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I. INTRODUCTION 

L'objectif des travaux qui font l'objet du present
 
rapport 6tait de d6terminer l'4ventail des donn4es disponibles
 
relatives au secteur rural du Rwanda. Cet axercice devait
 
aussi permettre de d6terminer la qualit6 des donn~es et plus
 
particuli6rement les types de variables ou d'informations que
 
lVon peut obtenir A partir de ces donn4es (les prix relev6s,
 
les revenus, la production, les intrants utilis4s, les super
ficies des cultures, les variables d~mographiques, l'importa
tion et l'exportation des produits agricoles, le cr6dit agri
cole, etc...)
 

Ii s'agissait 4galement de v4rifier si des series
 
p4riodiques ou seulement transversales existent pour certaines
 
donn~es ou pour le traitement 6ventuel de certaines variables.
 
A cet effet, pour les donn6es des s~ries p4riodiques, l'on a
 
not6 la longueur de ces s4ries et l'ann4e de base en cas des
 
indices. En outre, Von a reconstitu4 la m4thodologie utilis~e
 
notamment en cas de rapports d'enqu~tes . Pour la mthode
 
d'enqu~te, l'on a d~termin6 la taille de l'6chantillon ainsi
 
que la m~thode d'6chantillonnage utilis~e. On s'est int~ress6
 
6galement A toutes les lacunes que l'on pouvait constater dans
 
les donn~es.
 

Le rapport provenant de cet exercice pou:ra servir
 
de r~f4rence rapide & toute personne int4ress~e par la recher
che ainsi qu'aux utilisateurs des donn4es en rapport avec le
 
secteur rural. Cet exercice constitue 6galement une 6tape
 
pr4liminaire A l'analyse des politiques du secteur rural. Il
 
va par exemple nous permettre d'identifier les types de don
ndes disponibles, leurs sources, qualit~s et d~fauts lorsque
 
nous nous proposerons de faire une estimation des 41asticit~s
 
de la demande et de l'offre pour 6valuer l'impact des diverses
 
politiques sur le secteur agricole.
 

Nous avons d~marre ces travaux A partir du ler avril
 
1990 avec le ramassage des documents d'6tudes et d'enqugtes en
 
rapport avec le secteur rural du Rwanda effectu~es par les
 
diff~rents organismes nationaux et internationaux. Particulie
rement le MINIPLAN, la Banque Nationale du Rwanda, le MINAGRI,
 
la Division des Statistiques Agricoles, l'OPROVIA, l'Univer
sit6 Nationale du Rwanda, le MINIFIN, le MINIMART, le projet
 
PRIME, la FAO, le PNUD, 1'UNICEF, la Banque Mondiale, ie Fonds
 
Mon4taire International, I'EUROSTAT, etc.
 

L'exploitatton des documents ramass6s a 4t6 effec
tu~e suivant le sch4ma g4n~ral qui consistait A noter:
 
a) -nn6e de publication

b) Auteur 
c) Types d'informations avec certaines pr6cisions sur les
 

donn~es y relatives (donn4es en s4ries, transversales,...)
 
d) M6thodologie de collecte des donn4es (principalement pour
 

les enqugtes)
 
e) Appr*ciation g6n4rale sur la qualit6 des informations en
 

g~n~ral et de certaines donn~es en particulier.
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A l'endroit des rapports annuels, l'exploitation d'un ou
 
deux rapports a 4t4 considdr6 comme suffisante pour savoir le
 
type et le genre dtinformations qu'ils contiennent.
 

Enfin 10 th'mes principaux ont 6t6 retenus pour op4rer une
 
classification de ces documents.
 

Nous avons exploit6 au total 61 documents.
 
Nous aimerions n4anmoins attirer l'attention sur le
 

caract~re in~vitablement non-exhaustif des documents exploit4s

et pr4sent~s dans le present rapport . Nous avons essay4 d'ex
ploiter les rapports et les 6tudes importantes en rapport avec
 
le secteur rural du Rwanda. Toutefois les documents exploit6s

renferment une bibliographie suffisamment susceptible de faire
 
objet de r4f~rence utile pour quiconque voudrait plus d'infor
mations sur le milieu rural rwandais.
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II. 	LISTE DES DOCUMENTS EXPLOITES
 

1. Rapport Annuel,1987,OPROVIA.
 

2. Rapport Annuel,1988,OPROVIA.
 

3. Bulletin d'information,36 Edition,1988,OPROVIA.
 

4. Bulletin agricole du Rwanda,juillet 1988.
 

5. Caract~ristiques descriptives des commergants des produits
vivriers sur les places fixes dans 5 prefectures.
 
6. R6sultats dtune enqu~te sur le niveau de commercialisation
 

du sorgho A l'4chelon du producteur.
 

7. 	L'enqu~te sur les prix.
 

8. 	Int~gration des prix alimentaires au RWANDA 1970-1986.
 

9. 	Synth~se des recherches, recommandations et perspectives
 

10. 	Enqu~te stir les prix: description des s6ries des prix d~j&

existantes.
 

11. 	Impact des unitds de stockage et de commercialisation sur
la population rurale agricole au 
Rwanda ou. Rapport

d'4valuation sociologique de GRENARWA/SILO.
 

12. 	Commercialisation des produits vivriers en pr6fecture de
 
Butare.
 

13. 	Rapport Annuel,1984,MINAGRI.
 

14. 	Rapport Annuel,1985,MINAGRI.,
 

15. 	Etude du sous secteur 6levage,vol.l:les activit4s
 
d'l1evage et la valorisation des produits.
 

16. 	R~sultats de l'enqudte nationale agricole 1984.
 

17. 	Estimation de la production par les agriculteurs.
 

18. 	Rapport d'Activit4 de l'OVAPAM 1980
 

19. 	Compte rendu des travaux du minicolloque sur les
 
structures et la productivit6 paysanne au Rwanda.
 

20. 	Bulletin de Statistique nO 16, Janvier 1989.
 

21. 	Enqu~te nationale sur le budget et la consommation des
 
m~nages.
 

22. 	Analyse du comportement de consommation au Rwanda.Etude
th4orique et empirique de la fonction de consommation
 
priv~e.
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23. 	Approche analytique des composantes du revenu du paysan

rwandais et de la comparaison de niveau de revenu entre
 
l'Alg~rie et le Rwanda.
 

24. 	Essai d'approche'anthropologique et 4conomique des
 
Banyarwanda du monde rural (t6s1e)
 

25. 	Structure de la production - consommation des produits

vivriers au Rwanda (1976).
 

26. 	Contribution l'analyse soeio-6conomique des exploita
'.
tions agricoles au projet Kibungo'Ii
 

27. 	Rwanda, mille collines, mille probl~mes, mille projets
 

28. 	Entreprises industrielles,juin 1989,MINIMART.
 

29. 	Etudes des actiVit4s artisanales et'des petites industries
 
en commune GITI,novembre 1989,SERDI(MINIMART)
 

30. 	Crdation d'emplois artisanaux pour les jeunes ruraux
 
rwandais dans le domaine de la c6thmique.
 

31. 	Etude des charges r6currentes et de lA capacit4 d'autofi
nancement des infrastructures publiqua- en milieu rural
 

32. 	Evaluation de l'op~ration citerne familiale
 

33. 	R4sultats de l'enqu~te nationale agricole(ENA)
 

34. 	Premier colloque national sur,'la rncanisation agricole au
 
Rwanda.
 

35. 	Pertes de terre dues A l'4rosion.
 

36. 	Un diagnostic sur les systmes agraires par une recherche
 
formation-action dans les CCDFP de la pr4fecture de
 
Gisenyi


37. 	Rapport sur la strat4gie nationale pour le d~veloppement
 
et la gestion des petits marais.
 

38. 	Contribution A l'identification 6conomique du r6le jou4
 
par l'agriculture dans le ddveloppement industriel au
 
Rwanda.
 

39. 	Contribution des projets agro-pastoraux A la croissance
 
4conomique du Rwanda 1982
 

40. Conf~rence Mondiale sur la r4forme agraire et le
 
d4veloppement rural.
 

41. 	D~veloppement rationnel de l'agiculture au Rwanda
 

42. L'agriculture de production vivri~re 'au Rwanda : Base de
 
d4veloppement.
 

43. Probl~mes et perspectives de d~veloppement agricole de l'a
 
r6gion des Grands Lacs.
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44. 	Lontribution A 1'tude de la productivit4 du travail
 
agricole au Rwanda.
 

45. 	Etude des cots de production et de politique de prix

agricoles et de l'4levage au Rwanda. Volume 2
 

46. 	ilolitique et strat~gie d'industrialisation au Rwanda.

Effets sur l'emploi et la distribution des revenus.
 

47. 	L-ie approche de l'dvaluation et du suivi des projets de
 
d4veloppement rural int~gr4.
 

48. 	lopact des prix, du taux de change et de la fiscalit6 sur
 
llagriculture au Rwanda.
 

49. 	Fondements d'une politique des prix agricoles au Rwanda.
 

50. 	Etude de mise en place d'une infrastructure de renforce
1i,?nt des p8les ruraux de d~veloppement, cas du centre de
 
NNAMATA
 

51. 	Les politiques d'am4dagement et de production agricole

dans les paysannats rwandais
 

52. 	Regroupement de l'habitat rural en villages, 
une strat4gie
 
de d~veloppement durable pour le Rwanda.
 

53. 	S4-minaire sur les pr9jets de d4veloppement rural.
 

54. 	Probl~matique des garanties pour les petits cr4dits A la

production en milieu rural rwandais
 

55. 	Probl4matique de finaicement des coop4ratives de
 
production artisanale au Rwanda
 

56. 	Le cr4dit agricole, son application au Rwanda.
 

57. 	Analyse structurelle de l'investissement au Rwanda
 

58. 	Le credit populaire : Instrument de d6veloppement rural au
 
Rwanda
 

59. 	Impact des banques populaires sur le'd4veloppement rural
 
et la promotion des cooperatives.
 

60. 	Les effets de la croissance d6mographique sur le

d4veloppement 4conomique du Rwanda.
 

61. 	Le r6le de la femme dans l'agriculture, rwandaise.
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III. DOCUMENTS SELON LES THEMES
 

Les th~mes retenue dans la classification des docu
inents exploit~s tiennent compte du sujet relatif au milieu
 
rural abord6 de fagon sp~cifique par chacun de ces documents.
 
Ainsi la nomenclature consid4rse est compos6e de dix th~mes
 
suivants : i) commercialisation des produits vivriers et
 
animaux, ii) production agricole et animale, iii) situation
 
6conomique et sociale, iv) activitds industrielles et artisa
nales, v) infrastructures publiques en milieu rural, vi)
 
utilisation de la terre, vii) agriculture et d4veloppement,
 
viii) politique et strat~gie de d4veloppement, ix) credit et
 
investissement, enfin x) population et d4veloppement.
 

111.1. 	COMMERCIALISATION DES PRODUITS VIVRIERS ET
 
ANIMAUX
 

RAPPORTS ANNUELS D'ACTIVITES DE L'OPROVIA
 

L'Office National pour le D4veloppement et la Com
mercialisation des Produits Vivriers et des Productions Anima"OPROVIA" est Un 6establissement public plac6 sous la tu

telle du Minist~re de l'Agriculture, de l'Elevage et des
 
For~ts mais jouissant d'une autonomie financi~re.
 

Les missions de cet Office sont recentr~es autour
 
das trois axes principaux :
 
- La commercialisation des produits vivriers et animaux de
 

base en privil4giant les vivres locaux;
 
- La commercialisation des intrants agricoles;
 
- La recherche et la promotion de nouvelles m6thodes de
 
stockage, de conservation et de transformation des produits
 
vivriers et animaux.
 

La structure g4n~rale des Rapports Annuels de 1'0-

PROVIA comprend essentiellement la pr4sentation des situations
 
administrative et financi6re de l'Office et la prdsentation
 
des activit~s rdalis4es pour les divers services et sections
 
techniques, le service GRENARWA notamment.
 

Pour faire part du type dinformations contenues
 
dans ce genre de rapports, on n'a retenu que ceux de 1987 et
 
1988 & titre illustratif.
 

1- RAPPORT ANNUEL, 1987
 

Type d'information :
 

- les marchandises import4es (achats ou aides alimentaires)
 
- les productions animales
 
-les ventes annuelles par succursale et comptoir et par mois
 
-les achats de haricots par succursale et comptoir et par
 
vendeur (producteurs, coop~ratives,commergants)
 
-les ventes de sorgho en quantitg
 
-la comparaison des achats et ventes en quantit4 des
 
ann6es 1986 et 1987 des produits commercialis~s
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-les ventes de 1987 en valeur par produit commercialis4
 
et marges brutes
 

-le relev6 des abattages de 1987 par mois et par type
 
d'animaux.
 

2- RAPPORT ANNUEL,1988
 

Type d'information:
 

-achats et ventes en quantit4 pour quelques produits
 
vivriers
 

-achats en valeur par succursale et comptoir et par
 
vendeur (producteurs, cooperatives, commervants).
 

-poids relatifs des aides alimentaires par rapport A
 
l1ensemble
 

-ventes et marges brutes par produit
 
-relev6 des abattages par mois et par type d'animaux
 
-conversion des t@tes d'animaux en poids
 
-6volution des abattages de 1979 A 1988 par type d'animaux
 
-6voliftion du prix du kilo vif bovin pour certains marches de
 
1982 4 1988
 

Les donn~es contenues dans les rapports d'activit4s annuels de
 
I'OPROVIA ont 6t4 essentiellement collect6es par l'interm6
diaire des succursales et sont de bonne qualit4 et fiables.
 
Setlement la comparaison des donn~es de plusieurs ann6es
 
n~cessitent la disponibilit6 de plusieurs rapports car il est
 
rare de trouver dans tin seul document des s6ries dpassant une
 
ann4e.
 

3- BULLETIN D'INFORMATION, 3e EDITION, 1988
 

Auteur : OPROVIA
 
Annde de publication : 1988
 

Il s'agit d'un bulletin r~dig6 par I'OPROVIA qui donne des 
informations chiffr6es sur l'importance de ses activit~s 
essentiellement sur la commercialisation des produits animaux 
et vivriers faite par cet office. 

Type d'informations :
 

- limportance relative du haricot fourni A l'OPROVIA par 
les producteurs paysans en 1987 

- la liste des cooperatives, leur localisation et les 
quantit~s de haricots livr4es a l'OPROVIA au cours de 
la lore campagne de 1986 

- les ventes de haricots et de sorgho faites par 1'office 
de 1982 L 1987 

- les quantitds cominercialis4es par produit de 1985 A 
1987 

- les aides alimentaires revues par donateur, produit et 
quantit4 de 1976 6 1988 

- les donn4es sur les abattages par type d'animaux de 
1977 A 1987 

7
 



Les diffrents-prix sont relev6s.dans les 
 diverses r4gions du
 pays ou 1'OPROVIA a implant6 des succursales, comptoirs et
entrep6ts. Ils ne sont toutefois pas pr4sent~s dans le bulle
tin de fagon cla±re bien que d4ductibles du rapport valeur/v
olume par produit.

L'ensemble des donn4es pr~sent6es 
dans les publications de
l'OPROVIA sont de bonne qualit4, fiables et riches. Il est
regrettable, n~anmoins, que la de ces
plupart donn4es ne
 
concernent que les activitds de l'office.

Ce dernier ne publie donc pas des informations chiffr~es
 
mesur~es ou extrapoldes'sur l'ensemble du pays quitte A 
indi
quer le poids relatif de ses propres activit~s A cet ensem
ble. Par suite l'utilisation des donn4es 
de ses publications
 
en reste donc amoindrie.
 

4- BULLETIN AGRICOLE DU RWANDA.
 

Le Bulletin Agricole du Rwanda est publiJ trimes
triellement depuis 1968 par l'Office des Caf6s 
sous le patro
nage du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et des For~ts. C'est un recueil d'articles publi~s sous la responsabi
lit4 exclusive des auteurs. 

Ce bulletin a comme objectif la recherche 'et la
vulgarisation dans le domaine de lagriculture et de l'1le
vage.
 

Le num~ro trois de Juillet 1988 est present6 cidessous 6 titre d'exemple stir le contenu de ce genre de bulle
tin.
 

Le N03 de ce bulletin sorti en juillet 1988 contient

des articles relatifs aux maladies, aux rendements et A la

commercialisation de certaines cultures.
 

Les principaux donnees chiffr~es contenues bulletin
dans ce 

concernent :
 
- Etude de diagnostic de l'4rosion et de la lutte anti6rosive dans les zones 4cologiques de la pr6fecture de
 
Ruhengeri
 

- Les maladies enzootiques des bovins au Bugesera

- Evaluation de l'attaque du scolyte et autres ravageurs

du caf~ier
 

- Perspectives d'intensification fourrag&re au Rwanda
 
- La lutte 
-oitre le mildiou de la tomate par utilisation
 

de fongicides.

- la production, les superficies cultiv~es, les rendements de

la pomme de terre pour la p~riode de 1961 & 1984 ( par la 
FAO) 

- prix d'achat et de vente de la pomme de terre 
sur certains
 
march6s de Juillet A Septembre 1980,
 

- prix et marges de commercialisation au cours de 1983
 
pour les diff~rents interm4diaires dans la commerciali
sation de la pomme de terre. 

- Piobl4matijue de commercialisation du sorgho & l'OPROVIA
(problhmes rencontr~s pour l'4coulement de ce produit)

-
Prix d'achat et de vente relatifs aux ann4es 1978 A 1987.
 

8
 



5- CARACTERISTIQUES DESCRIPTIVES DES COMMERCANTS DES
 
PRODUITS VIVRIERS OPERANT SUR DES PLACES FIXES
 
DANS CINQ PREFECTURES.
 

Annde de publication : 1987
 
Auteur : MINAGRI (SESh)
 

Ce document a 4t4 dlabor4 dans le cadre d'une 6tude

qui essayait d'examiner les relations entre le march6, les
 
prix, la production et la s~curit6 alimentaire.
 
L'6tude a port6 sur le haricot, le sorgho et la pomme de terre
 
et ce dans cinq pr4fectures: Kibuye, Ruhengeri, Butare, Kibun
go, Kigali.

Pour ces trois produits il a dt6 retenu:
 
-Le nombre et le type de magasins des commergants non-ambu
lants/ pr4fecture .
 
-Le nombre d'ann4es que le commergant vient de passer dans
 
l'activit6 de commercialisation.
 

-Les revenus moyens bruts par mois et par type de produit.

Pour chaque centre commercial, on interviewait les commergants
 
pour saisir leurs caract4ristiques. L'interview durait u
ap

proximativement 30 minutes 
 et I A 3 jours dans chaque prefec
ture. La taille de la population A enqu~ter 6tait d4termin~e
 
sur base d'un recensement qui avait 6t6 fait auparavant.

-Comparaison entre circuits de commercialisation. Les r4sul
tats sont pr~sentds 
 par type de produit et selon les caract6
ristiques saillantes des grands centres commerciaux.
 
L'4tude a dans cadre d'une
6t6 faite le 
 s~rie d'enqugtes

contenues dans le projet de recherche 
 appliqu~e SESA/MSU. La

description g~n6rale de tous les 
 projets de recherche sur la
 
s4curit6 alimentaire men4e conjointement par le SESA et MSTJ

financ6s par 1'US-AID se trouve dans tin document intitul6
 
"Les relations entre la production, le prix et la s4curit6
 
alimentaire de certains produits stockables 
au Rwanda".
 

6 - RESULTATS D'UNE ENQUETE SUR LE NIVEAU DE
 
COMMERCIALISATION DU SORGHO A L'ECHELON DU
 
PRODUCTEUR.
 

Ann4e de publication : 1988
 
Auteur SESA
 

Le rapport est la version finale 
d'un document de

travail pr~sent4 & tine confdrence-d~bats intitul6e "Contri
bution une meilleure compr4hension de la production et de la
 
commercialisation du sorgho au Rwanda."
 

Ce document sur la commercialisation du sorgho A l'chelon du

producteur traite des statistiques de base du sorgho dans le
 
milieu rural rwandais.
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Type d'informations:
 

La production nationale
 
- Les achats nationaux
 
- Les ventes nationales
 
- Les cadeaux donns 
- Les importations ruralesnettes
 
-
 Le pourcentage de l'utilisation rurale ptovenant des 
 impor

tations.
 
- Le pourcentage du sorgho iiport4 vendu sur les march6s 

ruraux.
 
Les ventes totales nettes (cadeaux exclus) du sorgho (sec),
du sorgho germ6 et de !a farine de sorgho par cat~gorie de

m4nages;


- Les moyennes nettes de ventes de haricots secs par classe
dej transactions nettes du sorgio (cadeaux exclus)
- Moyernnes des ventes nettes du sorgho par classe des transactions nettes des haricots secs 
(cadeaux exclus);
- La source de revenu la plus importante selon la quantitd de
ventes nettes de sorgho effectu~es par l'exploitant.
 

