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DIRECTIVES POUR L'INCORPORATION
 
DU ROLE DES GENRES
 

DANS LES PROJETS AGRICOLES DU GROUPE DE LA BANQUE
 

1 INTRODUCTION 

1.1 Le role des genres est une variable Economique 

La notion de renforcer le rOle de ia femme dans le ddveloppement repose sur les principes suivants: 

* le principe de l'efficacitd dconomique 

* le principe de l'dquitd 

Les hommes et les femmes contribuent tous les deux au ddveloppement. Ils jouent un r6le different 
mais apportent dans les deux cas des contributions importantes. Les gouvernements peuvent aider 
Aaugmenter la productivite des femmes et des homnes par le biais de politiques, de programmes 
et de services appropries. 

Lorsqu'on met l'accent sur la distinction entre les hommes et les femnes pendz.nt la collecte de 
donndes et sur l'amelioration des avantages reserves aux femmes pendant la conception d'un projet, 
ce n'est pas pour isoler ou pour mettre en marge les hommes. En identifiant les diffdrences 
principales entre le r0le des hommes et celui des femmes dans la societe, nous pouvons mieux 
comprendre leurs besoins et contraintes respectifs en relation avwje i'accas aux ressources et le 
contr6le des ressources. Ces elements jouent un r0le fondamental dans le succs ou I'insucc s d'un 
projet. 

II s'impose de considerer le r0le des genres comme etant une variable economique. L'expdrience 
acquise dans tous les secteurs indique que le fait de tenir compte du r6le des genres lors de la 
conception et de l'exdcution d'un projet permet aux femmes et aux honmes d'exercer un meilleur 
contr6le sur leurs revenus et ressources. Ii a m~me dte demontre, lorsque les femmes jouissent d'un 
acc~s dga! aux ressources economiques, qu'elles les investissent dans des activites qui leur permettent
d'atteindre une meilleure productivite que les hommes. En ameliorant l'accas des femmes aux 
ressources productives, on peut obtenir les resultats suivants: 

" augmentation de la production 
* amelioration de la qualite du produit 
* utilisation plus efficace des crdits 
* amelioration dt I'amortissement des credits 
• amelioration de l'education familiale 
* amdlioration de la nutrition de ia famille 
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" amlioration de la sant6 de la famille 
* reduction de la mortalit6 juvdnile et infantile 
* r&Iuction du taux de fdconditd 

1.2 Terminologie de base 

L'inclusion des questions de genre dans I'diaboration des projets n~cessite l'utilisation d'un certain 
nombre d'id~es et d'expressions clds, que nous d~finissons ci-dessous: 

Rle des genres 

L'idde du r6le des genres se rapporte des comportements socialement acquis qui sont souvent 
spdcifiques Aune culture particulire. II convient de faire une distinction entre le role des genres 
et la question de sexe, qui est un fait biologique. Le r61e des genres peut dvoluer et changer. 

Questions de genre 

Quand nous parlons des questions de genre, il s'agit de prendre en considdration lors de la 
conception d'un projet les diffdrents r6les et responsabilitds des femmes et des honines. Cela est 
n~cessaire du fait que les hommes et les femmes participent h diffdrents types d'activit~s dconomiques 
et sociales, poss~dent diffdrentes sources de revenus, jouissent d'un accas diffdrent aux ressources 
et, enfin, exercent un contr6le different sur les ressources. 

Analyse de genre 

L'analyse de genre comprte deux dtapes. La premiere consiste Aidentifier et Addcrire les diffdrents 
r6les et responsabilit~s des genres dans la zone d'un projet. La deuxibme tape concerne la 
d6termination des contraintes et des possibilitts qui rdsultent des diffdrences entre les roles des 
genres. L'analyse de genre fournit les renseignements n6cessaires pour r~luire ou dliminer les 
contraintes et pour exploiter les possibilits. 

1.3 Objectifs des directives 

L'objet de ces directives consiste h aider les charges de projet de la Banque africaine de 
d~veloppement Aappliquer les questions de genre dans ]a planification et la conception d'un projet 
en effectuant une analyse de genre approfondie de toutes les composantes du projet. A mesure que 
se ddroule la planification, l'analyse de genre rdvble les incidences positives et n6gatives du projet 
proposd sur les femmes et les hommes. 

