est 6 dire 55,77% des 

engagements. 

Cette situation semble s'expliqucr par le fait que les paienents effectuds au titre de la formation 6 long terme sont 

dtalds dans le temps et se font au rvlhme du cycle et de la durde de la formation. 

En faisant une analyse plus fine du tableau, on constate effectivement que les plus faibles taux de liquidation des 

engagements concerne surtout les postes formation ii long terme. 

On note en effet,un tau:x de liquidation de 41% pour la formation en cours aux USA et de 45% pour la formation 
en cours dans les pays tiers. Par contre les postes formation court terme sont rdalis6es autour de 80%, dormant 

encore des possibilitds de programmation pour d'autres activitds de formation. 

Sur la base des estimations actuelles, on peut probablement d~gager sur les postes formation Acourt terme 

environ 110.000 $ US (60 millions de FCFA) pour mettre en oeuvre les programmes en cours et programmer 
m~me d'autres activitds supplementaires au niveau du projet. Tout d~pendra en fait, de la decision Aprendre dans 
cc domaine et surtout de la capacit6 d'absorption de I'Nquipe RSP. 

Nous ne nous attarderons pas ici sur 1'dvaluation des personnes formns qui, du reste, est faite par ailleurs. Nous 

contentcrons de dire que les ressources du projet HRDA ont permis de financer la formation de cycles longs, 

notamment aux Etas Unis ct en Cote d'ivoire pour 6 chercheurs et d'organiser des cycles de sdminaires, 

confcrcnces, table-rondes ct autres voyages d'dtudes pour les autrcs. Pour plus de details se reporter AI'annexe 6. 
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5. La situation du contrat d'assistance technique (Universiti de Purdue/Winrock International) 

La Convention do financement sign6e cn Juillet 89, pr6voyait explicitemont dans la partie d6taill6e du projet 

(annexe 1, point B), le financement d'une dquipe de trois experts expatri6s pour assister la direction du 

programme RSP au sein de I'INERA dans la misc en ocuvTc du projct. 

Des consultations engag6es Acc sujet ont abouti Ala s6lection de 'Universitd Purdue aux Etats-Unis, cn 
association avc Winrock Intenational, et Ala signature du contrat en Fdvricr 1990. Lc contrat d'un montant total 
de 4,3 millions de $ US a pris fin en Juillet 94 (cf.contrat Purduc/USAID n 6240270-C-00-0012-00 du ?). 

Ce contrat 6tant directcmcnt gdrd par Washington, nous n'avons pu obtenir au niveau do I'USAID (Burkina) 
qu'une situation datant du mois de Mai 94. 

Ctte situation montre que sur les 4,3 millions do $, 3,570 millions ont dt6 effectivement engag6s et Ala date de 
Mai 1994. 

Les ddpenses au titre do cc contrat dtaient de 3,497 millious do $,donnant un reliquat do 72.907 $ pour couvrir 
les d6penses entre Mai et Juillet 94, fin du contrat. 

En l'absence d'informations rdcentes Acc sujet, nous n'avons pas dt6 en mesure de faire le point sur la situation 
d6finitive do ce contrat. Mais on pense quo sur les fonds initiaux du contrat, ilpourrait so d6gager des reliquats 
qu'il faudrait d6terminer par la suite, en accord avec Washington. 

Notons cependant, quo cc contrat qui est entrd en vigueur en F6vrier 1990, a permis de recruter comme prdvu une 
dquipe de 3 experts qui Aassister le Si6ge/RSP et les 2 6quipes du Plateau Central ct de l'Ouest. Le projet A 
dgalement recrutd un assistant administratif pour le coordonnateur national du RSP AKamboinse. 

Cette 6quipe qui se composait d'un agro-dconomiste, d'un sociologue ct d'un spdcialiste en mati~re do recherche 
sur 105 syst mcs de production, chef d'dquipe, a du dtre changer (sauf le chef d'dquipe) des la deuxi~me ann,'e du 
projet, suite A]a mission d'dvalhtion a mi-parcours en Fdvrier 1992 ct qui avait relev6 des difficult6s do 
collaboration entre ces derniers ct la c' ntropartio Burkinabd. 

Nous n'avons pas trouvd l'quipe en place, exceptd le chef d'6quipe qui dtait lui aussi sur le point de quitter 
Ouagadougcu. Mais unanimement et de l'avis do tous ceux quo nous avons rencontr6s, cc changeinent d'dquipe 
•96td tr6s b6ndfique pour le projet, dans la mesure ou le climit d -arfaite collaboration qui s'est instaur6e par 
la suite, a permis Ai'nsemble de l'6quipe (assistance et contrcpartic) do travailler de concert et de se consacrer 
beaucoup plus qu'auparavant Ala rdalisation des vdritablcs objctifs du projet et obtenir ainsi en deux ans, 
d'importants rdsultats quo la mission d'dvaluation a pu apprdcicr sur le terrain. 