7- L'ENQUETE SUR LES PRIX.
 

Date de publication: 1986

Auteur : MUKEZANGANGO J. Chrysostome
 

La collecte des donn4es 
a port4 sur dix produits choisis selon
qu'ils sont presents dans la r6gion 
6tudi6e et A 1'6poque

donn4e.
 

Ii s'agit de?:
 
- haricot (vert et sec)
 
- petit pois (vert et sec)
 
- arachide d4cortiqu4
 
- soja sec
 
-
sorgho (ferment6 et.non -ferment6)
 
- mais(grain'sec-et,4pis frais)
 
- patate douce
 
- pomme de terre
 
- manioc (doux, amer et farine)
 
- banane ( & cuire).
-Prix moyens & la production par prefecture (et pour 
l'ensemble dm pays) et par groupe 
de produits (les 14gumineux et
ol~agineux, les 
 c~r4ales, les tubercules, les 1egumes 
 et
fruits, la production manufactur4e et'artisanale) pour les
ann~es 1983, 1984, 
 1985 et 1986 et ce pour la premi!re et la
deuxi~me saison agricoles.
 

Les donn4es sont pr6sent~es par saison et par type de produit
pour chaque prefecture.

Quant A la collecte des donn4es, elle 
 est assur~e par des
agents r4partis stir tout le territoire du pays et qui 
 sont
r4gulilrement forri6s par 
la DSA (division des Statistiques

agricoles).
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8-INTEGRATION DES PAIX ALIMENTAIRES AU RWANDA
 
1970-1986
 

Auteur : SESA/MINAGRI
 
Date de Publication : Mai, 1987
 

Le pr4sent document pr4sente principalement le module d'a
nalyse des donndes mensuelles provenant de chacune des 10
 
pr4fectures du Rwanda.
 
Les Analyses concernent les donn4es pour 4 produits agricoles

fortement commercialiss, A savoir : haricots, sorgho, pomme

de terre et bananes.
 

Types d'informations:
 

- Rapport de variation entre deux s6ries de prix 
- Int4gration des diffdrents march~s dans le processus de 

commercialisation. 
- Corr4lation des prix du march6 des haricots avant et apr!s

1'asphaltage des routes 
- Corr4lation des prix entre les march4s compares deux A deux 

pour les 4 produits agricoles.
 
L'analyse utilise les prix relev4s pa,: le MINIPLAN pour des
 
s4ries de 1970 & 1986.
 

9- SYNTHESE DES RECHERCHES, RECOMMANDATIONS, ET 
PERSPECTIVES. 

Auteur : OPROVIA
 
Publication : 1988
 

Ce document a 4td produit en juin 1988 par OPROVIA
 
projet GRENARWA II. RECHERCHE, en collaboration avec l'univer
sit6 de MINESOTA, l'ISAR et I'USAID.
 

Les donn~es contenues dans ce document sont surtout
 
qualitatives ou des rdsultats d'analyses (moyennes). Elles ne
 
sont pas pr~sent~es sous forme de tableaux.
 

Ces r4sultats d'analyse concernent
 
1. Les structures de stockages et les techniques de gestion
 

- structures de stockage (panier, calebasse, f0ts en
 
m6tal, ilos, pi&ce de stockage ... ) 

- Traitement (mati~re de traitement avant le stockage). 
- Main d'oeuvre pour la preparation des r~coltes. 
- Dur-e de prdparation des r~coltes. 
- Quantlits moyennes r4colt4es. 

2. Les pertes du poids volum4trique
 
3. infestation d'insectes
 
4. infestations des champignons

5. durcissement et humidit6 (des haricots au cours du
 
stockage). Ces donn6es sont relatives & la p~riode de 1984 &
 
1987. Elles concernent les haricots et le sorgho.
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10- ENQUETES SUR LES PRIX : DESCRIPTION DES SERIES
DES PRIX DEJA EXS''ANtES 

Auteur I MUKEZANGANGO J.Chrysostome

Annde de Publication : 1986 (SESA)
 

Ce document contient 
lea donn~es sur leu diffdrents
prix provenant du MINIPLAN, du 
MINAGRI, de la BNR de l'OPRO-
VIA/ GRENARWA et du MINIFINECO pour les pr4fectures CYANGUGU,

BUTARE, GIKONGORO, GITARAMA et KIBUNGO.
 

- La s6rie des prix du MINIPLAN provient de la DG statistique, bureau des statistique courantes 
 qui effectue mensuelle
ment des relev4s de prix.
 

- La sdrie des prix du MINAGRI est relevde dans le rapport

annuel publi6 par le MINAGRI.
 

II existe actuellement un nouveau syst~me de collecte de donn~es agricoles assurde par la DG Production Agricole an collaboration avec 
le projet "s4curit4 aliment:ire"l de
la FAO. 
 Le but de ce nouveau syst~me ent de faciliter au
niveau central le suivi 
r~gulier de l'6volution de la situation alimentaire avec des donn4es plus fiables 
 et plus r6guli~res d'une part et 
 d'autre part, de faciliter la diffusion

de ces prix afin d'informer les producteurs et le commergant

des produits vivriers sur l'4tat du march6 au niveau national.
 

Avec ce nouveau syst~me, les relev6s sont effectu4s
deux fois par mois par les agronomes de communes sur 3 march4s
 par prefecture dont le choix est fait 
par les agronomes de
prefecture en tenant compte des crit~res tels que la qualit4
du march4 (grandeur, types de produits qu'on trouve 
dans le
march4) et l'accessibtlit4 du march6.
 

on peut remarquer que nouveau syst~me
ce permet
d'avoir des donn4es sur la production agricole fiables 
et
actualis~es car il est recommand4 aux agronomes do 
 prefecture

d'acheminer 
les donn~es recueillies au 
 plus tard le 15 et le

dernier jour de chaque mois 
au MINAGRI.
 

-La s4rie des prix de la BNR provtent du service des statisti
ques gdn4rales qui 
 fait chaque ann4e des relev4s des prix des
produits alimentaires et donne moyenne pour
une annueA.le

chaque produit. Les prix sont relev4s deux fois par 
an pendAnt
les p~riodes de r6colte dans 
 certains march4s choisis en 
tenant compte des crit~res suivants 
- acc~s du march4; 
- jour o0 le march4 a lieu; 
- heure de tenue du march4; 
- production de la r4gion;

- et surtout la qualit4 
 du march4, les distances A parcurir
et le temps disponible toute en assayant de couvwir toutes lea

r4lions du pays.
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- La s~rie des prix de l'OPRO'*IA/GRENARWA concerne surtout le
 
haricot et.: le sorgho. Les relev~s de prix de l'OPROVIA/GR-

ENARWA' sont 'effectu~s inaque semaine afin qu'ils servent
 
imm~diatement A d'tecter les r6gions oi il y a p~nurie ou
 
abondance de haricot et de sorgho.
 

Sn principe on peut dire que ces prix sont int~res
sants et corrects vu la mani~re dont ils sont collect4s (nous
 
avons d4crit ci-haut la fagon dont la collecte de prix se fait
 
A l'OPROVIA), seulement ces relev~s sont faits pour deux pro
duits.
 

- Les donn4es du MINIFINECO en ce qui concerne les prix pro
viennent do l'inspection du commerce se trouvant dans chaque
 
prdfecture et des fois dans les s/pr4fectures.
 

- En annexe de ce mme document on trouve des tableaux conte
nant des donn~es sur les prix par pr6fecture pour les diff6
rents produits vivriers :
 

Annexe I donn~es du Miniplan
 

La s~rie des prix va de 1970 A 1986
 

Annexe 2 donhnes du Minagri
 

La s~rie des prix du Minagri va de 1974 A 1986
 

Annexe 3 Prix de la B.N.R
 

Les prix de la BNR sont 4tablis par saison, ils sont
 
6tablis & partir de la premiere saison 1983 jusqu'& la
 
deuxi&me saison 1986.
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11-IMPACT DES UNITES DR STOCKAGE ET 
DE COMMERCIALI-
SATION SUR LA POPULATION UR AGROL AU RWANDA. 
ou
 

RAPPORT D'EVALUATION SOCIOLOGIQUE DU GRENARWA/SILO
 

Auteur : Ndengejeho Pascal Baylon
Publication : Septembre 1980
 
*Echantillonage
 

A. Enum4ration
 

- GRENARWA : 1. Kibuye 
 5. Kicukiro
 
2. Nyanza 
 6. Byumba

3. Cyangugu 
 7. Kibungo

4. Kora 
 8. Ruhengeli
 

- SILOS (suivant les 
sources 
de financement). 

USAID: 1. Cyanika 3. Kibeho
 
2. Kibangu 
 4. Rutongo
 

CRS : 1. Kayenzi 
 2. Rushashi
 

UNICEF: 1. Butaro 
 8. Kaduha
2. Gishyita 
 9. Kanama
3. Mugesera 
 10. Kiziguro

4. Murunda 
 11. Ngarama

5. Rusumo 
 12. Nkumba

6. Rutobwe 
 13. Rukara

7. Rwamatamu 
 14. Save.
 

B. Crit~res de s~lection
 

a) mode de fonctionnement
 
i) collaboration Silo-GRENARWA
 

ii) isolement d'un des deux types.
b) Reprdsentativit6 geographique.
c) Repr~sentativit4 des unitds A 4tudier.
 

** M4thodologie de collecte des donn4es.
 
L'enqugte slest men~e par des 
 interviews entre les paysans et
les g4rants des unit~s 4tudi~es.
On rappelle que l'objectif 
 de l'enqugte est de
perception des trouver la
paysans et 
 non de chercher la r4alit6 
comme
telle; cette enquCte a un 
caract~re sociologique,
 

* Interpretation des r4sultats
 

- Taux d'utilisation du GRENARWA
 - B~ndficiaires des unites de stockage
-
Part de la production du paysan agriculteur vendue aux silos
-
Moyennes des distances parcourues pour atteindre les silos
-
Appr~ciation des personnes interviewees quant au mode de
conservation du haricot (au silo ou 
A domicile)
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12- COMMERCIALISATION DES PRODUITS VIVRIERS EN
 

PREFECTURE DE BUTARE
 

Ce livre est un m6moire de Monsieur Innocent
 

Ndindabahizi, present4 en vue de l'obtention du grade d'Ing6

nieur Agronome , en juin 1979.
 

L' objectif de l'auteur 4tait d'1tudier la commer
en
cialisation des cultures 	vivri~res en pr~fecure de Butare, 


vue d'aboutir & un essai 	de planification.
 

Dans ce dowcument, l1auteur d4crit le ph4nomone
 

historique des 4changes vivriers et la situation agro-socio

-4conomique de l'agriculture vivri~re en pr4fecture de Butare.
 

proc!de 4galement & l'analyse de quatres enquiries scnio-Il 
menses dans la prefecture de BUTARE, enqmate
6conomiques 


d6crit 6galement un mod&ie
aupris des marchs). L'auteur 

action planifi~e visant le
analytique, Possible d'orienter une 


d~veloppe
aussi un sch4ma condens6 	de
 ment du niarchs 6tudi4, Il donne 


choix
propositions concretes susceptibles d'int~resser les 

d'op~rati:ns dans tine planification coh6rente des 6cheinges 

vivriers de la r~gion.
 

Par produits "vivriers" l'auteur d~signe ceux pro
milieu coutumier.
duits par !'agriculteur 	 rwandais dans le 


de BUTARE ces produits sont les suivants:
Pour la pr4fecture 
Pomme de terres Sorgho
Haricots Soja 


mais
Petit Pois Patates 	 Ignames 

colocases 
 Bananes
Arachides manioc 


L'objectif de l'enquite men4e aupr~s des administra
stir l1in

tions des communes 4tait 	 de rassembler les donn~es 

les possibilit~s de conservation et
frastructure 4conomique, 


de stockage des denr~es alimentaires, l'industrie artisanale
 

de transformation et la dynamique des march6s.
 

L'enqu~te aupr~s des agriculteurs avait pour
 
l'activit6 commerciale., des


objectif de d4finir la nature de 

qu'ils rencontrent
agriculteurs et inventorier les problhmes 


fonction commerciale.
dans l'exercice de leui 


L'enqu~te aupres de liencadrement agricole de la
 
avait pour but de recueillir ses avis en


prefecture de Futare 

tant que service organis4 et impliqu

6 dans le d6veloprement
 

rural.
 
quant A elle, visait
L'enquAte aupr~s des march4s 


de limportance des transactions relatives aux
l'appr4ciation 	 et
de terre
trois produits de l'4chantillon: haricot, pomme 

soj a.
 

L'enqute aupr~s des administrations des communes et
 
men6e d'une fagon exhauc.
de l'encadrement administratif a 4t 


tive.
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L'enqu~te: sur les marches publics 
a port6 sur le
principal march4 des produits vivriers de 
 chaque commune A
l'exception des communes 
de MUYIRA et RUSATIRA, faute d'agronome titulaire. 50% du total des 
march~s ont 4t6 touch~es,
pour trois produits de 1'4chantillon A savoir : le haricot, la
 
pomme de terre et le soja.

Par marchM, 20 transactionnaire 7 ont 6t6 
 interrog~s : la
moiti4 pour les haricots, le tiers pour les pommes de terre et
le reste pour le soza. 
 Ces proportions ont 4t4 attributes

fonction de en


la fr4quence relative habituelle observ6e su- le
march4 pour trois produits. La part d'un produit absent 
sur le
march6 revenait & 
l'un des deux autres dont la proportic.n

6tait la plus faible.
 

Donn4es contenues dans ce document: 

- Caract~ristiques des secteurs 4chantillonn~s (superficie/km2

densit4 hab/km, superficie cultivable par famille (ha),
Elavage (chvre, vaches, moutons, poules, porcs, lapins).


- Importance de I'infrastructure routi~re.
- moyens de transnort( Nbre de personnes par camion , Nbre de 
personnes par camionnette, Nbre de personnes par bicyclette)
Industrie ar-isanale de transformation par commune (Nombre
de moulins, produits trait6s, kilos moulus par jour d'activit6, total de kilos moulus pour tous les produits par jour
d'activit. 
Environnement technique et 6conomique de l'agriculture
(main-d'oeuvre Salari6e par saison et par exploitation,

niveau d'adoption des techniques modernes, matsriel de
conservation des denr4es: 
nombre d'imitiba/ exploitation).
 

- Habitudes alimentaires (fr4quence de consommation par type
d'aliment).
 

- Usages courants de l'argent par echelle des besoins.
 
- Degr4 d'importance accord~e aux cultures.
 
- Quantit4 d'aliment consomm~e par tate et pi.r jour selon le
 

type d'aliment.
 
-
Besoins vivriers de la population (haricot pomme de terre,
 

soja).

- indice des prix de produits vivriers (s~rie de 1973-1979:
 

prix au 
kilo en Frw, indices et taux annuel d'inflation
 
(produits concern4s: bananes, haricots, petit poids,

arachide, sorgho, mals, patates douces, manioc, ignames,
pomme de tere, colc<care) annAe de base de l'indice 1973).
Trois s~ries de ce type (ffiarch de BUTARE, march6 de NTYAZO et
 toute la pr4fecture de BUTARE) sont disponibles.
 

- Estimation du produit agricole brut par habitant et par

commune en 1978 en prfecture de BUTARE.
 

- Valeur de la production agricole (brut) de 1978 aux prix

constant de 1977 par commune, et prix/kg en Frw de 1977 
en
 
pr~fecture de BUTARE.
 

-
Estimation du pourcentage commercialis6 de la production

agricole brut en pr~fecture de BUTARE en 
1978, par commune
 
et produit.
 

- Tonnage commercialis- en 1978 par commune et par produit en 
pr~fecture de BUTARE. 

- Revenu mon~taire moyen par habitant en 
1978 selon les
 
communes et 
selon les produits qui les engendrent en
 
pr~fecture de BUTARE.
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- Bilan alimentaire (en %) de la production vivri~re en 1978
 
(pr~fecture de BUTARE).
 

- Transformation en farine et en biare (tonnages de depart,
 
produit transform4 : farine, bire) pour bananes, sorgho,
 
farine de sorgho, manioc, mais.
 
source : 2e plan quinquennal pp.207 et 208
 

- Transformation en calories, prot6ines et lipides (Nombre de
 
gramme transform6 en calories, grammes transform4s en pro
t4ines, grammes transform6s en lipides.
 

- Disponibilit~s alimentaires (production brute, semen
ces, pertes, alimentation directe, (alimentation A trans
former, 4quivalent en Bire et en farine, disponibilit6
 
nette) par produit.
 

Ii est 4 remarquer que la m~thodologie de cette
 
enqu~te contient certains points sombres et certaines d~fi
ciences parfois d'une importance majeure si l'on considre le
 
type de donn~s A collecter :
 

10 L'auteur dit que 20 transactionnaires ont 6t6 intArrog6 et 
le tiers d'entre eux a 4t6 interrog6 sur la pomme de terre. Or 
le nombrol 20 n'est pas divisible par trois. 

20 L'auteur dit que la part d'un produit absent sur le march6
 
revenait A !un des deux autres dont la proportion 6tait la
 
plus faible. Cette fp.Ton de proc~der doit en principe causer
 
des problmes dans !'extrapollation des r~sultats de l'enquAte
 

tin espace plus large. D'autres mnthodes comme la substitu
tion par le produit le plus proche ou par les donn~es du meme
 
produit sur le march6 le plus proche ou par la moyenne de la
 
prefecture des donn~es de ce type de produit etc..., auraient
 
pu Ctre utilis~es.
 

30 Les relev4s se sont faits en 10 jours (du 5 atu 15 f~vriers 
1979) sur tous les march~s pour 6viter tant que possible les 
fluctuations ponctuelles, dit l'auteur. Cependant les prix des 
produits agricc-les varient non seulement selon les jours mais 
aussi selon les mois, les saisons, tellement que les releves 
de prix pendant 10 jours du mois de f~vrier sont loin de 

representer la moyenne annuelle. C'est pareil pour les quanti
t4s prti;ent~es au march6. Si l'auteur a donc pu 6viter des 
fluctuations ponctuelles, pendant dix jours, il n'a pas pu 
6viter les fluctuations saisonni~res.
 

40 Le tauix de non r~ponses a 6t6 tr4s 6lev6 (26%) et l'analyse 
n'a port4 que slir les reponses reques. Cette fagon de proce
der ne perrmet naF 1'evaluation du degr4 de fiabilit6 des 
dn:in es. 
On aurait pu retourner aux march~s oi le taux des non-r~ponses 

alors proc~der & l'ajustement des non-r~ponses,
est 6lev6, ott 

qui est gnralement utiliss dans des cas pareils, quand le
 
taux des non r~ponses n'est pas 41ev6.
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111.2. PRODUCTION AGRICOLE ET ANIMALE
 

RAPPORTS ANNUELS DU MINAGRI.
 

Ce genre de rapport pr~sente pour chacune des direc
tions g6n4rales qui composent le Minist4re de l'Agriculture,
 
de l'Elevage et des For~ts, les activit6s men4es par elles,
 
entre autres sur la production agricole, les activit~s de
 
quelques projets agricoles, l'4tat du cheptel, la sant6 ani
male, la production animale, la conservation des sols et le
 
volet forestier.
 

Les publications de 1984 et 1985 pr6sent6s ci-des
sous sont des exemples renseignant sur le type d'informations
 
relatives au milieu rural que renferment ce genre de rapports
 

13- RAPPORT ANNUEL 1984.
 

Dens ce rapport, les informations importantes sur
 
le milieu rural concernent la production agricole et l'4tat du
 
cheptel.

Des s~ries de tableaux renseignent sur les diff~rentes cultu
res pratiri6es, les superficies et les productions r6alis6es.
 

Type d'informations :
 

- comparaison des cultures vivri~res (superficies, quantit6s

produites) par produit entre 1983 et 1984
 

- rendement des cultures vivri~res par pr6fecture et par

produit
 

- production vivri~re par prefecture et par produit
 
- production vivri~re et superficie cultiv~e par produit
 
de 1980 1984
 

- prix moyens des produits vivriers sur le march6 en 
p~riode de r.rcnte et en p~riode de semailles par
pr4fecture et par produit 

- production vivri~re valoris4e et superficie cultiv~e 
par produit 

- recensement des troupeaux par pr6fecture par type 
d'animaux 

- 4volution du cheptel par rapport & 1983, 
- variations moyennes annuelles du cheptel au cours des 5 
derniLres ann6es et au cours des 10 derni6res ann6es 

- quelques indicateurs stir la composition du cheptel
bovin (taureaix. veaux, femelles...) 