L'identification des incidences directes et indirectes attendues sur les r6les et les responsabilitds 
dconomiques et sociaux des femmes et des homnies aidera les chargds de projet A suggdrer des 
modifications A rpporter aux activitds du projet ou de nouvelles activitds A ajouter. De telles 
amdliorations de la conception du projet serviront Aaugmenter la viabilitd du projet et Ardduire le 
risque d'insuccas. 
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En plus, les directives aideront les charges de projet I identifier les donndes clds h rassembler 
pendant le cycle des projets. Ces donndes seront utilisdes par la suite pour dvaluer le succ~s des 
projets. 

1.4 	 Elaboration des directives 

Les 	 directives sont le rdsultat d'un travail de collaboration qui a rduni des spdcialistes des 
Ddpartements programmes d'action, des Ddpartements operations et du Ddpartement central de 
projets de la BAD. L'laboration des directives s'est ddroulde en deux phases: 

" 	 Analyse des procedures et du portefeuille de la Banque avec des entrevues avec le 
personnel. 

• 	 Prdsentation et experimentation des directives avec des spdcialistes de la Banque pendant 
les sdances de formation. 

1.5 	 Organisation et utilisation des directives 

Les directives suivent le cycle des projets de la BAD, tel que prdsent6 dans 1, Manuel des 
opdrations. Elles sont destindes Apermettre aux chargds de projet de commencer Aexplorer !:s 
questions de genre suffisamment tot dans le cycle des projets pour exercer un im'pact important sur 
la conception des projets. Une attention particulibre est accordde d~s le depart Al'identification et 
Ala collecte de renseignements spdcifiques au r~le des genres qui seront par la suite incorpois dans 
diverses sections du rapport d'dvaluation de projet. 

Les directives examinent phase par phase !e type de collecte et d'analyse de dom,6cs n~cessaire A 
chaque dtape de la conception et de l'exdcution d'un projet. La conduite de ces phases est 
sdquentielle maIs plusieurs iterations se produisent pendant la conception d'un projet, offrant chaque 
fois la possibilitd d'examiner les donn~es, de confirmer les renseignements et d'analyser les 
interventions proposdes avec les responsables du pays membre et pareillement avec les hommes et 
les femmes dans la zone du projet. En ndgociant un projet avec les responsables du pays membre, 
les chargds de projet ont la possibilitd de soulever des questions de genre fondamentales et donc, en 
ce qui concerne les politiques dconomiques et sociales des pays membres, de contribuer 4 un 
changement positif. 

1.6 	 Secteur agricole 

C'est un fait reconnu que les femmes et les hommes jouent tous les deux un role indispensable dans 
les systames afrcains de petites exploitations agricoles. Cependant, d'autres facteurs importants sont 
moins dvidents, par exemple le contenu spdcifique de leur rOle respectif dans diverges rdgior.3, la 
nature precise de leur emploi du temps et leur degrd d'autonomie et d'interddpendance. En l'absence 
de connaissances approfondies dans ces domaines, les planiiicateurs risquent de proposer des activitds 
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de projet susceptibles d'exercer des incidences negatives non voulues ou de presenter peu de chances 
de succbs. 

Dans la societ6 comme dans ses systhmes d'exploitation, les relations entre les femmes et les hommes 
conditionnent non seulement le comportement dconornique mais aussi les options dconomiques. Afm 
de prevoir l'impact des activites de projet sur les hommes et les femmes en tant qu'agents 
economiques ayant des contraintes et des responsabilitds diffdrentes, les planificateurs et les 
administrateurs de projet doivent comprendre les incidences economiques des relations entre les 
femmes et les hommes. 

Dans la plupart des pays africains, les hommes sont plus susceptibles que les femmes de quitter les 
zones rurales ou de pratiquer i'agriculture k temps partiel. Etant donn6 que le syst~me de petites 
exploitations depend de plus en plus des aptitudes techniques et commerciales des femmes qui
pratiquent l'agriculture, la conception des projets devra se baser de plus en plus sur une 
comprehension des r6les, des responsabilitds et des coraraintes qui deterIminent la disponibilit6 des 
femmes pour accomplir leur travail, ainsi que leur productivite et leur motivation de participer aux 
activites d'un projet. 