Acc sujet la contrepartie Burkinabd appr6cic hautement le transfert du savoir faire des assistants techniques avoc 
lesquols ils ont cu Acollaborer. 
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6. Le point sur ia contribution directe de I'Etat Burkinabk au fonctionnement du projet 

L'engagement du Gouvemement du Burkina i apporter une contribution directe au fonctionnement du projet 6tait 
une des conditions de base des n6gociations qui ont abouti ,i ia signature de cet Accord de subvention en Juillet 
1989. 

Le document de projet ddtermine en effet en son article 3 (Section 3.2) que les "ressources fournies par le 
gouverncment pour le compte du Projet au cours des, cinq anndes qu'il durera, ne scront pas en dessour de 1 
million de $ US, y compris les coots calculds en nature", soit environ 270 millions de FCFA de 1'dpoque. I1 
s'agissait essentiellement de fournir le personnel de recherche affectcr au projet RSP, les locaux, I'dquipement 
de recherche, les laboratoires d'analyses, etc. 

Sur la base de cet engagement global, ]a contribution du gouvernement adt6 estimde au ddpart dans le schdma 
de financement du projet Ai860.000 $,soit environ 230 millions de FCFA. A l'approche du terme final du projet, 
il est donc n6cessaire d'dvaluer avec un maximum de prdcisions, qu'ellc aura dt6 en ddfinitive, la contribution 
rdelle et directe du Burkina 6ce projct. 

Scion une dvaluation qui a6t6 faite en Awil 1994, Ala demande de IUSAID,' rlNERA a estimd le montant total 
de cette contribution Ai254,1 millions de FCFA. En rdalitd, comme nous le montre le tableau suivant que nous 
avons reconstitud Aipartir des donndes contenues dans le document officiel de I'INERA et transmis i rUSAID 
en Avril 1994, cette estimation scrait plut6t de 271,5 millions de FCFA et non de 254,1 millions de FCFA (cf. 
la Lettre n 000401/ESSRS/CNRST/INERA/D du 13/4/94). Ce qui, i 17 mois de la fin du projet 6tait ddj6 
largement au dessus du montant des 230 millions de FCFA fixds au ddpart. 

Tableau 9: Contribution du Gouvernement du Burkina Faso au Projet ARTS 

(Avril 94) 

RUBRIQUE MONTANT 

1. Salaires du personnel affectd ,i temps plcin 103.249.067 

2. Salaire du personnel travaillant , temps 58.216.182 
partiel 

3.Contribution d'autres programmes INERA 30.630.000 

4. Locaux/bureaux/loeements 53.718.434 

5.Mobilier et matdriel de bureau 15.236.330 

6. Movens de transport 10.500.000 

TOTAL 271.550.013 

7Cf. la Lettre d'Exdcution de Projet n 28 en date du 10 Juillet 1993. 
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Comme 'ad'ailleurs soulign6 I'INERA dans la correspondance sus-cit e, l'6valuation do la contribution du 

Gouvemement est en dessous de la r6alitd, car ele n'intbgre pas tuas les 616ments de dcpcnses, comme l'eau, 

l'61ectricitd, Ict6ldphone, qui sont des d6penses communes Atous les programmes, tant au niveau du Si~ge 

qu'au niveau des centres do Kamboins6 ct de Farako-Ba. 

Les dirigeants do I'NERA, nous ont d'aillcurs confid qu'il serait pratiquement difficile de faire cette 

6valuation prdcise, Amoins do mettre en place une comptabilit6 analytique tr6s fine et pouss6c Al'extr~me. 

En tout 6tat de cause, on constate sur la base de cc chiffre corrig6, quo IcGouvemement du Burkina a 

respect6 ses engagements et qu'clle a m8mc ddpass6 le montant initialemcnt pr6vu. Cot engagement du 

Burkina pour cc projet so v6rifio surtout au niveau du nombre do chercheurs et do technicions qui ont d 

affectes Acc programme, par rapport au nombre initial d6crit dans le document do projet (voir la liste du 

personnel RSP en annexe). 

7. Le point sur ia situation financiere globale du projet ARTS. 

Le suivi do la gestion globale du projet so fait comme Al'accoutum e dans cc genre de financement par 

l'Agence do lUSAID au Burkina. Pour cc faire et conformdment aux termes do la Convention do 
financement, un coordonnatour do projet a 6d recrut6 au niveau do I'USAID pour suivre sp6cifiquement en 

liaison avec le Directeur do l'USAID et le Chef do ]a Division Agriculture, ainsi que les autres d~partements, 
la mise en oeuvre du projot et do veiller surtout au respect do l'Accord et des procddures au niveau do 

IUSAID. 