Les informations fournies sont souvent int6ressantes et cer
taines ne sent pas trouvables dans d'autres sources.
 
La plupart des donn6es chiffr6es sont fournies par les bureaux
 
pr4fectoraux qui recourent souvent aux estimations de la
 
production agricole et du cheptel de sorte que le degr6 de
 
pr4cision reste faible. Le recensement de troupeaux n'est pas

syst~matique et les enqu~tes agricoles sommaires effectu~es ne
 
sont pas strictement rigoureuses. Aussi, faut-il garder &
 
l'esprit que les donn~es r~sultent le plus souvent d'apprnxi.
mation et gardent un degr6 d'impr6cision inconnu.
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14-	 RAPPORT ANNUICL 1985.
 

Ce rapport pr6sente la m@me structure que celui de
 
l'ann4e pr~c~dente. Il pr4sente les statistiques agricoles et
 
les productions animales
 

Type d'informations:
 

- la comparaison des principales cultures vivri&res (en 
superficie , production) entre 1984 et 1985 

- l'importance relative des principales cultures (en 
superficie , production ) de 1983 & 1985 

- la production vivrizre et le rendement moyen par produit 
de 1981 & 1985
 

- etc...
 
Les m~mes observations, formul~es pour le rapport annuel 1984
 
sur 1'4tablissement et la fiabilitd des donn~es, restent
 
valables.
 

15-	 ETUDE DU SOUS- SECTEUR ELEVAGE, VOLUME1: LES
 
ACTIVITES D'ELEVAGE ET LA VALORISATION DES
 
PRODUITS.
 

Ann4e de publication : 1987
 
Auteur : MINAGRI
 

Cette 6tude fait le diagnostic de la situation ac
tuelle de l'1levaoe rwandais et fait des propositions quant &
 
l'exploitation plus rationnelle des potentialitds encore
 
disponibles.
 

Les activit~s 6conomiques abord4es dans le document portent 
stir 

- l'importance de l'levage dans l'&conomie nationale; 
- L'offre et la demande des produits d'origine animale; 
- La rentabilit6 de 1'4levage; 

La valorisation des produits d'6levage. 

La place de l'levage dans l'4conomie nationale a 6t6 d~termi
n6e sur base des donn~es publi4es dans les comptes 4conomiques
 
nationaux:
 

- La place de l'16levage dans la production nationale
 
(pourcentage par rapport aux autres produits du
 
secteur primaire);
 

- La consommation de la viande de. boeuf ( et les
 
autres viandes).
 

- Les prix par type de b4tail et par prefecture.
 

Les marges de commercialisation (bovins, ovins, caprins,
 
porcins et volailles).
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16-RESULTATSDE L'ENQUETE NATIONALE AGRICOLE 1984
 

Date de Publication : Mars 1986
 
Auteur : SESA-MINAGRI
 

- L'enqu~te Nationale Agricole (ENA) s'est 4tendue du mois
 
d'Ao~ft 1983 jusqu'en fin mai 1986.
 
Elle consistait A reccueillir des donnges sur les deux

saisons culturales de l'ann4e agricole 1984 
au Rwanda.
 

Plan de Sondage
 

L'enqu~te vise l'ensemble des m4nages du Rwanda, sauf les
 
zones urbaines
 

Taille de l'Unit6 Primaire de Sondage (UPS)
 

Pour d6terminer les unit6s Primaires de Sondage, plusieurs

facteurs ont 6t6 consid~r~s:
 
- D6limitation facile stir 
terrain
 
-
 Stabilit4 dans I'ensemble du territoire national
 
-
 Une taille (population) raisonnablement petite
 
-
 Une taille aussi peu variable que possible
 
-
 Une population connue approximativement.
 

Stratification des UPS
 

10 pr4fectures et 12 regions agro-6cologiques ont form4 37
strates. Deux de strates
ces 6tant petites, elles ont 4t6

combin6es avec des strates similaires pour donner 35 
 strates.

Les 150 UPS ont 6t6 r~parties dans chacune des 35 strates en

proportion au nombre de m~nages de chaque strate.
 

S6lection des UPS
 

La probabilit4 de tirage 
 d'un m4nage agricole varie par UPS

puisqu'un enqu~teur suivra toujours 14 
m6nages. L'UPS consti
tuait la zone d'action d'un enqugteur.

Dans chaque UPS 2 grappes de 10 m4nages furent sdlectionn~es,
 
sept mnages de chaque grappe faisaient l'objet de l'enqu~te

tandis que les 3 autres menages constituaient une r~serve pour

les 4ventuelles substitutions.
 
Ainsi 'ENA a port4 
sur 2.100 m~nages (cAd 150x14).
 

Sflection des champs
 

Le nombre de champs 4chantillonngs pour la le saison culturale
 
s'6lve A 9.610.
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17- ESTIMATION DE LA PRODUCTION PAR LES AGRICULTEURS
 

Auteur : SESA/MINAGRI
 
Date de Publication : F~vrier 1988
 

Le contenu de ce document vise A d~crire une enquite ,"quanti
fication" r~alis4e pour la mise en place d'une m4thode d'esti
mation, l~gqre, peu cofteuse et rapide de la production vi
vri~re en milieu rural.
 
Les produits choisis sont le haricot et le sorgho.
 

M~thodologie d'enqki~te
 

- Enq1~te par sondage, 
- l'chantillonnage a port6 sur 2100 m4nages agricoles 

repr4sentatifs sur tout le territoire national. 
- Les quatre prefectures retenues sont: Ruhengeri, Butare, 

Kibungo et Kigali. 
Le tirage a 6t6 soumis aux contraintes suivantes 
- Faire partie de l'6chantillon national 
- toutes les exploitations devaient produire du haricot 
- limiter au maximum les distances A parcourir entre les 

exploitations.
 

Echantillon, enqutte, quantification
 

4 pr~fectures ont 6t6 retenues : Ruhengeri, Butare, Kibungo, 

Kigald. Elles repr4sentent le Nord, le Sud, VEst et le centre 

du pays. Dans chaque prefecture 20 exploitations ont 6t6 

retenues par choix raisonn6.
 
Le tirage a 6t6 soumis aux contraintes suivantes
 
a) Faire partie de l'4chantillon national.
 
b) Toutes les exploitations devaient produire du haricot
 

(97,5% des exploitations au Rwanda cultivent du haricot,
 
contrainte
donc cette contrainte n'ltait pas une 


majeure),
 
c) 	 On a essay6 de limiter au maximum les distances A parcou

fir entre les exploitations.
 

L,6chantillon final est constitu6 de 79 m4nages agricoles. Les
 
l'objet de
79 m6nages 4chantillonns font par consequent 


l'enqu~te r~gulilre (seaux gradu4s) depuis la 2e saison cultu
rale 1985.
 

Conclusions
 

- Ii a 4t6 prouv6 que les paysans peuvent bien estimer leur
 

production.
 
- Le biais dans l'estimation de la production peut provenir
 

du type de membre du m4nage:
 
Dans'la soci~t6 rwandaise, les mars s'int6ressent A la
 
bananeraie, les femmes slint~ressent au haricot vert, les
 
enfants au mais.
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18- RAPPORT D'ACTIVITE DE L'OVAPAM
 

Ce type 
de rapport concerne les activit~s de 1'Office pour la Valorisation Pastorale 
et Agricole du M4UTARA
(OVAPAM) dans ses diff~rents services dont les principaux sont
le Service de l'Agriculture et le Service de 
 'Elevage.
Cet office date 
 de 1974. 
Dans le service de 1'agriculture, il
s'agit notamnment de la climatologie, du pafcellement, de la
conservation 
des sols, des statistiques d'exploitation, de
l'estimation du revenu 
 brut par paysan, des productions par
paysannat, de la commercialisation des prodults agricoles,

la recherche appliqu6e,... 

de
 
Quant au volet 4levage, le rapport 
 parle du recensement du
b~tail, des interventions vet~rinaires, des paturages 
....
 

A titre illustratif, le 
 rapport de l'ann6e
contient des donn6es 1980
stir : les parcelles (cr46es, 
inexploitoes, libres abandonn6es ...
), la lutte anti-6rosive, le boisement, la fertilisation, l'61evage, l'exploitation agricole, la
pluviom4trie, rendement, prix (haricot, soja, 
arachide, petit
pois, sorgho, mais, manioc), 
 arbres fruitiers personnels,
dippages, interventirons vet~rinaires, principales affections,
achats et ventes de b~tail, principaux produits utilis6s 
 dans
les soins du b~tail.
 

Ces donn~es sont limitdes A la zone d'activit6 du
projet qui est la r6gion du MUTARA.
 

19- COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU MINICOLLOQUE SUR LES
STRUCTURES ET LAPRODUCTIVITE PAYSANNE
 
RWANDA
 

Le minicolloque s'est tenti 
i l'Universit4 Nationale du Rwanda,
Facult4 d'Agronomie, le 7/6/1986. 
 w

A la page 11, 
nous avons des donn4es sur la produc

tion:
 
* 6volution et projection de la production vivri4re globale
en tonnes de 1970 jUisqu'A 1'horizon 2000.
* 4volution et projection de la production vivri~re par
habitant de 1970 jusqUt 
 !'horizon 2000.
(source: RUZIBIZA H. : 
Population et d6veloppement agricole


al Rwanda).
 
-Aux pages 13 et 14 
nous avons quelques donn~es sur le mod~le
d'utilisation des produit4 agricoles et leurs rendements.
En ce qui concerne le module 
 d'utilisation, l'information
provient de l'enqu@te men~e par I'IAMSEA en 1983. 
 Quant aux
rendements 
 la source d'information est 
 le plan quinquennal
1981-1986 et les notes techniques de I'ISAR.
Ces rendements moyens sont compar4s par annde depuis 1968 par
rapport aux rendements 
 optimum de I'ISAR (Tableau p... 14 :
comparaison des rendements (kg/ha) moyens 
 1968-1970/19781980) des principales cultures 
 en milieu rural traditionnel
avec les optima permis 
par le8 techniques agricoles
haricot, petit pois, pour
sorgho, pomme de terre, 
 patate douce,

manioc, bananes.
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-Dans le mgme document, nous avons des informations sur l'4vo
lution de l'tendue (Ha) des exploitations agricoles familia
les depuis 1970 A 1986 A la page 34 et les densit4s rurales et
 
dispersion de l'habitat A la page 35 dont les sources sont
 
respectivement le premier s4minaire national sur l'am4nagement
 
du territoire qui s'est tenu en 1983 et le recensement de.la.
 
population et de l'habitat men6 en 1978.
 

-A la page 72 nous avons un tableau qui montre diff~rentes
 
situations dans les ann~es 2002 et 2021 en partant de la
 
situation de 1977 des exploitations familiales par densifi
cation rurale selon trois tendances d'6volution d~mographique:
 
- maintien dtune f~condit6 6lev~e (6 enfants par femme);
 
- moyenne de 4 enfants par femme;
 
- moyenne de 3 enfants par femme.
 

- Le document contielnt en outre les informations stir la pro
duction vivri6re (page 124); production vivri~re ventil~e par
 
pr4fecture en 6quivalent tonne de banane en 1978 et 1982 (page
 
125) calculge a prix constant 1978; superficie agricole culti
v~e par pr6fecture en 1978 et 1982 en ha (page 126) et l'in
formation sui la population active agricole par prefecture
 
la page 127.
 

20- BULLETIN DE STATISTIQUE DU MINIPLAN.
 

Ce bulletin statistique est 4dit6 par le Ministre
 
du Plan dans la Direction 36n~rale de la Statistique. Il date
 
de 1964 et est publi6 trimestriellement. Comme structure ac
tuelle, il se pr4sente comme un recueil de statistiques dont
 
les principales rubriques soat prix, commerce ext6rieur,
 
statistiques financieres, monnaie et cr4dit, finances publi
ques et service des transports.
 

A titre illustratif, le NO 16, de Janvier 1989 donne
 
le type d'informations relatives au milieu rural contenues
 
dans ce genre de bulletin.
 

On y trouve entre autres.
 

- s~rie des productions des cultures vivri6res depuis 1982 A
 
1988 (en tonnes)
 

- s4rie des superficies totales, des superficies en rapport et
 
des productions en fonnes des principales cultures indus
trielles au Rwanda.
 

- production et revenu mon~taire global des caf4iculteurs en
 
millions (s~rie de 1983 L 1988)
 

- relev6 des abattages contr6l4s par type d'animal (s4rie de
 
1983 A 1980); unitLL : t~te
 

- s~rie de cheptel Rwandais de 1983 A 1988 (unit4 : 1000
 
t~tes).
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111.3-. SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE
 

21-	 ENQUETE NATIONALE SUR LE BUDGET ET LA

CONSOMMATION DES HENAGES.
 

Ann4e de Publication 
: 1989.
 
Auteur : MINIPLAN 

des 	M~nages
L'Enqu@te Nationale sur le Budget et la Consommation
Ruraux (I'ENBC) 
a 6t6 r4alis~e en 1983
Direction G4ndrale de 	 par la
 

Cette 6tude avait 
la Statistiqu4 du Ministire du Plan.
pour objectif de fournir les
n6cessaires pour tine 	 informations


meilleure connaissance des conditions de
vie des m4nages rwandais en procurant des informations stirleur situation 6conomique et sociale A propos de labudg~taice, l'autoconsommation, la 	
structure 

consommation alimentaire,
l'emploi du temps et le patrimoine; l'laboration
des mnages; les 	 des comptes
consommations interm~diaires
tions 	 des exploitaagricoles failiales 
et 	 les comptes 
 des entreprises
individuelles d'artisanat 
 ot de commerce.
 

Les informations provenant
dans plusi.eurs domaines de 
de l'ENBC sont utiles
l'conomie rwandaise
confection d'un indice 	 tels que, la
des 	prix de d~tail & partir des d~penses 
des 	m~nageE, l'valuation de 
ma hausse du colt de la vie,
l'6volution en volume de certains agr4gats macro6conomiques.
 

Les r~sultats de I'ENBC en
t4s dans tin rapport de six 
milieu rural sont pr~sen

volumes. Le volume I 
qui 	se rapporte A la m~thodologie de l'&chantillonnage et de la collecte
a 4t6 	publi4 en Novembre 1986. Le volume2 publi6
Novembre 1986 	 aussi en
contient les donn~es provisoires stir la
ture du 	 strucbudget des m'nages ruraux. Le volume 
3 publi6 en Mai
1988 contient les donn~es sur la structure de la 
 consommation
finale (y 
compris la consommation aimentaire
taire) 	 et non-alimendes 	manages ruraux; la 
 production et 
 le 	 revenu des
m4nages 
ruraux provenant en particulier des activitds agricoles, l'artisanat, les 
activit~s commerciales

salariales. Il 	

et les activit~s
donne aussi la 
structure budg~taire des
rents types de 	 .-diff6manages et les 6 1lasticit6s de la demande 
:des
produits alimentaires. Le volume 4 
publi6 en D4cembre 1988 
se
 
en milieu rural; sp4ci

rapporte A la consommation alimentaire 

fiquement les caract~r:stiques de la 
 consommation alimentaire
des 	minages ruraux, la 
 consommation alimentaire en
physique et 	 quantit6
en 
valeur montftaire, la consommation calorique
prot4ique par adulte-6quivalent selon quelques 	

et
 
caract~ristiques du m4nage. On peut trouver dans ce volume les
dtaill4es 	 donn~es
stir 	la consommation alimentaire 
 selon l'origine,
tel que, l'autoconsommation, 
 les 	achats et les cadeaux, et
selon la zone g~ographique par adulte-6quivalent et en
mon6taire. 	 valeur
Les 	donn~es relatives A la 
valeur nutritive de la
ration alimentaire, les apports 
 caloriques, les apports
t4iques et les 	 proapports lipidiques 
 de la 
 ration alimentaire
peuvent 6tre 
trouv~es dans ce 
volume.
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Le volume 5 apporte une contribution utile A l'4tude
 
des domaines suivants
 

- Ddpenses.d'6ducation
 
- Prix des produits vivriers
 
- Approvisionnement en eau et en bois de feu.
 

I. D4penses d'4ducation
 

- Nombre d'enfants scolaris&s par les m~nages ruraux.
 
- Nombre d'enfants scolaris4s par niveau de acolarisation
 

(primaire, post-primaire, secondaire).
 
- D4penses d'4ducation par niveau de scolarisation.
 
- D~penses d'lducation par affectation sp6cifique.
 
Les donn4es proviennent des enquates : "Habitudes Economiques"
 
et "Structure Active" men4es par le MINEPRISEC en.1985%
 
Elles ont 4t4 exploit~es par les agents de l'ENBC.
 

II. Prix sur les march4s
 

- Relev~s de prix des produits vivriers de fin 1982 A 1983
 
- Prix national par produit vivrier en 1983.
 

Les principaux services qui font les relev6s des prix au
 
Rwanda sont MINIPLAN, MINAGRI, BNR.
 
Les m4thodes employ~es pour ces relev4s ne sont pas toujours
 
coordonn~es entre les prefectures et ce pour toutes les sour-.
 
ces.
 

III. Approvisionnement en eau et en bois de feu
 

- Consommation des mjnages en bois de feu en 1983 
- Nombre de ramasseurs par m6nage rural,. statut familial- age 

et sexe. 
- Coat de l'approvisionnement en bois 

Valeur de la consommation finale de bois et.feu en milieu 
rural. 

- Puiseurs d'eau selon le statut familial. 
- Trajet vers.la source d'approvisionnement en eau (en termes 

de temps). 
- CoQt d'approvisionnement: en eau dans le milieu rural 

(en 1983) par m~nage et par an. 

Le volume 6 publi6 en Septembre 1490 contient les 
donn4es sur les caract~ristiques d4mographiques et l'tat 
nutritionnel des m~nages en milieu rural. 
En particulier il donne les informations suivantes 
1) description d4mographique de l'4chantillon: 
- Les statistiques d4mographiques des 4chantillons, 
- Les informations stir le chef de m~nage et son dpouse, 
- Nombre distribution et rang des membres du mnage, 
- L'espacement des enfants et allaitement mat~rnel, 
- Les centres de sant6 et nutritionnels, 
- Les habitudes dans la preparation et la prise des repas, 
- Les combustibles utilis~s A la cuisine, 
- L'utilisation de l'eau dans les mnages ruraux, 
- La distribution des mnages ruraux selon la pluviomtrie et 
l'altitude.
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2) Description des donn~es anthropom~triques:

- Distribution de 1'6chantillon par age, sexe, pr6fecture et
 

zone g~ographique,
 
-
Les r~sultats par age, sexe, pr4fecture et zone
 

g4ographique,
 
- R4sultats sur le chef de m4nage et son 4pouse,
 
- R4sultats par cat4gorie d4mographique,
 
- R4sultats par facteur socio-6conomique,
 
- Rdsultats par age de la m~re au moment de la naissance.
 

22-	 ANALYSE DU CO$PORTEMENT DE CONSOMMATION AU
 
RWANDA: ETUDE THEORIQUE ET EMPIRIQU) DM LA
 
FONCTION DE CONSOMMATION PRIVEE. 

Auteur : RUGIRA Jean Bernard
 
Mmoire, UNR, Butare 1988
 

Ce document contient les donn4es sur ce qui suit
 
- la consommation autonome A prix constant (1969-1985)
 
- la consommation par t@te (1969-1985)
 
- la valeur de la consommation par m~nage (FRW/an)
 
- le nombre de personnes/m4nages
 
- occupation principale du manage
 
- consommation priv~e A prix constant (1969-1985)

- consommation priv~e A prix courant ( 1969- 1985)
 
- le produit int4rieur brut A prix courant (1969-85)

- valeur de la consommation alimentaire (1969-85)
 
- autres donn4es sur la consommation pour la p4riode


1969-1985, obtenues par calculs;
 

Ces 	donn4es sont pr~sent~es en s~rie et sont disponibles pour

chacune des 5 rdgions du pays & 
savoir - le Nord-ouest, le

Centre-Nord, le centre-sud, l'Est, et le sud-ouest.
 

Outre les donn4es micro-6conomiques ci-dessus, le
m4moire contient en Annexes des 
 donn6es Macro-6conomiques

(taux de croissance et indice d'accroissement du PIB', propen
sion moyenne & consommer, PIB, consommation autonome, consom
mation priv4e) selon quatre modules & savoir
 
-Mod~le I: donn4es A prix courants
 
-Mod~le II: donn6es prix constants
 
-ModUle III: donn4es par t~te A prix courants

-Mod~le IV: donn~es par t~te 4 prix constants.
 
Ces donn6es sont 6galement pr~sent4es en s~rie pour la p~riode

1969-86.
 