Une meilleure comprehension des questions de genre servira Aaider les planificateurs Aconcevoir 
des projets destines A rdpondre auz besoins des 616ments de ia population qui sont sensibles A la 
pauvrete, par exemple les menages diriges par une femme. Elle facilitera egalement une analyse plus
rdaliste des incidences dcologiques des r6les et responsabilitds changeants des femmes et des hommes 
qui pratiquent l'agriculture, l'elevage et la pdche. 

1.7 Politique et prets du Groupe de la Banque dans le secteur agricole 

Les directives se basent sur les principes dnoncds dans la Declaration de la politique du secteur 
agricole de la Banque et, en particulier, sur l'importance accorde par la Declaration Al'amlioration 
de la qualit6 des projets financds par ]a Banque par le biais de l'e1aboration do mesures destinees A 
augmenter la participation de groupes cibles importants tels que les femmes et les exploitants A 
faibles ressources k la planification et l'execution des projets. I.s directives refltent egalement
le souci de ]a Banque d'andliorer la capacit6 des institutions publiques et privees dans les Pays 
membres rdgionaux (PMR) de repondre aux besoins prioritaires des petits producteurs dans le secteur 
agricole. 

La distribution sous-sectorielle des prdts de la BAD consentis Al'agriculture a dvolud entre les ann6es 
70 et 80, bien que les changements indiquds ci-dessous h l'Encadrd 1 soient moins importants qu'ils 
ne le semblent au premier abord (voir la discussion ci-dessous). 
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POURCENTAGE DE PRETS DE LA BANQUE
 

CONSENTI AUX SOUS-SECrEURS AGRICOLES
 

Sous-secteur 1968-1979 1980-1988 

Ddveloppement rural int6gr6 15% 17% 
Cultures vivri~res et irrigation 31% 13% 
Cultures de rapport et d'exportation 29% 16% 
Elevage 5% 10% 
Foresterie 1% 6% 
P~cheries 1% 3% 
Infrastructure 15% 7% 
Ouverture de crddits 3% 15% 
Ajustement sectoriel 0% 13% 

ENCADR 1 

La diversitd de plus en plus grande du portefeuille agricole est mise en relief par le volume croissant 
de prdts Al'ajustement sectoriel et d'ouverture de credits agricoles au cours des annes 80 qui se sont 
caract~ris~es par des problbmes de dette. Ces deux categories de prdt repr~sentent cependant des 
credits de type "parapluie" qui profitent une grande gamme de sous-sectei'rs agricoles. 

Bien que les prets Al'ajustement sectoriel et l'ouverture de crdits agricoles ne soient pas trait~s 
s~par~ment dans les directives pr6sentes, plusieurs questions de genre dont il faut tenir compte en 
concevant ces types de prdt ont W examinees aux sections 3.1 et 3.2 ci-dessous et dans la discussion 
approfondie au sujet des questions de genre sous-sectorielles la section 3, y compris une discussion 
spdcifique sur l'octroi de petits prdts aux exploitantes et aux exploitants A la section 3.10. 
Finalement, les questions institutionnelles lides l'ouverture de credits, en particulier concernant 
l'analyse et amelioration de l'aptitude des institutions de financement du ddveloppement Aaborder 
les questions de genre, sont examindes en detail dans les directives du secteur industriel et peuvent 
fournir des renseignements utiles pour la planification de l'ouverture de credits agricoles. 

La section 3 de ces directives examine dans le detail toutes les autres categories de projet du 
portefeuille de prdts agricoles de la Banque. Chaque sous-section sur les categories de projet
spdcifiques et sur les types de volet de projet mis en relief dans la declaration de ]a politique de la 
Banque - recherche, vulgari.ation, approvisionnement en intrants et commercialisation - pr6sente 
une liste de contr6le de questions h poser pour guider l'analyse de genre du sous-secteur. La liste 
est suivie d'une discussion sur ia pertinence de l'analyse de genre Ala conception des projets. 
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2 	 IDENTIFICATION DU PROJET 

2.1 Fiche de projet 

Lorsqu'un projet est offert au Groupe de la Banque pour financement, le chargd de projet prepare 
une fiche de projet initiale se basant sur les renseignements disponiibles. A ce stade, il y a lieu 
d'inclure un examen des questions de genre qui s'appliquent au projet. I1convient de mettre ces 
questions en relief dans les sections suivantes de la fiche de projet: 

Contexte du projet 

Le chargd de projet devraik chercher des donndes de base ddsagrdgdes par sexe sur le secteur agricole
dans son ensemble et sur les sous-secteurs pertinents au projet. L'Encadrd 2 prdsente des 
suggestions concernant le type de donndes Arassembler h ce stade. 