La mission n'a not6 aucun probl&me majeur dans la gestion do cc projet 6cc niveau. 

On a par le passd, reproch6 surtout AI'USAID, la lourdeur des procedures do ddcaissoment ct le manque do 
floxibilit6 dans la conception du projet, toutes choses qui ont des fois ralenti la mise en oeuvre de certaines 

actions. Ces griefs de l'avis des partenaires 6taient beaucoup plus valables durant les 2 premieres anndes du 

projot, mais apr6s la mission d'6valuation Ami-parcours do F6vrier 1992, do nombreuses amdliorations ont 

tC constates do part et d'autres et une parfaite compr6hension s'est dtablie, permettant de financer sans 
probl~mcs, les activit6s du projet et meme des activit6s qui n'6taient pas sp6cifiquement pr6vues au d6part et 
qui so sont rdvdIdes trds utiles pour le bon fonctionnement du projet. 

En dehors du cas spdcifique du contrat de l'Assistance Technique qui gdre directement 6 partir do 
Washington, le projet dams son ensemble ost bien suivi au niveau do i'USAID et les rapports financiers 
r6gulidrement 6labords et mis Ajour. Dans ct ordre d'iddos, mentionnons quo plus d'une trentaine do Lettres 
d'Ex6cution do Projet (LEP) ont 6t exp6di6es jusque I, dans le cadre des directives ot des consultations avec 
la partic Burkinabd. 

La demidre situation globalo quo nous avons obtenue date du 13 Juillet 19948. I1ressort do cc bilan, quo sur 

los 7,3 millions do $ du projet, 6,676 millions ont 6t6 cc jour, autoris6s par le Congres. Sur ces 6,676 
millions, 6,355 millions ont 6t6 engages . cejour et ies ddpenses totales s'ldvent C5,265 millions de $. Il se 
ddgage done, un reliquat global do 1,410 millions do $,soit approximativement un peu plus do 750 millions 

8Cf. Iasituation du projet quo nous avons reproduite en annexe 14. 

0 
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de FCFA (au taux de change actuel). Mme si le projet n'est pas encore Ason terme 6chu, nous voyons 
difficilement conment rensemble de ces cr6dits pourront 8tre enti6rement consommes d'ici la fin du projet en 
Septembre 95. 

Il faut donc, d'ores et d6j6, envisager le recyclage de ces reliquats afim de les utiliser en prioritd pour 
consolider les acquis du projet encore fragiles, en mettant particuli~rement laccent sur la formation du 
personnel aussi bien scientifique, technique, qu'administratif et surtout, en songeant Acompldter le parc 
informatique tris insuffisant, 9 dans le but d'accroitre I'efficacitd et d'amdliorer davantage les performances 
des dquipes RSP sur le terrain. 

B.LES ACQUIS ET LES REALISATIONS DU PROJET 

L'ensemble des ressources qui ont donc 6td ainsi engagds au titrc de ce programme RSP ont permis, sans 
conteste de r6aliser un ccrtain nombre d'actions concretes, hautement appr6ciables qu'il convient de mcttre A 
Iactifdu projet. 

Nous ne nous attarderons pas ici sur les r6alisations scientifiques du projet (dvaludes par ailleurs), mais nous 
voudrions citer entre autres le personnel du projet, le matdriel et les 6quipements achet~s sur le projet et 
m6me la construction de btiments sur les sites. 

1. Le Personnel du Projet 

I1est im'portant de souligner, que le projet ARTS apermis de recruter , ce jour, un certain nombre de 
personnes, entirement Ala charge directe du projet. IIs'agit essentiellement, en parcourant la liste du 
personnel, d'assistants administratifs, de secrdtaires, de chauffeurs, de plantons et m~me des chercheurs cn 
tant que contractuels, 6margement sur Icbudget du projet (voir liste du personnel RSP en annexe 7). 

lesprit, c'est de savoir d'ores et d6jh cc que deviendra ce personnel 
contractuel , la fin du projet et estimer dans le cas d'une incapacitd de rEtat Ales int6grer au budget national, 
limpact d'une telle situation sur lavenir meme du programme RSP. 

La question qui vient tout de suite r 

En regardant les budgets, on remarque que le projet verse des indemnit6s suppldmentaires Atous ceux qui 
sont assujettis , ]a rigueur du travail demand6 (chef de programme, coordonnateurs, comptables). , 

Le projet finance 6galement les missions, rdunions, fournitures de bureau et autres s6min-ires de formation, 
etc. 