Les 	matrices de corrdlation multiple ontt4 construites pour

les 	diff4rentes variables selon les 
'quatre modules sus-men
tionn~s (variance ou covariane, corr4lation).
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23- APPROCHE ANALYTIQUE DES COMPOSANTES DU REVENU DU
 
PAYSAN RWANDAIS ET DE LA COMPARAISON DE NIVEAUX 
DE REVENU ENTRE L' ALGERIE ET LE RWANDA 

Auteur : NDINDABAHIZI Innocent
 
Annde de publication : 1982
 

Ce document contient des donnes sur les composantes
 
du revenu du paysan rwandais.
 

On y trouve entre autres
 

-structure et composantes du revenu du paysan rwandais (1976)
 
a) Ressources :
 
-salaires agricoles, revenu de l'exploitation, artisanat
 
alimentaire, vannerie artisanale, menuiserie artisanale,
 
construction traditionnelle.
 
Pour chacune de ces structures, la part mon6taire et la part
 
non monn~taire sont s4par4es.
 
b) D4penses
 
- Consommations, pertes, cotisations sociales et redevances
 
administratives, imp6t de capitation, transferts ext~rieurs,
 
investissement sur exploitation et hors exploitation, Divers
 
(source : 2e plan quinquenal de d6veloppement 6conomique,
 
social et culturel 1977-1981)
 

- structure 4conomique de la population de l'Alg~rie et du
 
Rwanda en 1978 (population totale 1978, taux de croissance
 
annuel, population agricole, population active, population
 
active dans l'agriculture, population active dans l'industrie
 
population active dans les services)
 

- structure de la production (PIB en%) en Alg~rie, au Rwarda 
pays & faible revenu et pays A revenu moyen (Agriculture, 
industrie, manufacture, services), structure de la demande 
(PIB %) en Alg~rie, aui Rwanda, des pays A revenu faible, des 
pays A revenu moyen (consommation publique, consommation des 
particuliers, investissements int~rieurs bruts, 6pargne int6
rieure brute, exportations de marchandises et services non
manufactur4s, bilan des ressources (en 1978)) 
(source Word Bank: World Developpement report, 1980,pp 118,119
 

-Indice du coft de la vie du Rwanda et de l'Afrique pour
 
consommation (I.G.C), alimentation, habillement. Les donndes
 
sont pr4sent4es en s~ries de 1969 A 1976. L'ann~e de base est
 

(Source: BIT : annuaire des statistiques, 1978
 
tableaux 22A, 22B, 22D.)
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24-	 ESSAI D'APPROCHE ANTHROPOLOGIQUE ET ECONOHIQUE 
DES BANYARWANDA DU MONDE RURAL (THESE). 

Auteur : GAHIGI Grard
 

Th~se ; Lyon, Mai 1972.
 

Ce document comporte 3 parties suivantes
 

1. Le pays et les hommes
 
2. Les structures de production

3. Les structures d'utilisation et de circulation des biens.
 

I. Les structures de production.
 

Cette partie porte sur les principales activit6s 6conomiques 
des rwandais qui sont 
- la chasse, 
- la p~che 
- 1'41levagE 
- 1'agriculture 
- l'artisanat 

A. !a chass- et ses techniques.
 

Les chasseurs batwa ,ronnaissentplusieurs techniques 
d'acquisition: 
- la chasse au filet 
- la chasse au feu 
- la chasse au pieg? 
- la chasse au jet -7 au chien 
- la chasse aux fauvc. 

B. la r, ch 

- Production en tonnes de 1964 A 1969 

- Techniques de conservation et de consommation
 
- Techniques de commecialisation.
 

c. La production de l'4levage
 

Apr~s l'agriculture l'6levage constitue une des activites
 
4conomiques dee r nyirwanda. Sur les 26.338 km2 de superficie,

31% sont consacres l'41levage.
 
- Effectif du cheptel et son 6volutJon de 1954 &. 1965 (Bovins,


Caprins, Ovins Porcins);

Source : Bulletin d'information de la coop4ration au
 

d~veloppement mars-avril 1969
 
- Le gros b~tail et 1'6ventail de sa production
 
- Le petit b~tail (poules et porc) ;
 
- Nature des exportations, leur poids en tonne et leurs
 

valeurs en millier,: de FRW en 1967 et en 1968.
 
°
Source : Bulletin -le statistique, n 22, juillet 1969, p. 21
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D. Production agricole
 

a) Agriculture traditionnelle
 

- Pr4sentation gqn4rale de l'agriculture
 
- la terre i le capital foncier de l'agriculteur
 
- le travail agricole et son organisation
 
- les instruments de production agricole et la pr4paration des
 
champs selon les saisons et les semences 

- l'importance de certains produits de l'agriculture 
rwandaise. (Tableau p. 104) 

- l'estimation de la production 6conomique d'un paysan. 

b) Les cultures commerciales : le cas du caf4 :
 
* 	 la production du cafr constitue un 414ment important du 
march4 extdrieur agricole (75% sur 90% des exportations 
nationales agricoles). 

Tableau (p. 110):
 

Evolution de la superficie, de la production et du rendement
 
du caf4.
 
* autres cultures d'exportation 
- Caf4 parche 

- Pyr~thre 
- Fleurs sdchdes 
- Th6 usin6 
- Coton graine 
- Quinquina (4corces s4ch~es) 
Tableau 	(p.115) : cultures d'exportations en 1967-1968
 

(Froduction et superficie)

Tableau (p.115) : 	Evolution des apports du caf4 en devises
 

( de 1964 A 1968)

Tableau (p.117) : L'apport mon4taire du caf6 dans l'ensemble
 

de l'dconomie rurale actuelle (de 1959 &
 
1968).
 

Tableau (p.121) : Evolution des prix du caf4 par rapport &
 
ceux d'autres produits (Bananes A cuire,
 
caf6 parche, froment (farine), haricots
 
secs, lait par litre, mals en grains, manioc
 
en farine, patates douces, pois secs, pomme
 
de terre, sorgho) entre 1958 et 1968, indice
 
1958.
 

E. Artisanat
 

Depuis mime avant la colonisation, le Rwanda connait un 
artisanat qui lui permet d'assurer la production des biens et 
d'acoomplir des taches ainsi que des services dont le peuple 
avait et a toujours besoin. 
Les artisanats les mieux connus sont 
- !a forge 
- la menuiserie 
- la vannerie 
- la poterie 

La description de ces m~tiers est consign4e dans les pages de
 

123 A 131.
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II. Les structures de l'utilisation des biens et leur
 

circulation.
 

1. La consommation
 

En g~n4ral, les rwandais produisent pour l'auto-consommation.
 

2. Les d~penses
 

Dans les familles rwandaises, la production est d~pens~e pour,
 
des raisons suivantew :
 
a) les d6penses administratives et religieuses
 

ex: l'imp6t et le denier de culte.
 
b) les d4penses de sociabilit : 

les rwandais aiment consommer ensemble et cherchent des 
occasions de rencontre po.tr consommer. 

c) Les d'penses essentiellement familiales 
Tableau (p.135): la w.onsommation alimentaire d'une famille
 

Hutu en kg et en 1 (1956-1959) 
d) les dpenses relatLves i la vie et A la sant6. 
Tableau (p.153): AC secteur moderne de la sant6 dans le monde 

rurai (rapport annuel du MINISANTE en 1969)

e) les d~penses d'instruction.
 

3. L'epargne en milieu, iuril. 

- D'une part les rwahdais ont peur d'6pargner & cause de leur 
scepticisme, et d'autre part As ont le souci du lendemain 
qui les obligent 016pargner. 

- L'6pargne des rwandais ruraux est essentiellement axe sur 

le stockage des proluits des champs non perissables. 

Les syst~mes dc4changes commerciaux
 

- Les march4s 
- les dons 

25- STRUCTURE DE LA PRODUCTION-CONSOMATION DES
 
PRODUITS VIVRIERS AU RWANDA (1976)
 

Auteur : NDINDABAHIZI Innocent
 
Ann~e de Pblication : UNR BUTARE,. 1982
 

Par production vivri~re l'auteur d~signe dans
 
travail la production paysanne. dirigge vers la consommation
 
int~rieure au pays.
 

L'objectif premier de cette tude est d'4valuer Ia 
couverture prot~o-oalorifiquc dua aux produits vivriers dans 
1'alimentation nationale et d'essayer den saisir les tenden
ces et den prvoir en mime temps les consequences. Pour 
arriver A cette fin, il s'est av~r6 n4cessaire d'@tudier et 
d'analyser la structure de la-production vivrire et sa 
destination pour des fins de consommation humaine. 
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Sur le plan m4thodologique, le souci principal de
 
l'auteur a 6t6 d'abord de rassembler les 414ments documentai
res de base, pour permettre et faciliter la compr~hension de
 
l'expos6 appliqu6 & Line situation sp4cifique l'agriculture
 
vivri~re au Rwanda.
 

Ensuite, il a proc~d4 successivement
 

- l'4tablissement des disponibilit~s alimentaires par la 
m~thode des bilans alimentaires 

- & l'analyse du r~giine alimentaire A partir d'une annde de 
r~f~rence 1976. 

Enfin, des variables explicatives de la situation
 
ont 4t4 mises en 6vidence pour d6boucher & la formulation
 
sommaire de quelques 4l4ments de politique nationale agro
alimentaire, en R6publique Rwanfaise.
 

Ce documen7r contient des donn6es chiffr~es stir la
 
structure du PIB en 1976 et en 1981 (des donn6es ne sont pas
 
pr~sent4es dane un tableau). Exemple de densit6 de la popula
tion et de taille de- exportations agricoles familiales, la
 
serie de la prodlctioi: vivri re 1969-1976 par type de culture,
 
affectation de la production vivri~re en 1976, structure de la
 
disponibilit6-alimrntaire vivri~re.
 

- profil g~n~ral dit niodlle de consommation alimentaire (1976).
 
L'tude A fait des observations suivantes 

- tine pr~dominance paradoxale de la banane,
 
- une faible importance des produits c4r4aliers,
 
- tine expansion remarquable des tubercules.
 

Difficult~s et contraintes de d~veioppement qui
 
p~sent stir le pay,- 
* 
- trop de population, 
- raret des terres argricoles 
- sols peu fertiles, 
- cheptel en r~gression 
- manque de capitaux. 

26-	 CONTRIBUTION A L'ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE DES
 
EXPLOITATIONS AGRICOLES AU PROJET KIBUNGO II
 

Auteur Louis-Marie MUREKEZI
 
Mmoire ; UNR, Butare 1985
 

Ce document comprend 2 parties
 
La premiere partie concerne l'enqu~te socio-6conomique au
 
niveau des exploitations agricoles en communes de : KABARONDO,
 
KAYONZA et KIGARAMA dans la pr6fecture de KIBUNGO.
 
La 2e partie fait la presentation du cas d'un projet de d4ve
loppement : le projet KIBUNGO II.
 

Le cadre de 1'enqu@te Socio-Economique susmentionn4e
 
est celui d'une contribution l'6tude soAio-4conomique des
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exploitations agricoles familiales (EAF) en communes ci-haut
 
cit~es.
 
Les donn~es y relatives ne se pr~tent donc pas & une extrapo
lation une quelconque autre zone du pays.
 

L'objectif de l'4tude est de faire une pr6sentation
 
typologique des exploitations agricoles familiales, compte
 
tenu des facteurs de production (terres, travail, capital) et
 
de d4gager pour chacune des trois communes les contraintes
 
majeures & la production.
 

Le questionnaire a dt4 convu pour recueillir les
 

donn4es qualitatives et quantitatives.
 

Contraintes du choix de la zone A enquiter:
 

- Les communes ci-dessus ont 4t6 choisies par l'auteur pour
 
continuer les travaux r6alis s au cours d'un stage qu'il
9;;!avait fait au d~l-ut Oe !':i,: 

- ces communes forment plus atu moins une entit6 r4gionale
 
- limitation des cofits de d.placement qui devaient peser sur
 

le projet.
 

Contraintes du choix de la taille de l'chantillon:
 

- Temps disponible (court) 
- longueur du questionnaire - le questionnaire exigeait tin 

travail long minutieux (8h par exploitation). 

L'6chantillon se composait de 90 exploitations au 
total, & raison de ?0 exploitations par commune. Tous les 3 
communes totalisent 31 secteurs soit: 
- 8 secteurs dans la commune KAYONZA 
- 12 secteure dans la commune KABARONDO 
- 11 secteurs dans la commune KIGARAMA. 

Le taux de sondane utilis6 au niveau des secteurs
 
est 11% soit 4 secteurs dans les 3 communes. Ce taux est celui
 
propos6 par ASSELIN LM, dans "Technique de sondage avec appli
cations au RWANDA Tome 2 (1978).
 

Donn4es recherch~es dans 1enquite:
 

- Donn~es quantitatives:
 

- composition des familles, la force de travail par famille 
- Agriculture : - s'nerficie EAF 

- cultures port4es 
- rapport & l'levage - esp~ce et quantit6. 

Donri±es 4conomiques de 1'EAF
 

- auto-consommation 
- 6change ou achat courant 
- valeur totale de la production. 
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Donn~es qualitatives:
 

- Insertion des membres de ItEAF dans une soci~t6 ou structure
 
d'entraide.
 

- Le syst~me foncier de l'EAF
 
- Probl~mes et attentes des agriculteurs-Eloveurs
 
- Niveau technique des exploitations et possibilit~s de
 

soutien technologique.
 
- caract4ristiques des r~gions Agro-climatiques du Rwanda:
 

(nom, Altitude moyenne, pluviosit6, type de sols, valeurs
 
agricoles, superficie en ha).
 

- Evolution de la population Rwandaise de puis 1936 A 1981.
 
Cette s6rie pr6sente cependant une anomalie :
 

La population en 1970 semble trop sousestim~e, car comparati
vement A 1971, la population de 1970 a presque doubl4e pendant
 
la p~riode d'unp ann~e seulement. Ce qui doit 8tre faux.
 
L'autre anomalie est que pendant une p4riode de 4 ans & partir
 
de 1971, la population rwandaise a augment6 de 120190 alors
 
que dans 3 ans & partir de 1975, elle a augment6 de 1.127.984.
 
Ceci montre que le taux de croissance utilis6 pour ltapproxi
mation de la population avant 1978 a 6t4 sousestim6.
 
- Utilisation possible du sol au Rwanda, en ha, en 1970, 1980,
 

1986 et en 2000 (superficie totait -t superficie inutilisa
ble).
 

- Situation financiero du plojet KIBUNGO II. 
- Evolution de la population des communes KABARONDO, KAYONZA 
et KIGARA1AA de 1971 19S4. 

- Structure familiale des exploitations (monogames et 
polygames) dans les 3 cO'munes zi-dessus. 

- Enfants issus du chef d'exploitation (enfants a4s par
 
6pouses, enfants vivants par 6pouse) dans les communes
 
cibles de ltenquCte pr6-cit~e.
 

- Statut matrimonial du chef d'exploitation (Hommes, femmes 
des communes cibles de l'enqu~te).
 

- Age du chef d'exploitation dans les m6mes communes.
 
- Niveau scolaire du chef d'exploitation.
 
- Enfants qui travaillent en Agriculture et ceux qui travail

leiit hors agriculture.
 
- Les exploitations agricoles familiales au 30 juin 1970, par
 
pr6fecture (taille du m6nage, population totale, nombre du
 
m4nages, nombre des exploitations agricoles familiales, nombre
 
de personnes actifs par E.A.F).
 
- Force de travail disponible.
 
- Souhait pour orientation future des enfants des chefs
 

d'exploitaticons (dans llagriculture, hors agriculture).
 
- Disponibilit6 et utilisation des terres dans les communes
 
enqu~t4es (superficie totale, superficie exploitable, nombre
 
d'exploitations agricoles, terres disponibles par E.A.F).
 

- Superficie moyenne par EAF en ares dans les communes
 
enqu~t6es
 

- Superficies allou4es aux cultures et A l'41levage dans les
 
communes enqu~t6es.
 

- Morcellement de la superficie moyenne par exploitation
 
agricole familiale (EAF) allou~e aux cultures et A
 
l1'levage.
 

- Occupation de la superficie moyenne par EAF, en pourcentage 
(bananeraie, reboisement, caf4iculture, autres cultures) 
dans les communes enqu@t~es. 
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- Suffisance et insuffisance de l'assise fonci~re, dans les
 
communes enqu~t4es.
 

- Mode d'acquisition (propri4taire, non propriftaires. achat +
 
h4ritage, dotation communale, achat, location) dans les
 
communes enqu~t~es.
 

- Importance relative des grandes cat4gories de cultures et de
 
leurs superficies de 1979 & 1981 (s4riede l'inportance et
 
des productions de 1979 A 1981) dans les communes enqugt~es
 

- Superficies et production totale de la prefecture de KIBUNGO
 
par type de culture (superficie, rendement/ha, production
 
totale) en 1982.
 

- Situation de la production vivri~re dans les communes
 
enqu~t4es (en 1982).
 

- Production vivri ire commercialis6e en pr~fecture de
 
KIBUNGO en 1982 (production totale, % commercialis~e,
 
production commercialis6e, prix moyen par tonne en FRW,
 
valeur en milliers francs).
 

source: anrue! agricole (1982) 
- production vivri~r, *ommercialis~e en commune KAYONZA,
 
KABARONDO, KIGARAMA.
 

- Part des diff~rentes productions dans la production brute
 
totale en valeur (frw)
 

Source : enir-te Aoft 1984. 
- Prix/kg en frw de rluelques produits vivriers et du caf4
 

,caf6 parche, petit poi7 sec, patates douces, bi~res de
 
banane, haricots sees, pcmmes de terre, bananes vertes,
 
sorgho, manioc arac!,ides, mals-graines secs, tomate).
 

Source : enquite (Aoft 1984).
 
- Production brute to tale dans chacune des communes enquft~es
 

par exploitation agricole (production brute en valeur,
 
production brute physique 6quivalents en kg banaie,
 
superficies disponibles).
 

27- RWANDA, MILLE COLLINES, MILLE PROBLEMES, MILLE
 
PROJETS
 

Ce document est le fruit dtun voyage d'6tude mi
officiel, mi-priv, 1crganis6 par l'ambassadeur du Rwanda en
 
France, A l'intenticon d'un groupe qui avait d~jA des liens
 
d'amiti6 avec le Rwanda. Ce groupe d~nomm4 "Groupe Tiers Monde
 
de Quintin" 4tait compos~e de : 
- Frangois KERGOAT, Haire de QUINTIN 
- Frangois GIBET anciou Cur6 de QUINTIN 
- Docteur VERDIEP Pr nidert -u Groupe Tiers-Monde 
- Paul HOUGE : Maire dle ST-GILLES-DU-MENE. 

L'objectif premier des auteurs est de faire
 
connaitre le Rwanda dans le monde.
 

Donn4es contenues dans ce document:
 

Ce document contient des donn~es pour la plupart qualita
tives:
 
- donn~es g~ographiques et historiques
 
- donn~es climatiques
 
- relief et v~g4tation
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- donn4es politiques et administratives.
 

II contient 4galement des donn4es quantitatives:
 

- r6partition de la population selon les grandes branches
 
d'activit4s et 1'importance du P.AI.B g4n~r4.
 

- Nombre d'exploitations agricoles (1.111.897), population des
 
manages agricoles (5.552.309 hab.)., population active
 
(15-64 ans; 3734052 hab.), surface agricole totale
 
(1.349.923 ha)
 
Ces chiffres-cit~s par l'auteur proviennent de l'Enqu~te
 
Nationale Agricole (1984)
 

- R~partion des exploitations en % suivant les classes
 
d'exploitations en hectares : moins de 0,25, 0,25-0,50,
 
0,50-0,75, 0,75-1; 1-1,50, 1,5-2, 2 et plus.
 
Ces chiffres cites par l'auteur proviennent de l'Enqu@te
 
Nationale Agricole (1984)
 

- Surfaces cultiv~es en 1983 (premiere saison culturale, 
deuxilme saison culturale, cultures pures, cultures 
associ4es). 

- S4rie de la production agricole de 1974 A 1983.
 
Les donnes relatives sont tir~es de "Dix ans du MRND,
 
Kigali 1985"
 

- Production agricole en 1984 (exploitations en % surface
 
16re saison, surface 2e saison, production en tonnes).
 
Ces chiffres cites par l'auteur proviennent de l'Enqu~te
 
Nationale Agricole (1984)
 

- Structures des revenu3 et d~penses
 
Les informations sont tir~es de GUICHAOUA (A)-"Budgets et
 
strat4gies montaires des paysans au Burundi et au Rwanda".
 

Tiers Monde NO 106, Avril-Juin 1986, pp.375-394.
 
- Budget du projet Agro-Pastorale de Nyabisindu-exercice 1986
 
- s4rie des balances de paiement (millions de FRW)
 

(Exploitations, importations, services nets, balance des
 
biens et services).
 