QUESTIONS DE GENRE S'APPLIQUANT AU CONTEXTE DU PROJET 

* 	 Le pourcentage de femmes et d'hommes en milieu rural classds comme 6tant dconomiquent
actifs dans le secteur, y compris une dvaluation de 'exactitude des donndes de recensement sur 
la participation des femmes. 

* 	 Le pourcentage de m6nages dirigds par une femme en milieu rural. 

" 	 La participation relative des fkmmes et des hommes aux sous-secteurs visds par le projet, ainsi 
que leurs responsabiltds respectives: cultures vivri~res, cultures d'exportation, transformation 
et commercialisation des cultures, dlevage, p6cheries. 

" 	La representation relative des hommes at des femmes en tant que clients ou responsables des 
principales institutions agricoles, par exemple clans la recherche agricole, la vulgarisation et les 
crddits de campagne. 

ENCADRIt 2 

Si de tels renseignements ne sont pas compris dans la documentation disponible, l'Unitd pour la 
femme et le ddveloppement sera peut-8tre en mesure d'aider A trouver les renseignements
n~cessaires. Dans le cas probable oti l'on ne peut pas obtenir tous les rense.ignements requis au 
niveau de ]a Banque, le chargd de projet devrait signaler A l'agence du PMR qui a soumis ia 
proposition de projet que des types spdcifiques de renseignements et de domides d~sagrdgdes par sexe 
seront recherchds pendant la phase de preparation. La Banque peut soit demander au PMR de les 
fournir AIa mission de preparation, soit financer une dtude qui prdcbde ia mission de preparation afin 
d'obtenir les renveignements, soit charger la mission de prdparation de les rassembler. 

6
 



Justification du projet 

S'il est dvident d'apr~s les donnes disponibles que les femmes sont actives dans les sous-secteurs 
visds par le projet, il conviendra d'en tenir compte en faisant spd,.ifiquement allusion aux femmes 
et aux hommes qui pratiquent l'agriculture, l'levage, etc., lorsqu'on ddcrit la justification du projet. 

Les objectifs du projet devraient sp,cifiquement mentionner les femmes et les hommes. L'Encadrd 
3 cite quelques exemples. 

INCLUSION DE LA QUESTION DE GENRE DANS LES OBJEC11FS DU PROJET 

* 	 Un objectif qui consiste Aaugmenter les revenus au niveau du m6nage devrait inclure une 
sp(cificit6 de genre, par exemple: "augmenter les revenus du m6nage et de l'individu, ycompris
les revenus de ]a femme provenant de la vente de cultures vivri~res et ceux de l'homme 
proventant de la vente de b~tail". 

* 	 Un objectif qui consiste Aaugmenter la production d'une ou de plusieurs cultures sp6cifiques
devrait mentionner le fi.t qe certaines cultures sont essentiellement des cultures de rapport 
pour les hommes ou les femmes ou encore des cultures produites par les hommes ou par les 
femmes ou par les deux pour la consommation familiale. 

* 	 Si les objectifs des volets sp6cifiques du projet sont prdcis6s, ilconviendra de mentioner d'une 
mani.re explicite les hommes et les femmes, pvr exemple: "l'appui institutionnel aux services 
de vulgarisation comprendra une formation sur les m6thodes de faire parvenir aux exploitants 
et aux exploitantes les innovations et les reseignements techniques les plus pertinents Aleurs 
responsabilit s respectives en agriculture et dlevage". 

ENCADRIt 2 

Avantages du projet 

En fonction des renseignements disponibles sur leurs r6les et responsabilitds respectifs, les avantages 
attendus du projet devraient se rapporter d'une mani4re explicite aux hommes et aux femmes qui 
pratiquent l'agriculture. 