Les scules rubriques Ala charge du budget de rEtat concernent le Chef du Programme et les locaux mis Ala 
disposition RSP, au si6ge et sur les deux centres. 0 

9Notons cependant que le projet ARTS apermis d'acqu6rir une vingtaine de micro-ordinateurs, d~passant 
largement les 4 initialement pr6vus dans l'Accord de base. 

"°Le Siege/RSP et le RSP/Centre sont tous log6s dans les locaux du centre de formation agricole de 
Kamboins6. 
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2. Le materiel acquis sur le projet 

Le projet a en outre permis de faire d'importantes acquisitions matdriels et d'dquiper le personnel, notamment 
en vdhicules tout terrain pour les visitcs sur les villages sites, en matdriel informatique et de bureau, pour les 
chercheurs et le personnel administratif, sans oublicr des motos achetdes pour les techniciens sur le terrain. 
Pour plus de d6tails se reporter Ala liste qui nous a dtd fourni par I'LNERA et reproduite en annexe 8. 

3. Les infrastructures 

Le projet ARTS n'av'ait pas prdvu la r~alisation d'infrastructures. Cette partie estime t-on, est sens6e entrcr 
dans le cadre de la contribution directe du Burkina au projet. Si bien que cette conception a dt6 longtemps 
l'objct de divergences entre 1'USAID et 'INERA. Mais compte tenu des r6alitds du terrain et du bien fond6 de 
ces investisscments somme toute modiques (environ 200.000 de FCFA par bfitiment), lUSAID a finalement 
consenti ,tfinancer la construction de petits bfitiments de 2 pieces sur chacun des 8 sites du projet et qui 
servent 6i]a fois, de magasin de stockage et de pied-6-terre pour les 6quipes qui se d6placcnt sur le terrain." 
Les villageois sollicitds, ont apport6 la main d'ocuvre gratuite pour la fabrication des briquos. Ces initiatives, 
tr~s simples et tr~s utiies dc. iaient 8tre encourag~es et 8tre intdgrdes d6s le ddpart dans la conception des 
projets de dvcloppement en milieu rural. 

C. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Nous avons constat& tout au long de cette analyse, hormis les quelques difficult6s de gestion quo nous avons 
sianales, que le projet dans son ensemble se ddroule normalement et qu'il a permis d'obtenir d'importants 
rdsultats quo la mission d'dvaluation a pu constater sur place. 

Toutes les parties prenantes sont d'avis en effet, quo les difficult6s rencontr6es au ddbut du projet et qui 
avaicnt dt6 rolev6es lors de 'dvaluation i mi-parcours en F6vrier 92, ont 6t6 surmont6es et le climat de 
confiance mutuelle et de parfaite collaboration qui s'est install6 par la suite, a contribu6 6normment A 
favoriser la mobilisation de toutes les 6nergies autour uniquement des objectifs rdels du projet. 

Du cot6 notamment de lUSAID, la contrepartie a pu constater une nette am6lioration dans les proc6dures de 
d6caissement et une certaine souplesse dans I'interpr6tation des textes, facilitant ainsi la mise en oeuvre des 
diff6rents programmes d'activit6s. 

Du cotd de l'assistance technique, l'int6gration de la r.ouvcllo 6quipe a6te parfaite et los r6sultats de cette 
collaboration sont perceptibles i travers les 6tudes effcctu~es et les rapports dlabords. 

Du cote de l'INERA, on a pu noter le d6veloppement d'une capacit6 propre des 6quipes RSP dans 
l'administration et la gestion du projet, m~me s'il subsiste encore comme nous lavons vu, quelques difficultds 
lides au suivi r6gulier des budgets et "-'abora:ion des rapports financiers exig6s par les diffdrents bailleursi' 
de fonds. 

"L'6quipe d'dvaluation a pu constater it son niveau de l'utilitd indiscutable dc ces Iocaux, lors des visitos 
effectu6cs sur les sites. 

.\Q
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Nous pr~conisons que ces problkmcs de suivi des projets soit traitds globalcment au niveau de I'[NERA, 6 

travcrs l'dlaboration d'un plan g6ndral d'informatisation qui accorderait une certaine priorit6 aux services 

d'administration et de gestion (depuis le si~gejusqu'aux centres de rechcrche), de faqon 6 dliminer 

progressivement toutes ces pesanteurs administratives qui jouent ngativement 6 la fois, sur les rapports avec 

les diffdrents Bailleurs de Fonds et sur la rentabilit6 des chercheurs sur le terrain, donc finalement sur les 

objectifs m~me de IINERA. 

Ce plan devrait mettre particuli~rcment laccent sur: 

une identification prdcoise des t~ches i automatiser au niveau de tous les services, 

le choix de logiciels adaptds aux besoins prdcis des utilisateurs et 

une formation continue des cadres et du personnel a la manipulation de ces logiciels. 