- Donn4es d~mographiques (population, croissance
 
d~mographique, f~condit4, mortalit&).
 

- Education (primaire et post secondaire, secondaire et
 
sup~rieure).
 

- Aides publiques de la cooperation internationale (ssrie de
 
1978 A 1984).
 

111.4. ACTIVITES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
 

28- ENTREPRISES INDUSTRIELLES, JUIN 1989, MINIMART
 

Auteur : MINIMART
 
Ann~e de publication : 1989
 

Il s'agit d'une liste plus ou moins exhaustive des entreprises 
industrielles par branche d'activit6. Elle est 4tablie par le 
Minist~re de l'Industrie et de l'Artisanat au moyen d'un 
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questionnaire envoy6 pour 14mplissage A toute entreprise
 
industrielle identifi4e comme telle.
 
A ]'aide de ce questionnaire destin6 A la mise A jour de la
 
dite liste d'entreprises, on saisit pour chacune deses. der
nitres un certain nombre de aract~ristiques:
 
- la commune d'implantation de l'industrie
 
- J'adresse complte 
- la forme juridilque 
- i type de produits fabriqu~s 
- l> date de iaise en exploitation 
- l'investissement initial et l'investissement actuel 

la capacit6 de production (install~e et r4elle) 
- e capital social 
- la masse salariaie 
- le prix de revient et le prix de vente 
- le chiffre d'affaires 
- l'impertance des amcrtissements 
-les ImptF Pt taxes 

la valeur aj,ut~e 
- la volume des impt:rtations et des exportations occasionn6e

par l'entreprise.
 
La lacune qu'on retrouve dans ce fichier d'entreprises indus
trielles r4side dans les non r4ponses. En effet, certaines
 
entreprises omettent de r~pondre A une partie ou l'ensemble de
 
leurs caract4ristiques.
 
Les informations fro.!rnies sont riches et assez fiables et so..
 
relativement a jour.
 

29- ETUDE DES ACTIVITES ARTISANALES ET DES
 
PETITES INDUSTRIES EN COMMUNE GITI,
 

SERDI, MINIMART.
 

Auteur : MINIMART (SERDI)
 
Annde de publication : 1989
 

I s'agit d'une 6tude men4e par des consultants pour le compt,
 
de la commune Giti et avec l'appui du SERDI et du PRIME
 
L'objectif 4tait:
 
- d'aider la commune -4examiner la situation actuelle des
 

activit~s artisanales et des petites industries.
 
- d tidentifier los potentialit4s et les possibilit~s de d4ve

loppement de ces activit~s.
 

L'essentiel des donn~es a 6t6 collect4 A l'aide 
d'une enquite par sondage. 

Dans cette 6tude, une pr~sentation g~ner,'
 
de la commune est faite et porte stir le cadre,physique, la
 
population et les activit4s 4conomiques.
 
Les donn4es suivantes sont retrouvables dans le dqcument de
 
l'4tude:
 
- artisans par fili6re et branche d'activit4, par corps
 

de metier, nombre de jours de travail par semaine,
 
forme juridique de l'entreprise
 

- estimation de revenus d'un artisan par fili~re et par
 
branche d'activit6
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- id4es de projets pour la commune .
 
noter que ce dernier point peut servir d'indications
II est A 


pour un certain nombre de communes ayant les mgmes caract6ris
tiques que Giti.
 

en soi riche en informations sur la Commune
L'4tude qui est 

elle porte
Giti reste toutefois tr~s limit~e dans la mesure oii 


sur une circonscription assez r4duite.
 

30- CREATIONtD'EMPLOIS ARTISANAUX POUR LES JEUNES
 
:,
* 	 RURAUX-RWANDAIS-DANS LE DOMAINE DE LA 


CERANIQUE.
 

Auteur : Julien Cloutier
 
Publication: Ministare de la Jeunesse et des Sports,
 

Octobre 1982.
 

Ce document fait le r4sultat d'une recherche sur les produits
 
& base de l'argile.
 
II contient les chapitres suivants :
 

I. Les tuiles
 

- Description de ccs produits
 
- Etapes de fabrication
 
- Avantages et inconv~nients des tuiles pour l'habitat.
 
- L'objectif de la recherche.
 

II. LES BRIQUES
 

- Description de la brique actuelle.:
 
- la fabrication
 
- la dimension
 
- le coft de la cuisson
 
- le transport
 
- le prix qui varie de 2 A 6 FRW l'unit6.
 

Les r4formes et ameliorations sont sotjhaitabler:
 
- La standardisation des dimensions (5xlOx2Ocm)
 
- le fagonnage plus soign .
 

la cuisson plus rapide et plus rentable.
-


III. L'ARTISANAT CERAMIQUE
 

Ce chapitre d6crit l'activit4 de la poterie, la fabrication
 
des statuettes et des figurines d'art.
 

et r~mun~ratrice
C'est une activit6 principalement culturelle 

tant sur le plan touristique qu, sur le plan 6conomique int6
rieur.
 

IV. LA CREATION D'EMPLOIS
 

Le travail de l'argile devrait ft-re organis4 en type coop4ra

tif; ce qui diminuerait le ch8mage des jeunes.
 
l'auteur a 6mis des recommandations
A la fin de ce rapport, 


que voici :
 
1. Promouvoir les diverses f)rmes d'activit~s c4ramiques
 

artisanales
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2. Faire obstacle A toute industrialisation dans le domaine de
 
la briqueterie


3. Faire modifier la fagon artisanale actuelle de cuire au
 
bois
 

4. Cr4er des groupes de cooperatives de jeunes.
 

111.5. INFRASTRUCTUkES PUBLIQUES EN MILIEU RURAL
 

31- ETUDE DES CHARGES RECURRENTES ET DE LA CAPACITE
 
D'AUTO-FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES
EN MILIEU RURAL 

Auteurs : ASPAP/MINIFINECO
 
Date de Publication : Avril 1989
 

L'6tude a pour l'ambition premiere de pr4senter tine
 
analyse quantitative et critique de la probl~matique des
 
charges r4currentes des infrastructures publiques en milieu
 
rural et la prise en charge de ces derni~res.
 

Elle vise principalement trois objectifs:
 

10 	 Contribuer la d4finition de la strat4gie de d~veloppe
ment 	 au niveau communal. 

20 	 Contribuer a la definition de la politique de 
 l'endette
ment 	a 
travers le choix des projets avec 6valuation de
 
leurs charges r~currentes et de leur capacit6 A faire
 
face aui service de la dette.
 

30 	 Int~grer les charges et le service'de la dette des pro
jets dans la programmation budg~taire pluriannuelle et 
dans la proarammation des investissements. 

Cette 6-tude a portd sur quatre secteurs A savoir les
 
6coles, les 
 fcrmations sanitaires, les ouvrages hydrauliques
 
et les routes rurales.
 
Pour chaque secteur d'4tude, partir des constatations fai
tes, 
des deductions ont 6t6 tir6es et certaines conclusions et
 
recommandations ont 4t6 formules.
 

Ve sommaire du contenu de chacun des volets d'4tude
 

10 VOLET ROUTES RURALES
 

Types d'informntions :
 
- Routes A charge de l'Etat
 
- Routes A charge de la commune
 
- Longueurs moyennes des r4seaux ruraux et densit6 routi~re
 

par r~gion agro-6cologique.
 
- R~partition des r~seaux routiers par commune.
 
- Causes de la non-uniformit6 de la r6partit±bn des reseaux 
-

niveau national.
 

- Dpenses engag~es pour les infrastructures routi~res pour

les ann~es de 1985 A 1987.
 

- Ddpenses r~elles engag6es pour les travaux roUtiers de 1985
 
1987 pour les 14 communea de l'4chantillon.
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- Etat des routes rurales.
 
- Importance en pourcentage des m4nages ayant r4pondu
 

positivement aux contributions mon4taires pour les travaux
 
routiers selon la profession et le niveau d'instruction du
 
Chef de M~nage.
 

- Niveau et modalit~s de couverture des charges routi~res.
 

20 VOLET ADDUCTION D'EAU 

Contenu du document:
 

- Le nombre d'addtictions d'eau en milieu rural et leurs 
longueurs. 

- Types d'adductions dteau rencontres dans le milieu 
rural rwandais. 

- R4partition des longueurs des adductions d'eau par 
region et par type. 

- Repartition des longueurs des tuyauteries selon les 
types et les dimensions des adductions. 

- R6partition des sources am4nag~es et des bornes fon
taines.
 

- R4partition des r4servoirs d'eau par r6gion.
 
- Etat des infrastructures du domaine de l'eau potable.
 
- Gestion des infrastructures hydrauliques en milieu
 

rural.
 
- Programmes du IVe plan quin-uinal en hydraulique
 

rurale.
 
- La population desservie selon les r4gions agro

climatiques
 
- Besoins en infrastructures hydrauliques.
 
- Les charges r4currentes des infrastructures hydrauli
ques en milieu rural.
 

- Bases de calcul des charges
 
- Probl~matique de couverture des charges.
 
- Les ressources mobilisables.
 

- revenu mondtaire moyen et revenu agricole moyen.
 
- Revenu total et :.'evenu agricole selon les r4gions
 
agro-climatiques.
 

30 FORMATIONS MEDICALES 

- Une brbve pr4sentation de deux 6tudes directement en rapport
 
avec l'autcfinancement dans le domaine des formations
 
m4dicales
 

- La part des centres de sant4 dans lensemble des formations
 
m4dicales rurales
 

- Les formations publiques et part de leurs charges
 
r~currentes dans l'ensemble des charges r6currentes qui
 
incombent A 1'Etat et aux communes
 

- La comparaison des formations agr64es avec les formations
 
publiques en termes de capacit6 (nombre de lits) et en
 
termes de personnel
 

- La fr4quentation et l'occupation moyenne des lits pour les
 
formations agr@4es et les centres gouvernementaux
 

- La prestation du personnel (nombre de consultations) des
 
formations agr64es par rapport a celle des formations
 
gouvernementales
 

- La comparaison entre le coot d'une consultation dans tine
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formation agr44e et le coft d'une consultation dans une
 
formation gouvernementale
 

- Le nombre moyen d'examens de laboratiore par consultation
 
- La valeur du stock de m4dicaments disponibles par consulta
tion
 

- La disponibilit4 effective en m4dicaments
 
- Le taux de couverture des d4penses totales par les paiements
 
des malades
 

- Le coot d'une 6pisode de consultation et la disposition
 
payer des m4nages ruraux
 

- Le probl~me de rendement. du personnel dans les formations
 
gouvernementales
 

- Le problme de gestion des m~dicaments dans les formations
 
gouvernementales
 

- Le cofit de gestion des formations m6dicales
 
- Le syst~me de distribution gratuite de m4dicaments dans les 
formations gouvernementales 

- Les possibilit~s d'autofinancement des centres de sant6 et 
des dispensaires 

- L'encouragement du secteur priv6 A g~rer les formations 
m4dicales et les pharmacies 

- La creation d'6coles para-m~dicales. 

40 VOLET ECOLE 

- Les salaires du personnel enseinnant
 
- La provenance des ressources des 6coles
 
- Les charges r~currentes d'une 6cole primaire
 
- Le taux d'encadrement moyen (616ves/personnel enseignant)
 
- Le coft d'un 6tudiant en CERAI et dans l'4cole primaire
 
- Les formes d'6checs dans les objectifs assignds
 
- Les charges r~currentes des 6coles primaires et l'4volution
 

du budget consacr6 A l'enseignement
 
- Le principe directeur de l'4ducation face aux ressources
 

financi~res limit~es
 
- Les intervenants dans le financement du syst~me 4ducatif
 

dans les 6coles primaires et dans les CERAI.
 

32-EVALUATION DE L'OPERATION CITERNE FAMILIALE.
 
(Projet Kigali-Est)
 

Auteur : J. Marc Darcel
 

Date de Publication : Juin 1986
 

Informations contenues dans le document
 

- Opdration citerne att sein du Projet F4gali-Est.
 

Elle a d4marr6 en fin 1983. Elle s'est inspir~e d'une techni.
que d~jl existante dans la r6gion de Ruhengeri.
 
Ii existe plusieurs sortes de citernes (la zone du PKE dispo
sent de 153 citernes):
 
A. citernes A panier au nombre Le 55, soit 36% de l'ensemble
 
B. citernes & claveaux at. nombre de 85, soit 56%
 
C. citernes autre type au nombre le 13, soit 8%.
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- Objectifs de 1'4valuatibn
 

- Comparer les diffrents types de citernes (panier, claveaux,
 
ferro-ciment, pierre...)
 

- Inventaire des d~fauts ou des problfmes rencontr4s pour
 
pouvoir prendre des dispositions et y rem~dier-.
 

- Identifier les possesseurs de citernes (profession,
 
constitution des familles).
 
Analyser l'utilisation faite de l'eau des citernes (boisson,
 
nettoyage. abreuvement du b4tail...)
 

- Capacit6 des citernes 
- Modes d'acquisition des citernes 

- Participation des paysans A la construction des citernes 

- Int4gration agriculture-4levage par le Projet Kigali-Est. 

- Possesseurs de citernes 
- Citernes familiales 

111.6. UTILISATION DE LA TERRE.
 

33- RESULTATS DE L'ENQUETE NATIONALE AGRICOLE (ENA).
 
Publication: Septembre 1985
 
Auteur: SESA
 

Le document est essentiellement compos6 de tableaux pr6limi
naires. Les-donn~es oat 6t6 group~es par questionnaire. Les
 
variables de chaque questionnaire sont:ventil4es d'abord par
 
Prefecture, ensuite par r~gion agricole et enfin par zone
 
g4ographique.
 
Les donns d'enquate ont 6t6 extrapoldes & l'1ichelle nationa
le
 
Types dinformat-ins:
 

A. Dfinition de certains concepts:.
 

- R~gions agro-4cologiques
 
- Zones g~ographiques
 
- M4nage agricole
 
- Exploitation agricole
 
- Chef de m~nage (ou exploitant agricole)
 
- Population agricole
 
- Bloc 
- Champ 
- Monoculture 
- Polyculture 
- Non-cultiv6 
- Jach~re 
- Mode de faire-valoir 
- Faire-valo-ir indirect: (fermage, m4tayage, don) 
- Stabulation 
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B. Objectifs sp~cifiques de I'ENA au Rwanda
 

C. 	 M~thode de collecte des donn4es :
 

Trois diff~rentes m4thodologies ofit 6t4 utilis4es et chaque
 
m~thodologie recueille un type d'informations particuli~res.
 

10 	 La mthode d'interview impliquant une visite unique de 
tr~s courte durde permettant de cerner les diff4rentes 
caract~ristiques du m4nage comme l'§ge et le niveau 
d'instruction des memis du m4nage, la main-oeuvre, un 
inventaire de l'4quipement agricole et du cheptel, etc... 

20 	 Les mesures de superficie et de production exigeant 
l'application des m6thodes plus d~taill4es,-faisant appel
A des techniques objectives de mensuration. 

30 L'obtention d'une estimation de production au niveau de 
l'exploitation n6cessitant une 4troite collaboration 
entre l'enqufteur et l'exploitant. 
La m~thodologie appliqu~e & cet effet pr4voyait des 
visites fr~quentes de la part de l'enqu@teur. 
L'unit4 de mesure utilis~e est le seau. 

La taille de l'4chantillon:
 

L'Enquate Nationale Agricole a portd sur 2100 manages.
 

Description du questionnaire
 

Le jeu complet du questionnaire se compose de 6 fiches coif
fant les rubriques suivantes:
 

1. 	 Facteur de production.
 

A. 	 Terre
 
T. 	 Morcellement des terres
 
2. 	 Superficie de l'exploitation, des blocs, des
 

champs
 
3. 	 Am4lioration et protection des terres
 
4. 	 Qualit6 des sols (opinions des paysans)
 
5. 	 R4gime foncier
 
6. 	 Topographie
 
7. 	 Utilisation des terres
 
a. 	 Application de la fumure
 
9. 	 Erosion des sols
 

10. Distances des champs par rapport A l'habitation
 

B. 	 Main-d'oeuvre
 

1. 	 Nombre de personnes par age, par sexe et leur
 
niveau d'instruction
 

2. 	 R4partition de la main-d'oeuvre par activit6
 
agricole et par culture
 

3. 	 Activit~s en dehors de l'exploitation

4. 	 Utilisation de la main-d'oeuvre de l'extdrieur
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C, 	 Capital
 

1. 	 Equipement agricole
 
2. 	 Constructions agricoles
 
3. 	 Cheptel (bov'ns, caprins, ovins, porcins,
 

volaille, lapins)
 

2. 	Production
 

A. Production v6gdtale
 
B. Production animale
 

3. 	Commercialisation
 

A. March4s (distance,'fr4quence des visites).
 
B. Personnes charg4es de la commercialisation
 
C. Produits commercialis4s
 

34- PREMIER COLLOQUE NATIONAL SUR LA MECANISATION
 
AGRICOLE AU RWANDA
 

Ann4e de publication : 1985
 
AuteUr : Abdul KAMANZI : doyen de la facult4 d'Agronomie
 

l'UNR (BUTARE)
 

L'idse maitresse derriere l'organisation de ce
 
colloque est sans doute l'examen des possibilit4s d'accroitre
 
la m6canisation dans les op4rations culturales et post-cultu
rales en vue d'une agriculture plus efficace.
 

Deux 	principaux th~mes sont abord4s, & savoir
 

- La 	M4canisation agricole au Rwanda : mythe ou r~alit6 par
 
Dellepierre.
 

- Aspects socio-4conomiques de la m4canisation agricole (et
 
exp4rience-4conomiques de la m4canisation agricole) et .xp6
rience de la forme de l'Ecole agri-vt4rinaire de KABUTARE
 
par BUGABO Justin.
 

Types d'informations:
 

- Exploitations Agricoles Familiales (EAF).
 
- Cultures vivri~res (bananes, haricots, patates douces,
 

sorgho,..).
 
- Cultures industrielles (caf6, th4, pyr~thre, quinquina).
 
- M4canisation en dehors des exploitations agricoles
 

familiales (inventaire du mat4riel agricole).
 
- M4canisation dans les exploitations agricoles familiales
 

(inventaire du mat4riel agricole).
 
- Contraintes principales emp@chant la m6canisation
 
pouss~e : contraintes physiques, contraintes humaines,
 

contraintes financi6res.
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35- PERTES D9 TERRES DUES A L'EROSION
 

Auteur : SESA/MINAGRI

Date de Publication : Kigali, Novembre 1986.
 

Ii s'agit d'une pr4sehtation des r4sultats de l'enqu~te pilote
 
sur 1'4rosion (ann~e agricole 1984) dans un rapport descriptif

(document provisoire).
 

Types d'informations:
 

-Mesures directes de pertes de terre.
 

Afin de calibrer I'EUPT (Equation Universellc des Pertes de
 
Terre de Wischmeier W.H.) pour les conditions agro-4cologi
ques particuli~res du Rwanda, des mesures directes de pertes

de terre ont 6t4 faites par le biais. de fosses d'drosion
 
install4es dans les 100 champs 4chantillonn4s de l'enqu~te

4rosion. Chaque fosse a une largeur de 50 
cm et un diam~tre de

130mm. Elle a une capacit4 de r4tention d'environ 2 kilos de
 
terre. Les 4chantillofis de terre ont 6t6 collect6s avec tine
 
fr4quence hebdomadaire.
 

-Pertes de terre par Prefecture et par saison.
 

-Mdthode d'4 chantillonnage
 

Suite aux contraintes de temps et budget, il a 4t4 d4ci64
 
d'installer 100 fosses d'4rosion. Elles ont dt6 r4parties

selon les prefectures (8 A 11 par prefecture) et selon les
 
r4gions. Les 100 fosses ont 6t6 install4es dans un sous-6chan
tillon des champs faisant l'objet de I'ENA (approximativement

10.000 champs par saison culturale) et cela pour les 2 saisons
 
culturales. Cette distribution spaciale a permis de couvrir la
 
majorit4 des conditions agricoles (type de culture, type de

sol, type de climat, type de pentes, etc...) rencontr~es au
 
Rwanda. Par contre, l'inconv~nient de cette application 6tait
 
le nombre limit6 d'observations par type rencontr6.
 

-Indice c (indice de culture caract~risant la couverture
 
v4g4tale du sol.)
 

Des exp4riences conduites de par le monde ont d4montr6 une

relation certaine entre le type de culture et les pertes de
 
terre. En. se r4f~rant d'une part A ces exp~riences et en
 
utilisant en outre les mesures directes de perte de terre dans
 
les champs 4chantillonn4s, des valeurs c furent assign6s A
 
chaque type de culture.
 