Ace sujet, nous recommandons que les fonds qui seront d6gag6s au terme du projet ARTS, soient recycids 
et affectds en partie Acc plan. 

Le Gouvernement devrait d'ores et ddj6 engager des pourparlers avec les autres partenaires au 

ddveloppement du Burkina pour qu'ils prennent 6ventuellement le relais de I'USAID, eu 6gard aux rdsultats 

obtenus dans le cadre de ce projet, au coCit de fonctionnement dlevd' 2 du projet et ,Ases acquis qu'il fant 
n6cessairement capitaliser. 

IIfaudrait 6 cet dgard, songer 6 mettre en place, tant sr le plan national que sur le plan international, une 

veritable campagen de promotion des rdsultats de recherche ainsi obtenus et qui sont souvent ignords, faute 
d'une politique approprid de Marketing. 

Ce sont la les principales recommandations qui se ddgagent au terme de cette dvaluation. 

'2II faudrait mobiliser environ 800 millions de frs par an pour couvrir dans les anndes Avenir les frais de 
fonctionnement de l'ensemble RSP (Si6ge et Centres). 



ESTIMATION DE LA SITUATION FINANCIERE
TABLEAU NO. 10 

DES BUDGETS RSP EN FIN DE PROJET 

FONDS DE CONTRE- FONDS DIRECTS 

RUBRIQUES 


A-Budgets cumul6s approuv~s
 
de debut d'exercice 


B - Budgets cumuls r~ajust~s 


C-Engagements cumulus 


D-Budget theorique disponible hors
 
r6ajustement (A-C) 


E - Budget r6el disponible (B-C) 


F-Budget approuve 94/95 


G - Solde minimum estimatif en fin
 
d'exercice (Mars 95)- (E-F) 


H-Taux d'ex~cution r6el des budgets
 
approuv6s en pourcent. (A-C)/A*100 


I-Niveau de r~alisation probable du
 
budget 94195 en Mars 95 (F*H/1 00) 


J-Reliquat probable sur execice 94/95 
(F-I) 

K - So!de total estim6 en Mars 95 
(G+J) 

L- Besoins de financement estim~s 
entre Mars et Septembre 95 (6 mois) 

(F/2) 

M - Solde probable la fin du projet 
en Septembre 95 (K-L) 

N-Fonds de Contrepartie allou~s au 
d6part aux RSP Centre et Ouest 

O-Ressources encore disponibles 
sur Fonds de Contrepartie en Mars 95 

(N-B) 


P-Ressources probables encore
 
disponibles en fin de projet sur les
 
Fonds de Contrepartie (M+O) 


PARTIE 

CENTRE 

298.2 


227.1 

161.8 

136.4 

65.3 

63.9 

1.4 

45.74 

29.23 

34.67 

36.07 

31.95 

4.12 

250 

22.9 

27.02 

PROJET
 

OUEST SIEGE 

292.5 300.5
 

240.4 214.5 

166.8 121.6 

125.7 178.9 

73.6 92.9 

63.8 81.7 

9.8 11.2 

42.97 59.53 

27.42 48.64 

36.38 33.06 

46.18 44.26 

31.9 40.85 

14.28 	 3.41 

250 N/A 

9.6 N/A 

23.88 N/A 



TABLEAU NO. 11 TAUX D'EXECUTION DES BUDGETS DU SIEGE/RSP (90-94)
 

INTITULLE 

Salaire contractuel 
Perdiem & indemnitd 
Carburant & lubrifiant 
Entretien & Rdparation Vhicule 
Assurance 
M.O .T&Heures suppldmentaires 
Fournit bur pho informatique 
Frais de Reprod Documents 
Frais de Communication 
Achat Document & Fournit BlbI 
Abonnement 
Visite pays tiers 
Participation atelier &serhiin 
Formation/place 
Entretien Mat Bureau 
Entretien Mat Informatique 
Petit outillage 
divers 
Imprdvus 

TOTAL 

Budgets 

Cumuls approuvd 


A 


35,669,284 
9,563,414 

27,561,871 
20,951,190 

9,632,344 
5,173,615 

14,462,359 
2,771,505 

881,340 
4,661,225 
2,800,000 
2,600,000 
4,000,000 

64,600,248 
3,141,935 

13,935,775 
5,800,000 
2,883,230 

14,231,000 

245,320,335 

Engagements 

cumul6s 


B 


22,603,897 
2,587,039 

15,513,824 
13,677,547 
5,515,171 
2,812,439 

10,242,358 
1,696,030 

216,598 
1,878,194 

52,000 
0 

2,021,200 
26,336,670 

1,871,509 
9,576,554 

0 
1,592,568 

0 

118,193,598 

Budget Taux de 
disponible .r6alisation 

A-B 

13,065,387 
6,976,375 

12,048,047 
7,273,643 
4,117,173 
2,361,176 
4,220,001 
1,075,475 

664,742 
2,783,031 
2,748,000 
2,600,000 
1,978,800 

38,263,578 
1,270,426 
4,359,221 
5,800,000 
1,290,662 

14,231,000 

127,126,737 

B/A*100 

63.37 
27.05 
56.29 
65.28 
57.26 
54.36 
70.82 
61.20 
24.58 
40.29 

1.86 
0.00 

50.53 
40.77 
59.57 
68.72 

0.00 
55.24 

0.00 

48.18 



TABLEAU NO. 12 TAUX D'EXECUTION DES BUDGETS RSPICENTRE (1990-1994) 

INTITULLE Budgets 
Cumul~s 

Engagements Ddpenses de 
cumuid pdriode 

Ddpenses 
cumul~es 

Engagements 
n&h liquidds 

Budget 
disponible 

Rdalisation 
en % 

approuv~s' 
A B C B-C A-B B/A*100 

Salaires contractuels chercheurs 13,660,000 9,828,345 1,311,639 9,828,345 0 3,831,655 71.95 

Salaires contractuels tech &enquet 
Salaires secretaire 
Salaires chauffeurs 

24,600,000 
6,300,000 
7,200,000 

20,916,978 
5,555,711 
5,957,995 

6,079,378 
967,757 

1,224.701 

20.549.005 
5,484,218 
5,909,515 

367,973 
71,493 
48,480 

3,683,022 
744,289 

1,242,005 

85.03 
88.19 
82.75 

Salaires agents de bureau 
Salalres contractuels superviseurs 
Perdlems chercheurs 

4.080,000 
1.680,000 

15,956.000 

3,956,776 
0 

4,093,600 

679,187 
0 

443.000 

3,921.607 
0 

4,093,600 

35,169 
0 
0 

123,224 
1,680,000 

11,862,400 

96.98 
0.00 

25.66 

Perdlems techniclens enqueteurs 
Perdlems chauffeurs 

8,064,000 
7,200,000 

4,156,100 
1,545,600 

480,600 
170,000 

4,156,100 
1,545,600 

0 
0 

3,907,900 
5,654,400 

51.54 
21.47 

Indemnites du comptable 
Indemnite coordonateur 

1,800,000 
1,920,000 

690,000 
210,000 

30,000 
30,000 

690,000 
210,000 

0 
0 

1,110,000 
1,710,000 

38.33 
10.94 

Carburant & lubrifiant 23,257,000 23,388,470 3,966,271 23,190.970 197,500 (131,470) 100.57 
Entretlen reparation taxes routieres 
Assurances 

23,203,000 
9,000.000 

23,412,940 
4,314,326 

4,337,818 
0 

23.136,940 
4,314,326 

276,000 
0 

(209,940) 
4,685,674 

100.90 
47.94 

Analyse labo & cartographie 
Recherches collaboratives 

9,400,000 
5,600.000 

363,220 
2.932,965 

40,000 
1,855,000 

363,220 
2,932,965 

0 
0 

9,036,780 
2,667,035 

3.86 
52.37 

Mot heures supplementalres 10,500,000 14,746,880 1.400,293 14,520,209 226,671 (4,246,880) 140.45 
Intrants & produits consommables 9,200,000 7,727,991 942,537 7,727,991 0 1,472,009 84.00 
Fournitures de bur Infor photoco 10,000,000 14,203,167 1,189,415 14,203,167 0 (4,203,167) 142.03 
Frals do communi tel telex fax 1,500,000 738,124 3,690 738,124 0 761,876 49.21 
Traduction et reprographle 2,800,000 2,837,152 918,380 2,837,152 0 (37,152) 101.33 
Frals d'encadremt universit matourkou 3,400,000 479,000 0 479,000 0 2,921,000 14.09 
Visites reallsatlons pays tiers 4,700,000 2,392,300 41,140 2,392,300 0 2,307,700 50.90 
Entretlen equlpmt bureau 5,280,000 2.463,055 78,250 2,463,055 0 2,816,945 46.65 
Divers 7,100,000 1.526,814 91,440 1,526,814 0 5,573,186 21.50 
Imprevus 13,493,400 412,560 0 412,560 0 13,080,840 3.06 
Bildlng maintenance 6,250,000 3,020,178 52,500 3.020,178 0 3,229,822 48.32 
Total Rubriques Budgetaires 237.143,400 161,870,247 26,332,996 160,646,961 1,223,286 75,273,153 68.26 
Ddpenses Rejetdes 
Ddpenses non Admissibles 
Ddpenses Remboursables(remboursdes) 14,817,948 