-Valeurs c par type de culture ou association

- Pluviosit6 moyenne dans la zone de basse altitude et dans la 
zone de haute altitude. 

-Estimation des pertes de terre (Tonnes/Ha) en 1984:
 

-Estimation des pertes de sol par culture, par saison et par
 
An
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-Estimation des pertes de terre par prefecture par saison et
 
par An
 

-Pertes moyennes de terre par clanse de pente par saison et
 
par An
 

- Pertes moyennesde terre par Rdgion Agricole , par saison et 
par An 

36- UN DIAGNOSTIC SUR LES SYSTEMES AGRAIRES PAR UNE
 
RECHERCHE-FORMATION-ACTION DANS LES CCDFP DE L.
 

PREFECTURE DE GISENYI.
 

Date de publication : Juin 1986
 
Auteur : V. Damez, Assistant Technique MFP.
 

Ce documeat reprend les 146ments d'une enquCte
 
r~alis6e en commune GiPiye (Mars-Avril 1985), les r~sultats
 
d'autres enqu&tes rtalis~es au Rwanda, les visites sur terrain
 

les paysans et agents de dsveloppeet les discussions avec 

ment.
 

1. M6thodologie de l'enqu@te:
 

- Choix d'un 6chantillon repr~sentatif de toute la Prefecture
 
de Gisenyi.
 

- LO choix a port6 sur la commune de Giciye.
 

2. Caract4ristiques des familles enqu~t~es
 

- l'&ge des chefs d'exploitation 
- l'alphab~tisation 
- le nombre d'enfants 
- la polygamie ( nombre d'hommes polygames par zone) 

3. La force de travail
 

- La rentabilit6 du travail de culture
 
- l'entraide
 

4. Le foncier
 

- Historique des zones
 
- Problhme li6 au mode d'h4ritage
 
- La situation fonci~re actuelle
 
- Le march6 foncier
 
Dispersion des parcelles, ins~curit6 d'exploitation
-


- Strat6gies fonci~res des paysans
 
- Baisse de fertilit6 des sols
 

5. Les autres facteurs de production
 

- Les semences (35 varit~s)
 
- Les produits phyto-sanitaires
 
- L'outillage agricole.
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6. Quelques 	aspects de syst~mes de culture
 
7. Le choix 	des cultures
 
8. Le choix 	des syst6mes de cultures
 
9. La commercialisation
 
10. 	L'irrdgularit4 des prix

11. 	Les relations paysans-commergants

12. 	LeS productions animales et l'association agriculture

4levage
 
13. 	Les associations paysannes
 

37- RAPPORT SUR LA STRATEGIE NATIONALE POUR LE
 
DEVELOPPEMENT ET LA GESTION DES PETITS HARAIS
 

Auteur : MINAGRI
 

Date de Publication : Kigali, Ddcembre 1987.
 

Informations contenues dans le document:
 

a) Potentiel et production agricoles
 

-
Parties du territoire rwandais disponible, indisponible et

inad~quate pour la production agricole. (Evaluation de 1970)
-
Nombre d'hectares disponibles pour le secteur agricole(1970)


- Superficie effectivement utilisde pour la production
 
agricole 1984
 

- Part r4serv4e aux cultures vivri6res et de rente (1984)

- Part destin~e au 
reboisement villageois, aux paturages., etc
 

(1984)
 
- Part des terres cultiv6es r6serv~e aux bananes (1984) 
et sa
 

production
 
- Part occup4e par les haricots et sa production (1984)
 

b) Les agriculteurs
 

- Nombre de m~nages agricoles en 1979 (selon l'ENA)

- Tableau Typologie de marais suivant Cambrezy (1981) p.20

- Tableau Classification des marais suivant leurs surfaces
 

p.20
- Tableau 	 Distributions des terrains de marais
 
(Enqu@te de 1973) p. 27
 - Tableau 
 R4sultats de l'dtude sur l'occupation des sols
 
(1987) p. 29
 

- Tableau Quelques projets de d6veloppement de marais
 

c) Importance des marais dans la production agricole
 

- Conservation de certaines semences 
- Occupation de la main-d'oeuvre 
- Subsistance des agriculteurs en p4riode de soudure 
- Fourrage frais 

d) Organisation du travail des marais
 

-
Raisons majeures de la tendance A cultiver les marais en
 
collectivit6.
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111.7. AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT
 

38-	 CONTRIBUTION A L'IDENTIFICATION ECONOMIQUE DU
 
ROLE JOUE PAR L'AGRICULTURE DANS LE DEVELOPPE-

MENT INDUSTRIEL AU RWANDA.
 

Auteur : NYIRANEZA Phoebe
 
M4moire;U.N.RButare: Ao1t 1989
 

L'objectif de l tude est de d~terminer le role de l'agricul
ture dans le d~veloppement de l'industrie, du rythme de 1'1vo
lution des Rchanges agriculture-industrie et de la progression 
du transfert de l'agriculture & l'industrie. 

Points essentiels abord4s dans le document:
 

- Place Ae l'oriculture dans 1'Economie Rwandaise.
 
- Ncessit? du d~veloppement Industriel au Rwanda.
 
- Les exportations agricoles (structure).
 
- Les revenus agricoles.
 
- Les consommations interm~diaires de 1'industrie en prove

nance de l1agriculture pour les annees 1970, 1975, 1977, 
1978-(1980) 1982, 1983-1985. 

- Les consommations interm~diaires de l'agriculture en prove
nance de lindustrie 

- Evolution du credit (au secteur de l'industrie) en prove
nance de l'agriculture.
 

- Valeur ajout~e dans le secteur agricole.
 
- Ventes de l'agriculture d'exportation A 1'industrie
 

(1970,1985).
 
- Achats de l'agriculture d'exportation A l'industrie (1970,
 

1985)
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39-CINTRIBUTION DES PROJETS AGRO-PASTORAUX A LA 
CROISSANCE ECONOMIQUE DU RWANDA. -essai de 
m~moire. 1982 

Auteur : RUSHEMEZA Thomas
 

Publication : UNR-Butare, Juin 1982
 

Les points contenus dans ce document sont
 

- Caract~ristiques d'une exploitation agricole: ndcessit6
 
d'association agriculture-41evage
 

- M~thodes et techniques culturales
 
- Structures agr,.ires
 
- Evolution des rendements (de 1971 A 1978)
 
- Evolution du cheptel bovin 1974-1978
 
- Quelques informations sur l'emploi dans les diffdrents
 

secteurs en 1977.
 
- La production
 
- La commercialisation
 
- Importance de I'agriculture
 
- Etat de sant6 des projets de d~veloppement agro-pastoraux.
 

40- CONFERENCE MONDIALE SUR LA REFORME AGRAIRE ET LE
 
DEVELOPPEMENT RURAL
 

Auteur : MINAGRI
 

Publication : Kigali, Juin 1979
 

Informations -ontenues dans le rapport
 

Caractristiques de l'agriculture rwandaise.
 

- Disponibilit4 des terres arables
 
- Outillage ;
 
- Culture de subsistance vers une culture d'exportation
 
- Exportations agricoles
 

Elevage
 

- Production inimale par rapport au PIB
 
- Situation du chertel en 1976 

Activit4 forest ! re 

- For~t naturelle 
- Savanes bois6es
 
- Superficie occup6e par les Eucalyptus, Gr4villea et Cypr~s;
 

Activit4 piscicole
 

- Production dans les lacs
 
- Production dans les 6tangs en 1977
 
- Valeur totale des produits piscicoles (estimation)
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Ressources humaines
 

- Population rwandaise par groupe d'age
 
- Evolution brute de la population rwandaise sur la p6riode
 
1950-1975 ;
 

- Mouvements migratoires
 
- Taux d'accroissement naturel entre 1950 et 1975 (tableau
 
p. 18) ; 

- Terre et population rurale (relation terre-population
 
tableau p. 18' ;
 

Production vivrire
 

- Evolution do !n production vivribre de 1973 A 1977 (tableau 
p. 23) ; 

- Paysannats, leur proportion dans la population agricole 
totale, dans 16 superficie agricole totale exploit4e et 
dans la pro:duction vivri~re totale du pays. 

Conservation et n-mlioration de la fertilit6 du sal
 

- R~alisationa anti-6rosives de 1974 A 1977 (tableau, p.39) 
- Rendements compares des cultures (tableau, p. li). 

Etat et potenciel de la production non agricole
 

- Mines 
- Industries 
- Artisanat 

Education et formaticn
 

- Nombre des rwondais lettr4s en 1970 et leur rdpartition
 
suivant qu'is savent lire et crire, leur niveau d'4tude.
 

Emploi agricole
 

- Revenu mon4taire et non mon~taire des ruraux (annuel par
 
tAte) en 1976.
 

Emploi rural opn agricole
 

- Revenu des rarei acministratifs, commerganto traditionnels,
 
artisans en 19-6,
 

Conditions et besoins sociaux de base
 

- Nutrition eo ration 6nergdtique en 1976 
- Equipement sanitaire en 1976 
- Equipement collect f (alimentation en eau potable). 
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41- LE DEVELOPPEMENT RATIONNEL DE L'AGRICULTURE
 
AU RWANDA
 

Auteur : GAKWAYA Emmanuel
 

M4moire: UniversitN de Liege, 1967.
 

Ce m4moire contient 5 chapitres :
 

IY Le milieu physique et la population
 

II. Production en economie traditionnelle
 

- Haricot, bananier, patate douce, sorgho, pois, mais,lgumes.
 
- Techniques agricoles.
 
- Conservation des produits.
 
- Elevage (p~turages et nomadisme).
 

III. Vers une E onamle' de march6 

- Nouvelles cultures avec l'arriv6e des europbens; pomme de 
terre, manioc, ara.hide et soja ; 

- Evolution des productions vivri~res non exportables de 1959 
& 1964 (tableau, p 38 

- Cultures industrialles 
- Agriculture intensive 
- Action des colons dans le milieu rural 
- Niveau de revenu fimilial ; 
- R4partition dui revenu annuel moyens des agriculteurs 
rwandais par famille et par contribuable en 1958
 

- Situation des prix ; 7 
- Prix de certains produits en 1958 et en 1962.; 
- Consommation des poissons. 

IV. Paysannats
 

- Structure des paysannats 
- Objectif des psysannats 
- Production vivriite sur la p4riode 1959-1964 (tableau p.110) 
- Production d'oxportation sur la p4riode 1961-1970 (tableau

p.111). 

V. Perspectivep A'avenir
 

42- T'AGRICULTURE DE PRODUCTION VIVRIERE AU RWANDA:
 
BASE DU DEVELOPPEMENT'
 

Auteur : RUCIRA A.rord 

Essai de m4moire; UNPR Butare, Juin 1980 (m4moire)
 

Ce travail oomprend 2 chapitres :
 

1, Importance du seateur agricole au Rwanda
 

Ce chapitre tents e mesurer l'importance de la production
 
vivribre en rapport avec les autres secteurs de l'4conomie,
 
sous plusieurs aspects dont :
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- l'effectif de la population A nourrir ( de 1975 A 1981)
 
- la part active dans les differents secteurs
 
- la proportion de la production agricole vivri6re dans le PIB
 
- le taux de croissance de certains produits : (sorgho,
 

haricot, patates douces, petits pois)
 
- la part de l'agriculture vivri~re dans la balance
 

commerciale. (tableau chiffr6 p.13)

* 	 structure des exportations
* 	structure des importations
 

Ii en ressort ,que le Rwanda est Un importateur de denr6es
 
alimentaires qu'il pourrait pr~duire lui-m~me.
 
(tableau exemplatif p.17)


* commerce frauduleux (tableau p.20) 
- le march4-int~rieur des produits vivriers locaux 
-	 la participation de'l'Etat & la production agricole. 

(Tableaux p.27, 28 et 29) 
cr6ation d'instituts de recherche de techniques
 
culturales A rendement 41ev6 (ISAR)
 

* 	 services de vmigarisation 
* 	 formation de cadres 
* 	 creation de projets agio-pastoraux. 
* 	 cr4ation des offices de stockage et de 
'ommercialisation (OP1ROVTA, GRENARWA) 

2. R61e de la production vivriLre dans le d4veloppement
 
national
 

Ce chapitre se penche principalement sur le c8t6 th6orique et
 
d4gage certaines applications sur le cas du Rwanda.
 
- Evoluticn de la population et de la production vivri~re.
 
- Tableaux p.60 :
 
1. Production animale Evolution du cheptel (1970-1976)
 
2. Production animale Evolution des produits lact~s et
 

carn4s (lair, Miel, Viande, Poissons) de 1970 & 1976.
 
-	Alternatives possibles de d~veloppement national
 
I- 6migration massive d'une partie de la population vers les
 

zones externes au territoire national actuel
 
- industrialisation
 
- introduction des programmes de planification des familles.
 
2. Excution d'une r~forme agraire couplJe A celle de l'Etat.
 

Tableaux :(p.13) Importance des produits agricoles dans la
 
balance commercilale :
 

Produit de la Floriculture
 
L~aumes frais
 
L6gumes A cosse s~che
 
Bananes
 
Caf4 arabica en f~ves
 
D~chets et brisures de cafr
 
Autres cafes (Robusta)
 
Caf4 torr4fi6
 
Th4
 
Froment et materiel
 
Riz
 
Autres ecorces
 
Produits de la minoterie
 

51 



Oignons
 
Farine et autres produits
 
Autres parties de pyr~thre
 
Ecorce de quinquina
 
Extrait de pyr~thre
 
Autres graines
 
Echantillon du th4
 

43- PROBLEMES fT 09R4PFCTIV3S D9 DEVELOPPEMENT
 
AGRCLI 151F LA REGION DISK GRANDS LACS. 

Ce mmoire a W prdsentd en vue de 1'obtention du
 
grade de Licencid en Sciences Ecobotniques, par Monsieur
 
MUGESERA Antoine en 1969.
 

Ii veut montrer la contribution du secteur agricole

danv la r~alisation du d~veloppement. II montre aussi la
 
mani~re dont le secteur agricole pourrait induire d'autres
 
activit4s favorables au d6veloppement.
 

Le propos de ce livre pr~sente un double aspect:

-Le premier est celui de la contribution du secteur agricole

dans le processus de d4veloppement chd la fagon dont, A partir

d'une 4conomie traditionnelle & structure primaire, on peut
 
passer progressivement A une dconomie complexe grace A l'ap
port des productions agricoles.
 
- Le deuxi~me aspect est de chercher un cadre A l'int~rieur
 
duquel la valeur de l'agriculture, ses performances sur le
 
plan technique et fin:ncier, les perspectives qui s'ouvrent A
 
elle dans le domaine dconomique pourraient Atre suffisantes
 
pour induire pr6cis6ment, soutenir fortement et stimuler sans
 
cesse le d~veloppement des autres secteurs.
 

Le cadre g~ographique de cette 6tude est le Rwanda,
 
le Burundi et le Kivu.
 

Donn~es contenues dans ce document:
 

- s~rie des productions agricoles de 1961 & 1967 au Rwanda par
 
type de produit (en tonnes) + indice de production agricole
 
(ann4e de base 1950).
 

- s~rie des productions agricoles d'exportation du Rwanda de 
1959 & 1967. 

- Situation du cheptel Rwandais au cours des ann4es 1957-67 
(s4rie des bovid6s, caprid~s, ovid4s suid4s volailles) 

- S4rie des abattages au Rwanda (1964-IS'67) par type d'ani
mal. 

Les donn6es utilis4es par l'auteur proviennent du 
Bulletin des stat~stiques de la R4publique du Rwanda dans les
 
numnros:
 
NO 1, avril 1964
 
NO 4, janvier 19$5
 
NO 15, octobre 1967
 
NO16, janvier 1948
 
NO 17, avril 1968
 
N066, janvier 68
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44- CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA PRODUCTIVITE DU
 
TRAVAIL AGRICOLE AU RWANDA.
 

Enqu&te agro-6conomique effectu~e dans la commune Nyabisindu
 

(pr4fecture de Butare)
 

en vue
Ce m4moire a 6t6 pr6sent6 par Gatera Callixte 


do l'obtention du giade d'ing6nieur agronome, en 1985.
 

L'objet du m~moire est d'4tudier les syst~mes de
 
rencontr6s dans une z5ne d4teriiin6e, de
production tels que 


prdsenter une 6tude comparative des exploitations compte tenu
 

de leur niveau de productivit6.
 

Pour atteindre ces objectifs, une enqu@te agro

a 4t4 effectu6e dans la commune Nyabisindu prCfec6conomique 

ture de Butare et a port6 sur les quatre param~tres suivants:
 

animales de l'exploitation
1) les productions v6g6tales et 

agricole familiale (EAF)
 

2) la disponibilit4 de la force de travail
 
3) la superficie cultiv6e annuellement
 
4) les consommations interm6diaires de l'exploitation.
 

Ce m4moire comprend trois parties:
 

La premiere partie traite des notions thloriques stir le tra

vail en g6n6ral et sa productivit6, des caract6ristiques du
 

travail agricole en particulier, de !a force de travail
 
enfin de la presentation de la
disponible en milieu rural et 


faisant objet d'6tude, A savor Nyabisindu.
commune 

La seconde partie analyse la productivit6 du travail agricole
 

commune Nyabisindu, ainsi que la m6thodologie du
dans la 

travail sur terrain.
 

La 3e partie comprend la conclusion et des recommandations.
 

travail est que la producti-
Le point central de ce 
 6 

vitd du travail agricole se subdivise en productivit du sol
 

terre(fertilit6) et la productivit6 de l'homme (le rapport 


homme qui consiste en l'efficacit4 de la force physique four

nie par l'homme).
 

que si V'on consid~re
La Conclusion g6n4rale est 


globalement la commune Nyabisindu, la productivit6 du sol est
 

nettement plus significative que le rapport homme-terre, dans
 

l'am6lioration *e la productivit6 du travail agricole.
 

M4thodologie
 

dans 10 secteurs parmi les 11
L'enqu~te a 6t6 men~e 

de la commune Nyabisindu. Le onzi&me a 6t6 d'office 4limin6
 

ses habitants ne vivent pas de l'agriculture.
parce que 

L'enqu~te a port6 sur 60 exploitations choisies au hasard 

dans
 

les 10 secteurs. Le hombre d'exploitations choisies par sec

teur d~pendait de l'ensemble des exploitations que comptait le
 

secteur.
 
toutes les cellules qui composent les 1iv


L'inqu~te a touch6 
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secteurs. Le choix 
du nombre des exploitations par cellule
d4pendait du nombre d'explo'Ltations que contient la cellule.
Au niveau 
des cellules, le choix des exploitations se faisait
 
au has7.rd.
 

Questionnaire d'enqugte:
 

Le questionnaire 6tait congu pour 
recueillir aupr~s
du chef d'exploitation des informations suivantes:
 -
la disponibiljt4 de la force de travail de l'exploitation,
- les productions (v4g~tales et animales) de l'exploitation,
-
les diff6rentes donn~es pour le calcul des consommations
 
interm~diaires.
 

-
la superficie cultiv4e annuellement par exploitation.
 

Donn~es contenues dans ce m~moire.
 

-
superficie cultiv6e annuellement selon les exploitations.

-
Emplois du temps de la force de travail (chef d'exploitation, 4pouse) selon les activit4s dans une exploitation

agricole (occupations non productives, travaux m6nagers, travalix annexes A l'exploitation, travaux artisanaux et ext4rieurs r~munr~s, travaux 
d4riv6s de l'agriculture, travauxext4rieurs non r~munr~s, travaux agricoles) par an.
 
source : MINAGRT- MINIPLAN (1978)
- Disponibilit6 de la force de 
 travail au sein des exploita
tions enquetees.
 
- prix au kilo et equivalent-kilo de haricot pour les produits
des cultures ( prix au producteur : Frw/kilo, Equivalent-kilo


de haricot.)

source: prix ponder4s partir de l'enqu@te et des moyennes

nationales
 
-
production brute annuelle selon les exploitations (6quiva
lent en haricot et en %)
 
source : Enqufte
 
- quantit~s de semences utilis~es & l'ha et & l'are pour

que!,.ces culturect sources
-Memento de l'agronome

-Cours de cultures vivri~res par Wilfrid Joseph (1982)

-
Cours de cultures maraich-res. 
- Les consommations intermdiaires (CI) (en 4quivalent en
haricot) selon les exploitations enqu@t6es.

-
Valeur ajout~e (en 6quivalent de haricot) selon les
 

exploitations enqut~es.

- productivit6 du travail agricole, productivit4 du sol, et le
 rapport terre-homme selon les exploitations enqu~t4es.
 

pour les bi~res de bananes et de sorgho, on a con-i.
 
les prix d'une bouteille de 72 cl.
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III.8. POLITIQUES ET STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT
 

45-	 ETUDE DES COUTS DE PRODUCTION ET POLITIQUES DE 
PRIX AGRICOLES ET DE L'ELEVAGE AU RWANDA.(3Vol) 

Auteur : UNR-MINIFINECO
 
Date de Publication :Janvier 1989
 

L'ensemble du rapport de cette 4tude est compos6 de
 
trois volumes.
 