Autres debours non remboursables 400,000 400,000 

Total Rubriques non Budgetaires 14.871,948 400,000 15,271,948 

TOTAL GENERAL 237,143,400 191.560,143 27,132,996 176.318,909 1.223,286 75,273,153 80.78 



TABLEAU NO. 13 

ETAT D'EXECUTION DETAILLE DES BUDGETS RSP/OUEST (1990-1994) 

INTITULLE 

Salaire contractuel 
Perdiem & indemnit6 
Carburant & lubrifiant 
Entretien & Reparation Whicule 
Assurance 
M.O .T&Heures suppidmentaires 
Fournit bur pho informatique
Frais de Reprod Documents 
Frals de Communication 
Achat Document & Fournit BIbI
Abonnement 
Visite pays tiers 
Participation atelier &semin 
Formation/place 
Entretlen Mat Bureau 
Entretien Mat InformatIque 

Petit outillage 
divers 
Total Rubriques Budgetaires 
Total R ejetqesD~penses Rejet~es 

Ddpenses non Admissibles 
Ddpenses Remboursables(remboursdes) 
Ddpenses Engendrant 

des RevenIntdrdts verses A USAID 

BUDGET 

Cumuld approuvd 

A
64,560,000 
31,468.000 
31,900.000 
21,600,000 
8.900,000 
6,380,000 
9,050.000 
8,100,000 
8,700,000 
4,500,000 
2.300.000 
2,300,000 
2,300,000 
1,400,000 
3,800,000 
5.700.000 

4,330,000 
1,500,000 
1,690,000 

14,501,8003,400,000 
800,000 
400,000 

Engagements 

cumulI 

B
59.609,990 
16,945,217 
26,929,236 
19,010,640 
4,122,224 

963,130 
1,162,120 
8.078,490 
6,535,031 
5,085,867 
1,411,360 

569,720 
1,174,684 

929,125 
207,390 

2,180,000 

2,312,552 
0 

2,166,964 
3,234,5763.266,715 

801,250 
167,100 

Ddpenses de 
pdriode 

5,496,159 
1,828,717 
3,512,951 
1,116,284 

0 
53,000 

219,885 
471,084 

1,497,000 
427,225 
112,500 
176,540 
103,439 
56,030 

0 
0 

394,915 
0 

179,466 
06,500 

17,500 
46,000 

Ddpenses 

cumuldes 

C
60.799,921 
16,945.217 
26,400,927 
19,010,640 
4,122,224 

963,130 
1,162,120 
7.768,295 
6.535,031 
5.085,867 
1,411,360 

569,720 
1,174,684 

929,125 
207,390 

2,180.000 

2,312,552 

0 
2,166,964
3,234,5763,266,715 

801,250 
167.100 

Engagements 

non liquldds 

B-C
(1,189,931) 

0 
528,309 

0 
0 
0 
0 

310,195 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
00 
0 
0 

Budget 

disponible 

A-B
4,950,010 

14,522,783 
4,970,764 
2,589,360 
4,777,776 
5,416,870 
7,887,880 

21,510 
2,164,969 
(585,867) 
888,640 

1,730,280 
1,125,316 

470,875 
3,592,610 
3,520,000 

2,017,448 
1,500,000 
(476.964)

11,267,224
133,285 

(1,250) 
232,900 

Realisation 

en % 

B/A*100
92.33 
53.85 
84.42 
88.01 
46.32 
15.10 
12.84 
99.73 
75.12 

113.02 
61.36 
24.77 
51.07 
66.37 
5.46 

38.25 

53.41 
0.00 

128.22
22.30
96.08 

100.16 
41.78 

A u tres Re ce ttes vers es A ID 
Autres Ddbours non Budgetaires 

2,040,000 
2 , 98 9 

2,040,000
2 , 9 8 9 

Total Rubriques non Budgetaires 
TOTAL GENERAL 

239,579,800 166,863,381 18.522,184 170,021,797 (351,427) 72,716,419 69.65 



TABLEAU NO. 14 

SITUATION FINANCIERE DU PROJET ARTS (Juillet 1994) 
(en Milliers de $ US) 

RUBRIQUES Coat du projet Autorisations Engagements D~penses Budget Resources 
Congr~s US AID Disponible Disponible

A B C D B-C B-D 

1. Assistance Technique 5,800 5,348 5,276 5,254 4,432 72 916 

2. Formation 300 300 93 193 90 207 210 

3. Personnel de recherche - - - - -

4. Materiel et dquipements 455 365 343 340 336 22 29 

5. Maintenance et support
op~rationnel 512 513 548 447 338 (35) 175 

6. Evaluation et audit 233 150 95 69 69 55 81 

TOTAL 7,300 6,676 6,355 6,303 5,265 321 1411 
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ANNEXE E 

Se Brancher i Ouagadougou
 
Jim Lowenthal
 

(version originelle en anglais)
 