Le premier volume prdsente le cadre thdorique et l'vidence
 
empirique, les orientations m6thodologiques et les rdsultats
 
partiels relatifs aux coats de production. Le second volume
 
vient apporter l'analyse et l'interpr4tation des rdsultats
 
afin de ddgager les strategies et politiques gdndrales et/ou
 
spdcifiques & diff4rents produits. Le troisi6me volume lui
 
renferme diff~rentes annexes utiles A l'exploitation des
 
donndes et analyses effectudes.
 

Les 	objectifs principaux de l'tude sont:
 

- Evaluer les cofits de production des diffdrents produits 
agricoles et de l'levage au Rwanda ; 

- Identifier les prix au producteur et voir s'ils refl~tent 
les cofits de production ; 

- Etudier les diff~rents circuits de distribution de ces 
produits entre le producteur et le consommateur ; 

- En rapport avec le commerce interrdgional, calculer l'impact
 
des circuits de distribution sur les prix du march4 par
 
rdgion et par produit ;
 

- Examiner si les prix du march4 refl~tent les cofits r6els des
 
produits ;
 

- Ddterminer les teimes de l'change de l'agriculture
 
(estimation du pouvoir d'achat de lagriculture rwandaise).
 

- Analyser les objectifs et surtout les incidences des
 
politiques actuelles des prix agricoles sur l'activit4 du
 
secteur agricole et les secteurs plus ou moins d4pendants de
 
lui 	;
 

- Analyser les politiques possibles en mati~re de prix des
 
produits agricoles et de l'levage qui soient de nature A
 
promouvoir la croissance du secteur de l'agriculture et de
 
1'levage.
 

Vue 	sommaire du contenu de l'ensemble du rapport.
 

1) Apergu des fondements thoriques et empiriques g6n6raux
 

A partir des experiences concretes, les auteurs
 
analysent les raisonL de succ~s ou d'4chec des politiques des
 
prix agricoles dans les pays en ddveloppement.
 

2) Prdsentation du problhme au Rwanda
 

A ce niveau, il est op~r6 un certain rapprochenent
 
du cas du Rwanda & ceux des autres pays en d~veloppement au
 
niveau tant th~orique que pratique.
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Les explications des r4sultats peu 6clatants en rapport avec
 
les objectifs assign~s A la politique des prix agricoles, sont
 
donn~es.
 

3) Objectifs sp4cifiques et outils m4thodologiques
 

L'objectif central de l'4tude est d'aboutir A !a

conception d'un syst~me de 
 prix, de stockage et de commercia
lisation des produits agricoles qui assure A la fois l'effica
cit6 de l'allocation des ressources, l'quit6 de la r4parti
tion des revenus entre les diff6rents intervenants et la
 
stabilit4 tant micro~conomique que macro6conomique.
 

Dans l'appareillage m6thodologique utilis4 pour

atteindre ces objectifs sp6cifiques, il est distingu4 notem
ment les cofts de production sociaux. Le calcul ee ces diff4
rents cofts est effectu4 A partir des r4sultats obtenus d'une
 
enqu@te d'envergure nationale et d'une enqu@te compl6mentaire

effectu~e sur le commerce frontalier.
 

4) R4sultats et orientations strat4giques
 

Sur la base des donn~es d'enqu~te, des coits de
 
production (coilt 4conomique priv6 et cot 6conomique social)

sont 
 calcul~s pour 14 cultures ou produits en distinguant les
 
regions agro-climatiques et ltann6e culturale.
 
Les r~sultats permettent la formulation de certaines orienta
tions strat~giques comme la r6gionalisation des cultureE.
 
L'examen des conditions g~n4rales de l'agriculture rwandaise
 
amine A certaines consid4rations sur les prix, notamment en ce
 
qui est de leur efficacit4-, leur lien avec la r4partition des
 
revenus et la stabilit6 de l'4conomie.
 

5) Vers une strat6gie globale
 

La plate-forme strat6gique globale est compos4e de
 
cinq principaux volets de politiques, A savoir
 

- la politique de prix des outputs
 
- la strat~gie de commercialiation
 
- la gestion macro4conomique d'accompagnement
 
-
les politiques de prix des imputs et d'amdlioration des
 
rendements
 

- des interventions de nature structurelle ou institution
nelle.
 

Dans ces principaux volets de politiques viennent 
s'ins4rer les politiques sp~cifiques suggfr6ee pour chaque
produit et les orientations strat4giques majeures se prdsen
tent en distinguant : 
- les cultures-d'exportation traditionnelle 
- les cultures de-promotion des exportations 
- les cultures de substitution aux importations 
- les produits importables en commerce frontalier 
- les produits essentiellement de consommation int4rieure 
- les produits de l'levage 
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6) Remarques conclusives
 

Les modalit6s d'application de la strat~gie d4ve
cadre de cette 6tude ne sont pas n~cessairement
lopp6 dans le 


ais4es; elles requi~rent notamment quelques rdformes de poli
tiques et certaines actions institutionnelles. Cela suppose
 

de politique du
 une planification strat~gique des instruments 

secteur agricole en harmonie avec !'ensemble des politiques
 

nationales et sectorielles.
 

46-POLITIQUE ET STRATEGIE D'INDUSTRIALISATION
 
RWANDA.
 
EFFETS SUR L'EMPLOI ET LA DISTRIBUTION DES
 
REVENUS. 

Ce document 6mane du Bureau International du Tra
vail, Programme 'des Emplois, et des Comp4tences Techniques
 
pour l'Afrique (PECTA) et date de 1983.
 

bilan(sous forme de compilation
L'6tude dr'sse le 

entre autres statistiques) de deux d4cennies(1960-1980) d'in

dustrialisation au Pwandaotout particuli&rement en ce qui
 

concerne la cr~atio' d'emploi et la distribution des
 
cours de cette p6riode
revenus; examine la strat6gie suivie au 


et 6value les consequences sur les principales branches
 
d'emplois;enfin,elle formule quelques recommandations.
 

L'accent est mis sur:
 
-l'tude du "biais du r4gime d'4change",
 
-l'tude du taux de protection ou de d~protection de certaines
 
activits,
 

-1'importance de la substitution dimportations,
 
-la promotion des exportations,
 
-la transformation des mati~res premieres locales,
 
-la probl~matique de formation d'une main-d'oeuvre adapt6e.
 

voir dans
En d6finitiVe,le but de l'6tude est de 

la pclitique et la strat~gie d'industrialisation
quelle mesure 


ont ou n'ont pas 6t f effectivement orient4es vers:
 
- une creation intensive d'emplois,
 
- une meilleure distribution des revenus,
 
- une exploitation des avantages comparatifs du pays dot4 en
 

ressources bumain.s, naturelles et financi~res.
 

document on trouve les variables comme popu-
Dans ce 

revenu, production, valeur ajout~e,
lation, emploi, prix, 


type d'entreprises industrielinvestissement, accroissement, 

les, main d'oeuvre professionnelle, indices des prix A la
 

production et & la consommation.
 

dans ce rapport
donn6es statistiques contenues 

sont celles 

Les 
des bulletins trimestriels de ]a Banque Nationale
 

du Plan, de VEc16omie
du Rwanda, des documents du Minist~re 

et du Commerce.
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Les investissements industriels ne sont 
pas connus
 
au del& de 1973. Dans la Branche "industries m~caniques", les

donn4es au del& de 1972 n'incluent pas les garages.
 

Les donndes sur I'emploi ne se limitent qu'au per
sonnel permenant mgme si dans la
certaines branches, main

d'oeuvre non permanente, jpurnali~re, est relativement impor
tante.
 

Ce document stipule que les donn4es 
de la p4riode

1974-1976 paraissent insuffisantes.
 

L'analyse de la stratdgie adopt6e au cours de la

p~riode 1960-1980 en mati~re d'industrialisation r6v~le qu'un

biais tr~s 
 prononc4 apparalt en faveur des industries de

remplacement des importations au moment 
oRil'affectation des
 
ressources rares A des biens se
la production exportables 

trouve d6courag4.
 

Concernant le monde agricole en particulier, en

dehors des expnrtations dites traditionnelles, lindustrie est

compl~tement absente du secteur d'exportation.
 

La pr4sente 6tude d6gage quelques 61ments d'expli
cation de ces phenomenes en proc4dant par la determination du

biais du r~gime d'4change (BRE), les 
 variables affectant la

taille des entreprises et par le d~gagement de la place des

activit~s de transformation des mati~res premi&res locales
 
dans la politique d'industrialisation.
 

Enfin, l'etue 6met des recommandations et sugges
tions qui sont axles sur la politique mon~taire et de credit,

la politique de la main-d'oeuvre, les licences industrielles,

1'implantation et 1'infrastructure, la fiscalit4 int6rieure,

le commerce ext4rieur et le taux de change ainsi que la re
cherche d'informations techno-4conomiques.
 

47- UNE APPROCHE DE L'EVALUATION ET DU SUIVI DES
 
PROJETS DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE. 

Auteur : NTANEZA Donat 
Mmoire, UNR, 1982 

Les donnes contenues dans ce document r4sultent

d'une enquite dans la region de GISAKA-MIGONGO. Dans cette

enquite 100 exploitations sur 22.700, r4parties dans 10 sec
teurs sur 32 ont 4t6 enqu~tees.
 

Donnees contenues dans ce document
 

- s~rie des inscriptions dans les 6coles en commune Birenga
1970-1971 A 1980-1981. 

- Cultures et superficies moyennes par planteur et rendement 
en 1970.
 

- S4ries des superficies des cultures vivri~res selon les
 
communes (Birenga, Rukira et Rusumo).
 

- S4rie des superficies des Bananiers
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- S4rie des superficies des autres cultures vivri~res
 
- S6rie des productions vivri6res par commune (en tonne de
 

1975 A 1980)
 
(communes Birenga, Rukira, Rusumo)
 

- S~rie de la production caf6icole de 1975 A 1980
 
- Evaluation du cheptel de 1975 A 1980 (s4rie).
 

Dans ses conclusions, l'auteur donne une s~rie de
 
recommandations pouvant servir de guide pour les planifica
teurs des projets ruraux int~gr~s :
 
- avoir une concertation suffisante avant d'implanter un
 

projet, avec les raysans bn4ficiaires; eux qui connaissent
 
mieux le milieu.
 

- Cr4er un Bureau National pour la Planification du
 
D4veloppement Rural (B.N.P.D).
 

- Mettre en place un syst~me de suivi qui rendrait compte de
 
l'6tat d'avancement du projet aprLs chaque phase.
 

- Assurer une bounne gestion.
 

48- IMPACT DES PRIX, DU TAU DE CHANGE ET DE LA
 
FISCALITE SUR L'AGRICULTURE AU RWANDA.
 

Auteur : NYEMERA Emnmvnuel
 
M4moire;UNR-BUTARE,I' 


Ce document contient les donn4es sur
 
- Les corr4lations entre la production agricole indic4e et les
 
diff4rentes variables (indices des prix agricoles nominaux A
 
la production, superficie totale indic6e, indices du taux de
 
change effectif r~el, la pluviositd, les engrais et les d6sin
fectants, insecticides et fongicides) .
 
- Les rendements de diff~rentes cultures vivri~res et indus
trielles (en T/ha) pour les ann4es 1970, 1975, 1980,1985
 
(calcul A partir der donn~es du Minagri) pa. 104
 
- la s~rie de l1indice production agricole indic~e sur la
 
superficie totale indic~e (de 1970 & 1985) (calculs de l'au

teur A partir des donn4es du Minagri) 
- S4rie des termes de 1'4change agricole (1970, 1975, 1980, 
1905 (calculs d, l'auteur A partir des donn6es de la B.N.R) 
Les calculs ont consist6 en la division de la s4rie des prix 
nominaux & la production agricole par des indices des prix A 
la consommation dans la circonscription urbaine de Kigali 
- Indice des prix 6 la consommation pour les ann6es 1973-74
75-86 (P. 115) ann&et base : 1980 
- Le cr4dit agricoli montant et pourcentage du total.), p.123 
- Investissement dan' le secteur agricole, p. 124 

(p6riodel982-1986).
 
- S4rie des indices de change effectif r~el p6riode
 

1970- 1986.
 
L'auteur a choisi l'ann4e 1980 comme .ann~e de base
 

et il le justifie.
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49- FONDEMENTS D'UNE POLITIQUE DES PRIX AGRICOLES AU
 
RWANDA
 

Auteur : ITANGISHAKA Bernard 
M~moire;UNR,Butare, sept. 1987 

Les points importants contenus dans ce document sont les
 
suivants:
 

- Ddtermination de prix-planchers et de prix-plafonds
 
- Action de 1'OPROVIA
 
- Echange des produ-zs vivriers avec l'ext4rieur
 
- Evolution des prix pour certains produits agricolej
 
- Evolution des indices des prix pour certains produits
 

agricoles et manufacturiers.
 

50- ETUDE DE MISE EN PLACE D'UNE INFRASTRUCTURE DE
 
RENFORFTMENT DES POLES RURAUX DE DEVELOPPEMENT, CAS 
DU CENTREr DE NYAMATA 

Auteurs:- MUNYEMATZ[ Ernace 
-NGENDAHTMANA Athanase 
- MBANENAND- Stanislas
 

Date de publication : Ao~t 1989
 

Financement: Programme de soutien A la Rdforme de la Politique
 
industrielle et de P'Emploi (PRIME).
 

Le rappor: comprend quatre parties 
- diagnostic de la 4ituation actuelle; 
- 6tude de projets Ii centre de NYAMATA; 
- annexes; 
- et 4tude complmtair . 

La premiere partie fait l'inventaire des donn4es
 
statistiques et aut:es indicateurs socio-4conomiques.
 
La deuxi~me parti; renferme les donn6es sur les finances
 
communales de la r6,Tion du Bugesera.
 
La troisilme partie comprend les annexes concernant les plans
 
et devis estimatif's de construction du centre de NYAMATA.et du
 
nouveau march4.
 
Enfin, la quatri~me partie regroupe les recommandations 6mises
 
lors de la pryseitation du rapport provisoire et comprend
 
plusieurs scsnario relatifs aux sources de financement.
 

A la page 7 du m@me document, nous avons un tableau
 
regroupant des donn~es stir la taille et l'importance num6rique
 
des.exploitants agricoles.
 
Ces donn~es proviennent de l'enqutte agricole men~e'en 1989.
 

A la page 25, nous avons aussi quelques informations
 
sur la population; r4partition de la population par cat,-forie
 
socio-professionnelle en 1988.
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Les pages 28, 29 et 30. donnent resp!.ctivement les
 
informations sur l4volution de la production des principaux
 
produits agricoles (en tonnes) de 1981 A 1988; l'6volution des
 
effectifs (b~tail) par nombre de t~tes de 1982 & 1988 et 
l'4volution de quelques indicateurs de 1986 A 1988 (apicul
ture). 

51-	 LES POLITIQUES D'AMENAGEMENT ET DE PRODUCTION
 
AGRICOLE DANS LES PAYSANNATS RWANDAIS
 

Auteur : RUNYINYA Bar~nwiliza
 

Date de Publication: Mai 1984
 

Informations'contenues dans le document:
 

- Tableau (pag,!) : Comparaison de production dans le milieu
 
rural et dans !es centres de recherche pour haricot, pois,
 
sorgho, pomme de teire, patate douce, manioc et banane
 
trendements mcyens sur les p~riodes 1968-1970 et 1978- 1980
 
Les donn~es cit6es ont 6t! tirges du Plan Quiquennal 1981

1986, p. 205). 
- Paysannats coirmp mesure de restructuration de l'habitat face 

aux 	probl-mes d? surpopulation.
 
- Tableau (p.3;: Evolution dans la cr4ation des paysannats sur
 

la p~riode 1952-1962 : nom du paysannat,
 
provenance des investissements et culture de
 
rapport.
 

- Structure type d'un paysannat 
- Origine et nature des blocages 
- Orientation des politiques d'am4nagement 
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52- LE REGROUPEMENT-DE L'HABITAT RURAL EN VILLAGES,
 
UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
 

POUR LE RWANDA?
 

Auteur : MUKAKAYANGE Anne Marie
 

Essai de m4moire: UNR Butare, 1982.
 

Informations contenues dans le m4moire:
 

I. Conditions 6conomique. et sDoi&-culturelies du Rwanda:
 

- Causes de rendement en agriculture vivri6re en dessous des
 
besoins.
 

- Densit4 des terres cultivables et d'41evage 1978
en 

- Niveaux de vie en milieu rural
 
- R~gime alimentaire en milieu rural
 
-
Courants d'dchanges entre r6gions exc~dentaires et r~gions

d~ficitaires
 

- Travail de champs et techniques culturales
 

II. Habitat rural au Rwanda :
 

- Structure de l'habitat rural
 
- Probl~mes lids A l'habitat
 
- Solutions proposdes aux probl~mes li4s & l'habitat
 
- Exp4rience de villagisation au Rwanda : cas de Gashora
 

III. 	Enquite portant sur l'.opinion de la population envers le
 
regroupemezit
 

- Pourcentages par commune enqu~t~e des sujets favorables au

Projet de regroupement.
 

Concernant l'6chantillonage et la m4thodologie,

l'enqufte a port6 sur les communes de Huye (Butare) et Musasa

(Kigali) et elle a 6t6 effectu6e par sondage. Les sujets

touches 6taient au nombre de 75.
 

53-SEMINAIRE SUR LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT RURAL.
 

Organisateur MINAGRI
 
Publication Kigali. 25-27 mai 1982
 

Le sdminaire sur les projets de d~veloppement rural

s'est tenu A KIGALI du 25 au 27 mai 1982.
 

Le Ministate de l'agriculture et de l'4levage, en
organisant ce sdminaire, 
 avait pour objectif, l'change d'exp4riences, l'harmonisation des vues sur les 	 atobjectifs A
teindre, les structures et les 
 moyens & mettre en oeuvre, et
l'homog4n4isation des approches et d'application de la politi
que nationale de d6veloppement.
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Les 6changes de vues portaient sur la pr4paration
 
(ou 4tude) des projets de d4veloppement rural, le suivi et
 
l'valuation de 'leur 46€6u£l6nf ainsi que suir les problmes de
 
1'apr~s-projet.
 

Le document ne contient pas beaucoup de donn~es
 
chiffrdes. Il recense cependant tous les projets de d6veloppe
ment rural du minist~re de l'agriculture et de l'1levage,
 
montre leur montant de financement, leur p4riode d'ex~cution,
 
leurs bailleurs de fonds, ainsi que leur zone; de couverture.
 
Il montre en outre le montant du financement des projets et
 
leur nombre selon l'orientation des projets (programme dtint6
r~t g~n4ral, d~veloppement rural int4gr6, cultures vivri~res,
 
cultures industrielles, 6levage, sylviculture...
 

111.9. CREDIT ET INVESTISSEMENT
 

54- PROBLEMATIQUE DES GARANTIES POUR LES PETITS 
CREDITS A LA PRODUCTION EN MILIEU RURAL RWANDAIS 

- cas des banques populaires. 

Auteur : NDOLIMANA Tassien
 

Date de publication : 1988
 

Ce rapport contient les donn~es sur
 

(1) les d~p6ts et les credits des agriculteurs aux Banques
 
Populaires
 
- d6p6ts et credits (en %) de 1984-1987
 
- Nombre et montant des cr~dits octroy~s par les Banques
 

locales et la caisse centrale, par type d'activit6 (1985,1986,
 
1987)
 
- raison de ne pas avoir b4n4fici6 de cr4dit.
 
- obstacles des paysans h demander un credit
 
- contraintes ressenties par les b4n4ficiaires de cr~dit
 
- type de garanties souhait~es par les ruraux
 
- type de garanties propos4es par des agents des Banques
 

Populaires 
Nombre et montants de cr4dits accord6s aux agriculteurs
(2) 

de 1984 6 1987 (ces donn6es sont pr4sentges en s~rie)
 
- type de cr~dits regus et souhait6s par les personnes
 

enqu~t6es par les Banques populaires.
 

Seules les donn~es relatives A (1) et (2) peuvent
 
ftre fiables.
 
Quant aux autres, elles ont t obtenues d'une enqu~te trop
 

simple au v'ie de s2 mthodologie.
 

En effet l'auteur distingue 3 types d'enqu~ts:
 
- les paysans ruraux (soci~taires ou non des Banques
 
Populaires
 
Economistes agricoles, agronomes et autres Intellectuels
-


- intervenants l'op6ration de cr~dit. 

Les 55 paysans ruraux ont 4t choisis au hasard en
 
respectant la repr~sentativit6 de chaque secteur adminstra

tifpar banque locale.
 
(1) et (2) Les banques populaires ici concern6s sont
 
MUSEBEYA. MBAZI et NYAMABUYE
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55- PROBLEMATIQUE DE FINANCMENT DES COOPERATIVES DE
 
PRODUCTION ARTISANALE AU RWANDA. 

Auteur : MUKAGATARE Euthalie 
M~moire, UNR-BUTARE, 1988 

Ce document est un m4moire de MUKAGATARE Euthalie
 
present4 en vue de l'obtention du grade de Licenci4e en Scien
ces de la gestion.
 

Ce document regrcupe les donndes sur les d6p6ts et
les encours de cr4dits par categories socio-professionnelles

des B4n4ficiaires aux Banques Populaires du Rwanda, de 
 1985 A

1987'. Les donn~es sont prdsent4es en s~rie. La source en est
 
les rapports annuels des Banques populaires du Rwanda.
 

. Ce document contient en outre 

- Le nombre de groupements qui font la production par genre de
 
produit ou domaine (source: CFRC-IWACU,inventaire des coopera
tives et groupements A vocation coop4ratives p.41)
 
- La situation finani~re des groupements de production arti
sanale de Gitarama (COBEMU, COMECEMU, COBRITUKA)
 

- Bilans
 
- D4termination du cash flow
 
- calcul des ratis de :
 

liquidit g;,.rale, endettement g4nral

autonomie financjire, financement des valeurs
 
immobilis~es, marge nette
 

- Cr4dits obtenus par ces 3 groupements 
- Capital initial de ces 3 groupements 
- Evolution du nombre d'adhrents de certains groupements 

(dont les 3 ci-dessus) 
- Etats financiers de COMEBU et COMECEMU, COBRITUKA. 
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56- LE CREDIT AGRICOLE, SON APPLICATION AU RWANDA
 

Auteur : KABERUKA Alphonse
 
Essai de Mdmoire; UNR-Butare, Juin 1981
 

Les informations portent sur:
 

- La situation actuelle de l'agriculture au Rwanda
 

- L'utilit4 du credit agricole
 

- Les conditions d'utilisation du cr~dit
 

- L'enqu~te stir le credit agricole
 
R6sultats (cfr tableau p.45-96) et Analyse des r6sultats
 

- et l'chantillonnage :
 

L'enqu~te a port4 sur 171 individus (soit 101 bdndficiaires du
 
cr~dit agricole, 59 non bdndficiaires et 11 agents vulgarisa
teurs) de la region comprenant le projet BGM (BUGESERA), le
 
Projet rizicole de Rwamagana et les Banques populaires dans
 
Kibungo qui octroient le cr6dit agricole.
 

57- ANALYSE STRUCTURELLE DE L'INVESTISSEMENT
 
AU RWANDA
 

Auteur : MUNYANDEKWE Martin
 
Essai de Mdmoire; UNR-BUTARE, 1982
 

Donn~es disponibles dans ce document:
 

- affectation des ressources 1975 et 1979
 
- produit int~rieur brut en 1972 (en milliards de Frw)
 
- ressources et emplois en millions de Frw courant (sdrie
 

couvrant la pdriode 1968-1974)
 
- formation brute de capital en millions de frw (sdrie de 1968
 

A 1975)
 
- financement des investissements publics pour les annees
 

1986, 1970, 1972 (ressources intdrieures et aide extdrieure)
 
- structure de financement des investissements en millions de
 

FRW
 
- cot d'investissement des projets agricoles (cultures
 

vl.vrii'res, vulgarisation)
 
- coits d'investissement des projets d'4levage
 
- cofts d'investissement des projets de p~che
 
- droits sur l'exportation du cafr et des autres
 

produits en millions de francs rwandais pour la p6riode
 
1976-1980
 

- structure des exportations au cours de l'annde 1976
 
- coot d'investissement, date d'exploitation, rendement en
 
1980 et plantation en ha des E6xploitations th6icoles. 

- superficie en ha et pourcentage des plantations de th4 selon 
les investisseurs 

- 4volution de la production de quelques cultures industriel
les (s~rie de 1970-1979) en tonnes m~triques 

- revenus des diff~rentes cultures industrielles et de quel
qlues cultures vivri~res (en frw de 1971) en 1979 
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- r4partition g4ographique des projits agricoles et leurs
 
coots d'investissement
 

- structure des investissements agricoles (plantes indus
trielles, agriculture vivri6re, 6levage...)
 

- valeur de l'eau et de l'nergie produite et vendue (s4rie de
 
1976 A 1980)
 

- rendements des produits agricoles de 1975-1979 (tonnes/ha)
 
- aides alimentaires ext~rieures en 1979 (en tonnes)
 
- valeur ajout4e en francs constants de 1976 (s~rie des
 

valeurs ajoutdes des secteurs primaires et secondaires de 
1976-1978) 

- valeurs ajout4es en francs constants de 1976 pour la p4riode 
1976-1978 (secteur tertiaire) 

- produit int4rieur brut par grandes branches d'activit6 en
 
francs courants de 1976, pour la p4riode 1976-1978
 
(pr6sentation en s6rie).
 

Grandes branches:
 

- Agriculture vivri~re
 
- Agriculture d'exportation
 
- Elevage, f6rets et p6che
 
- Industries manufacturi~res
 
- Eau et Electricit6
 
- Batiments et travaux publics
 
- Commerce
 
- Transport et communication
 
- Administrations et ASBL
 

- Structure des investissements et des autres financements
 
suivant l'origine du financement (annexe 4)
 

58- LE CREDIT POPULAIRE: INSTRUMENT DE DEVELOPPEMENT
 
RURAL AU RWANDA.
 

Cet essai de in4moire a 6t4 pr4sent6 par Monsieur
 
KADENDE Jean Baptiste en 1980 en vue de l'obtention de Grade
 
de Licenci4 en Sciences de la Gestion.
 

L'auteur avait pour objectif de voir dans quelle 
mesure le credit populaire, entendu dans le sens du cr~dit 
accordd au producteur rural et g~ndralis6 A ce niveau, peut 
permettre l'apparition d'une classe de cultivateurs et arti
sans ruraux ais4s 

.. Dans son travail, 'auteur d4finit le cr~dit en
 
g4n~ral et le credit populaire en particulier, identifie le
 
cr4dit populaire comme instrument privil4gi4 de d4veloppement

rural, et enfin, il propose une politique *et une organisation

du cr4dit au service du d4veloppement rural au RWANDA.
 

Donn4es disponibles dans ce document:
 

-(I)la part du credit populaire dans le total des cr~dits
 
octroy6s par la C.E.R de 1966 A 1979 (s~rie des montants du
 
cr4dit :populaire, montants de tous les cr4dits distribu4s,
 
ainsi que du pourcentage du cr4dit populaire).
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(2) S4rie des pr~ts de la B.R.D par secteur 6conomique de 1969
 
A 1977 (artisanat + agriculrue + 6levage, agro-industrie,

autres industries. Equipement + transport, hotelerie + tou
risme, autres secteurs.)
 

(3) S6rie des pr~ts accord4s d4puis 1973 A 1979 par le Bureau
 
d'aide au d~veloppement (B.A.D). Ce bureau cr64 en 1973 avait
 
pour objectif de venir en aide aux cooperatives en difficult4s
 
financi~res. Ii 6tait financ4 par un organisme Allemand (Brot
 
ffrdie welts).
 

(4) S4rie des nombres des socidtaires des Banques populaires
 
au 31 d~cembre de 1975 & 1978.
 

(5) S6rie des r4partitions du cr4dit des Banques populaires
 
par cat4gorie socio-professionnelle de 1976 & 1978.
 

(6) S6rie des r6partitions du cr6dit des Banques Populaire par
 
secteur 6conomique depuis 1976 & 1978
 

- S6rie des pr6ts des Banques Populaires en montants et en
 
nombre par Banque Populaire locale de 1976 A 1978
 

- augmentation de la population et de la production vivri~re
 
de 1965 h 1976 (s4rie).
 

59-IMPACT DES BANQUES POPULAIRES SUR LE DEVELOP-

PEM }'"RURAL ET LA PROMOTIOH DES COOPERATIVES.
 

Cet essai de m~moire a 6t4 pr4sent6 par NYABANIKA
 
Gratien en vue de l'obtelition du grade de Licenci4 en Sciences
 
de la Cestion, en Juin 1981.
 

L'auteur tente de d4gager les implications 6conomi
ques du cr4dit populaire en milieu rural et essaie de souli
gner l'impact des banques populaires sur la promotion des
 
coop4ratives rurales.
 

rDonndes contenues d:..s ce document:
 

- Crddit accord4 par les banques populaires par objet de 
demande (nombre de demandes, montants sollicit4s; nombre de 
cr4dits accord~s, montants accord4s) au 31 d6cembre 1976. 

- Cr4dit accord4 par les banques populaires par objet de 
demande et selon les montants octroy4s et leur objet, au 
31 d4cembre 1976. 

- Cr4dits et d6pots des banques populaires du Rwanda par
cat4gorie socio-professionnelle au 31/12/1976. 

- R4partition des d6p6ts et cr4dits accord4s par les banques
populaireLi selon les pr4fectures et les communes au 31/12/
1980 (nombre de membres, montants des d4p8ts et des cr6dits 
accord~s). 
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- Situation des banques populaires (nombre de banques,

soci4taires d4posants, dpargne, cr4dit) selon les pr6fectu
res au 31/12/1979.

Les chiffres utilis~s proviennent de" Yvon Pomerleau Bureau
 
d'orientation des banques populaires, Kigali, 1976" 
et de
 
"Banques Populaires: Ihuliro.ly'amabanki y'abaturage, mata
 
1981, NO 22". 

III.10. POPULATION ET DEVELOPPEMENT
 

60- LES EFFETS DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE SUR LE
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU RWANDA.
 

Auceur : MUNYESHULI Athanase 
Essai de M~moire ; UNR-BUTARE, 1981
 

Cette 6tude consistait & approfondir la relation
 
entre la cro.issance dconomique et la croissance de la popula4-ion, notament en 
ce qui concerne ics effets de l'6volution
 
rapide de la population sur le d6veloppement 6conomique du
 
Rwanda.
 

Pour atteindre son objectif, 1'auteur a jug6 neces
saire de faire line analyse dynamique des effets de la densit6
 
et de la striuctur.e de la population rwandaise, ainsi que son 
taux d'acc.oissement sur les principaux agr~gats de l'6cono
mie, notaisent le !produit int4rieur brut et ses principales

composante's, le niveau del,'6.pargne et de 1'investissement, la 
balance commerciale et le niveau des salaires et 
de l'emploi.
 

Donn~es disponibles dans ce document
 

- Evalution du produit int4rieur brut de 1967 a 1969 au prix

du march (s4irie).
 

- Taux d'accroissement du P.I.B de 1967 A 1979 (s~rie).
 
- Srie de la productioni agricole de 1966 A 1979 (produits

vivriers, produits industriels, surface cultivde en ha,
vo]I,.e par an et valeur en millions de FRW/an).


- Evolution du taux annuel de croissance de la production
agricole de 1966 & 1979 (s~rie).

- Evolution de ix production industrielle de 1967 A 1979 (en
millions de FPW). 

- Evolution des taux annuels de croissance de la productioii

industrielle de 1976 A 1979. 

- SfrLe des recettes ordinaires de l'Etat de 1966 & 1979 (en

millions da FP.). 

- S~rie des accroissements annuels des recettes ordinaires '(en
pourcentage de .966-1979). 

- Evolution et 'structure des d4penses ordinaires de 1966 h 
1979 en 10 FRW, services.dconomiques, services sociaux,

services g~n~raux.
 
- Evolution des taux de croissance des d penses ordinaires!de
 

1966 A 1979 en pourcentage (services 4conomiqu.s, servic6'"*
 
soc.iaux, services g4n~raux.).
 

- S4rie des d~penses du Budget de d~veloppement de 1969 A 1979
 
en millions de FRW.
 

- S6rie des taux d'accroissement des d~penses du Budget de
 
d~veloppement de 1969-1979 en pourcentage.
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- Evolution de la balance commerciale Oe 1964 A 1980 en 
millions de FRW courants (s4rie). 

- Structure des exportations de 1978 (en millions de Frw 
constant de 1970). 

- S~rie des recettes d'exportation pour la pdriode 1964-197 
(valeur en millions de Fxw de 1970). 

- Rvolution des taux d'accroissement des recettes d'exporta
tion de 1964-1979 (en pourcentage). 

- Structure des importations Rwandaises pour la p6riode 1966 A 
1979. 
Evolution des salaires de 1966 A 1973 ( en Frw de 1970). 

- Structure de la main-d'oeuvre en 1976. 
- Indices des prix de 1962-1979 ( A la consommation, & la 

production, A l'exportation, A l'importation); l'ann6e de 
base est 1970. 

- Principaux Agr~gats de l'Economie Rwandaise (en mi 'iers de
 
francs de 1982) pour les annes 1S70, 1976 et 1978.
 

- S4rie des balances des paiements du Rwanda 1976-1980 (en
 
millions do francs de mars/1981.
 

Les principales sources de donn~es sur la populate9,=
 
sont : i document 6labor4 par !'office Nationale de la Popu
lation, " twiyongere, twongera n'umusaruro", les rapports
 
annuels du MinLstLre du Plan.'. Hormis les donn~es d~mographi
ques de 1970 bas~ss sur une enqu~te d6mographique %passage
 
unique et de 1978 r~sultat du'rencement g4n6ral de la popula
tion, les autres donn4es d4mographiques sont bas4es stir des
 
estimations.
 

Les principales sources des donpes 6conomiques
 
sont:
 
- les rapports annuele du Ministare du Plan, les bulletins
 
trimestriels de la Banque Nationale du Rwanda, les bulletins
 
agricoles du Ministare de !'Agriculture et de l'Elevage, les
 
rapports de la Banque Mondiale, les rapports de la Banque
 
Internationale pour la Reconstruction et le D~veloppement...
 

Pour 6viter l'effet de l'inflation dans la comparai
son des donn4es 4cunomiques. toutes les donn6es en valeur sont
 
d6flat~es et ramen4es en francs de 1970, suivant les indiccs
 
des prix figurant A l'annexe 1.
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61- LE ROLE DE L FEME DANS L'AGRICULTURE RWANDAISE
 

par Germaine Bucyedusenge
 
Hyacinthe Fabiola
 
Anita Regmi
 
Laurence Uwamariya
 

Le document a 4t4 publi6 en juillet 1990
 

Le document est compos4 de 4 parties:
 

premiere partie: comprend 2 chapitres; le deuxi6me chapitre
 
traite de l'importance de la femme dans l'agriculture rwan
daise.
 

Deuxi~me partie: comprend les facteurs qui influencent le r6le
 
de la femme dazis le d4veloppement agricole.
 

TroisiLme partie: decrit le r8le des ONG locales et des orga
nismes donateurs.
 
Et enfin la quatri~me partie comprend les conclusions et les
 
recommandations de l'Itude.
 

Informations contenues dans le document:
 

Les auteurs du document ont constatL que 54% de la
 
main-d'oeuvre agricole est constitu4 par les femmes.
 
A la page 5 du m~me document on a un tableau sur la r4parti
tion des activit~s par sexe en milieu rural.
 
En lisant ce tableau on remarque que 33,8 % des femmes s'oc
cupe de l'agriculture contre 20,1% des hommes.
 

Les auteurs du document ont pu aussi c6nstater qu'il
 
y a beaucoup de m~nages ruraux qui sont dirig4s par des femmes
 
(pr~s de 22%).
 
A la page 12, on a un tableau sur les pourcentages des m4nages
 
du milieu rural dirig~s par les femmes selon les pr~fectures.
 
A la page 13, on peut constater que g~n4ralement les femmes
 
qui dirigent des m~nages ont un niveau d'instruction inf6rieur
 
& celui de leurs homologues de sexe masculin.
 
Pour ce qui est de l'Age moyen, le chef du m4nage f6minin est
 
plus ag6 que le chef de m6nage masculin (56,1 contre 46,2%.)
 

A la page 14 du mime document, on a les informations
 
sur le revenu moyen brut par manage en Frw par ann~e et les
 
informations stir le nombre moyen de t9tes de b4tail par manage
 
et par sexe du chef de m4nage.
 

Facteurs qui influencent le r6le de la femme dans le d~velop
pement agricole
 

Les auteurs du document ont identifi4 plusieurs
 
facteurs ayant des effets sur le r6le de la femme dans l'agri
culture rwandaise. Parmi ces facteurs on trouve le veuvage, la
 
polygamie et l'abandon temporaire ou permanent des familles
 
par les hommes qui donnent naissance A un grand nombre de
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m4nages ayant des femmes comme chefs de m6nage d'une part,
 
d'autre part, que le manque de lois appropri4es garantissant &
 
la femme le droit de poss~der des biens et de faire des affai
res, constitue un handicap pour les femmes dans le d4veloppe
ment que ce soit dans le domaine agricole ou autre et quo le
 
retard dans l'instruction des filles fait qu'il n'y a pas
 
suffisamment de femmes instruites et cela dans tous les domai
nes.
 

Le r6le des ONG locales et des organismes donateurs
 

Actuellement, il existe plusieurs ONG qui s'occupent
 
des activit4s socio-culturelles et des activit4s de d4veloppe
ment en faveur des feinnies.
 

- ONG locales:
 

On peut citer comme ONG locales
 

1) A.S.B.L Duterimbere qui a les objectifs de
 
- favoriser l'int4gration de la femme dans le d4veloppement 
6conomique du Rwanda en l'aidant & fournir les produits les 
plus rentables; 

- stimuler l'esprit d'entreprise de femmes;
 
- faciliter l'acc~s au cr~dit bancaire pour des femmes dispo
sdnt de faibles revenus et am4liorer les conditions socio
4conomiques des femmes et des familles rwandaises.
 

2) Rdseau des femmes:
 

Cette association a 6t6 cr46e dans le but de contri
buer A l'intdgration des femmes du milieu rural dans le d6ve
loppement national.

Elle a pour objectif: de fournir un 6ventail d'informations
 
relatives aux besoins des femmes vivant en milieu rural et
 
4p er ses membres dans leurs activit~s professionnelles A
 
travers l'information, la formation et le dialogue avec les
 
femmes du milieu rural.
 

3) DUHAMIC-ADRI:
 

Cet ONG locale est une association d'appui aux
 
groupements et aux intergroupements de paysans; son objectif
 
principal est de soutenir le d4veloppement int4gr4 N travers
 
les initiatives de la population rurale dans sa lutte pour son
 
autoddveloppement.
 

4) Centre IWACU : Le centre IWACU s'occupe des projets desti
nes & accorder de l'assistance aux coop4ratives et aux groupe
ments f4minins ou masculins.
 

Le centre a pour objectifs:
 

- promotion d'activit4s au sein d'une mgme zone d'action pour
 
des groupements ayant des int6r~ts communs, qui se mettent
 
ensemble librement et s'organisent pour mener des activit6s
 
6conomiques ensemble;
 
- promouvoir les activit4s et la viabilit6 des coopdratives;
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-
promouvoir les diff4rentes activit4s de groupements & partir
du niveau local jusqu'au niveau 
national et promouvoir les
rencontres et les 4changes entre les groupements et les coope
ratives.
 

5) INADES - FORMATION - RWANDA:
 

Cet ONG contribue au d4veloppement agricole en
dispensant de la formation 
sur le terrain 
et des cours par
correspondance en mati~re d'agriculture.
 

6) Banques populaires du Rwanda:
 

Les B.P du Rwanda sont des coop6ratives d'4pargne et
de cr4dit implant~es au Rwanda 
depuis 1975 avec l'aide de la
Coop4ration Suise.
 
Les cr4dits accord6s A ses sociftaires se r~partissent en plusieurs 
secteurs d'activit4s 4 
savoir: l'agriculture, l'41evage, la campagne caf6, 
le cr4dit soudure, la construction, le transport, l'quipeMent et les divers.
 

- O.N.G donateurs:
 

Actuellement 
 la plupart des ONG donateurs acceptent
de financer tin projet apres 
 s' tre assur6 que ledit projet
comprend des 
 clauses qui. stipulent clairement que les femmes
sont bel et bien int~gr~es dans le projet.
 

Conclusions et recommandations
 

Les auteurs du document apr~s avoir axamin4 le 
 r6le
de la femme dans l'agriculture rwandaise plus particulirement
sa contribution. au d6veloppement 
agricole, ont conclu que
c'est surtout le cadre 16gal et les normes sociales en vigueur
qui handicapent l'activit4 des 
 femmes dans le d~veloppement

agricole.
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