Un des principaux movens du d6veloppement de la capacit6 scientifique est la possibilit6 pour chercheurs de 
communiquer et d'dchanger l'information avec leurs colI&gues partout au monde facilement et 6 un prix
raisonnable. Jusqu'4 r~cemment, le prix des t0l6communications en Afrique 6tait la barrifre prohibitive A 
l'utilisation de ces facilits. Les coats pour l'utilisation internationale des appels t6ldphoniques et de fax sont 
dlevds, ainsi, diminuant ou ddcourageant comp[ktement les 6changes Atravers toute I'Afriquc. En ce m~me 
moment, la conrnunaut6 scientifique intemationale a commencd i explorer les technolo6es de
 
communication plus rdcentes et moins couteuses, telles que le Syst~me "acc~s local-dchange de donndes
 
6lectroniques" (AL-EDE).
 

AL.EDE veut dire qu'un individu qui poss~de un micro-ordinateur, un modem, et un logiciel de
 
tdIdcommunications peut composer un numdro local (l.oi ces numdros sont disponibles) et envoyer un
 
courrier dlectronique (e-mail) ou 6changer des documents de traitement de texte ou de tableur c,.mplets 
avec
 
des coll6gues. Aux USA, les fournisseurs de e-mail comme Internet, Compuserve, MCINLAIL, .,t
d'autres 
donnent un numdro de tdldphone d' acc&s local ffatuit (1-800 numdros) qui permet aux abonnds de bdndficier 
de cette technologie. 

Depuis plusieurs anndes, un tel acc~s local est devenu possible en Afrique grace fil'6tablissement
 
d'installations de tdldcommunication du genre transfert par pacquets. L'expdrience a cependant montc que

l'utilisation de l'acc~s dial-up (tel qu'il est d'usage habituel aux U.S.A.) est presque introuvable 
 cause de
 
l'absence d'une entrcprise privde qui vend ces services de valeur ajoutde i l'infrastructure du transfert par
 
paquets du secteur public. Quand on ademand6 si un tel service e.istait au Burkina Faso, qui dispose d'un
 
packet-s itch, le personnel de ONATEL/Faso Pac 6tait surpris que quelqu'un puisse avoir besoin d'un tel
 
service. Un certain nombre d'institutions ont contourn ce probIkme en demandant i leurs partenaires

Amdricain. ou Europdens d'appeler pdriodiquement pour charger et d~charger leur e-mail. Cet arrangement,

qui est possible movennant un abonnement Atravers ORSTROM, est p~u pratique, cher et compl~tement
 
hors du contr6le de l'INER-RSP.
 

Le FET recommande que I'INERAIRSP cherche idtablir une facilit6 AL-EDE aux stations de Kamboins6 et 
Farako-B5. En fait, une fois que l'acc~s local est 6tabli pour une institution ou un particulier, ilpeut 8tre 
utilis6 ]I o6i ily a un numdro de tdldphone iacc&' local disponible pour la composition de numdro par
modem. Les chercheurs pourraient appeler i partir des stations de recherche, comme ils peuvent appeler A 
partir d'endroits hors des stations, y compris les h6tels et les installations de congr~s. Pendant la FE, une 
prdsentation de cette facilit6 6tait organisde pour le personnel RSP et INERA. Des collkgues des chercheurs 
RSP aux U.S.A. ont transmis des messages 6lectroniques iOuagadougou (voir ci-joint). Une fois pendant le 
FET, un 6tudiant en Ph.D. ii 'Universit6 de Purdue a envoy6 trois pages de donndes quelques heures apr~s
avoir requ une demande du personnel de Kamboins6. 
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Des discussions avec FasoPac, la division d'ONATEL responsable de la gestion du packet switch, ont indiqu6 
que le service indirecte pourrait 8trc disponible i partir d'aofzt 1994 aux abonnds intdrcssds. Les tarifs sont 
disponibles dans un livrct distribu6 par FasoPac. Ces tarifs semblent raisonnables, m me si on Ics compare
aux tarifs en vigucur dans d'autres pays sahdlicns et nord-africains. Les abonnds paycnt un abonncment 
initial de 21.600 CFA ($40), unc caution rcmboursable de 50.000 CFA ($Q3), et mn abonncmen, dacc~s 
mensuel de 8.280 CFA ($15). Le tarifpr~cis des coats par minute ct volume n'dtait pas disponible au 
moment de I'EF mais scmble ne pas ddpasser $0,37 par page de donndes sur la base dcs tarifs ORSTROM cn 
cours (ORSTROM a dtabli une ligne spdcialis6e de connection permanente avec le packet-switch de
ONATEL qui est d'habitude plus cher que Ics coats par minute ct volume). 