Les 	avantages peuvent comprendre: 

* 	 fournir des engrais et des pesticides aux producteurs de cultures vivri6res (qui peuvent 
etre, dans ce cas, essentiellement des femmes) 

* 	 prdvoir une formation Al'intentioi. des exploitants et des exploitantes sur la technologie 
de Ia conservation des sols et des ressources en eau 
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* 	 faire participer les villageois et les villageoises aux organisations locales afin de faciliter 
l'amnnagement du territoire, la commercialisation des cultures, la distribution des 
crdlits, etc. 

Risques 

IIconvient de noter dans cette section tous les risques qui peuvent re diffdrents pour les hommes 
que pour les femmes en raison de la difference entre leurs responsabilitds respectives concernant les 
approvisionnements du mdnage, leur acc~s respectif aux ressources, leur emploi du temps respectif 
ou, 	enfin, leurs sources de revenu respectives. II y a lieu de faire un effort special pour identifier 
le risque que certaines des activitds proposdes pourraient d~placer les femmes de leurs activitds 
traditionnelles de formation de revenu dans l'dconomie rurale - la production, la transformation et 
la commercialisation de cultures vivri~res. 

2.2 	 Examen de genre 

Lorsque la fiche de projet a W rddigde, il convient d'examiner le projet et de le placer dars une 
cat6gorie qui refl~te l'importance relative des questions de genre dans ]a determination de son impact
dconomique et social sur les femmes et les hommes. (II y a lieu 6galement d'appliquer cet examen 
de genre aux projets regus par le Groupe de la Banque Aune phase ultdrieure du cycle des projets.) 

L'Unitd pour la femme et le d6veloppement a pr6pard des directives pour aider les charges de projet 
Aconduire un examen de genre. 

L'impact d'un projet sur le bien-etre dconomique et social des hommes et des femmes peut tre 
n~gatif ou positif. Dans les projets qui exerceront vraisemblablement des incidences directes ou 
indirectes negatives sur la productivitd, les revenus, le travail ou la santd des hommes ou des 
femmes, il s'impose de prdvoir une analyse de genre Achaque dtape du cycle des projets. 

Dans le secteur agricole, la plupart des projets exigeront une bonne analyse de genre pendant la 
phase de conception. Les hommes et les femmes en milieu rural ex~cutent un m~lange compliqud 
d'activit~s individuelles et conjointes, agricoles et non agricoles, avec un niveau variable d'autonomie 
et de d~pendance vis-A-vis de la contribution du mari ou de la femme et des autres membres de la 
famille. Ceci 6tant le cas Atravers l'Afrique, les projets qui interviennent dans plusieurs aspects des 
activitds individuelles ou conjointes des hommes et des femmes dans le domaine de l'agriculture, de 
l'dlevage ou de la pdche ou en dehors de l'exploitation sont susceptibles d'exercer un certain impact 
n~gatif ou positif sur l'autre sexe. Dans un tel cas, les analyses de genre et la prise en considdration 
des questions de genre lors de ia conception des volets du projet peuvent contribuer dnormdment h 
la viabilitd et Ala durabilitd du projet. 

Si les documents disponibles pendant la phase d'identification ne d~crivent pas dans suffisamment 
de detail le r6le des genres dans les systbmes d'exploitation de la zone du projet, les termes de 
rdf~rence de l'dquipe de preparation du projet peuvent inclure des instructions sur la conduite des 
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analyses de genre necessaires pendant la mission de preparation. Les questions prdsent#,es ci-dessous 
dans la section sur la prdparation des projets sont destinees h aider Aformuler les termes de rdfdrence 
d'une mission de prdparation. 

Si les questions de genre souleves par le projet proposd sont particulirement difficiles alors qu'on
dispose de trop peu de renseignements sur le r6le des genres dans la zone du projet pour pouvoir 
guider ou orienter convenablement l'dquipe chargde de la preparation, une dtude de l'impact sur le 
role des genres dans les systames d'exploitation de la zone du projet peut etre comniandde avant la 
phase de prdparation. Cette dtude devrait normalement couvrir les themes prdsent~s Al'Encadrd 4. 

ETUDE DE L'IMPACr SUR LE ROLE DES GENRES 

Une 6tude de l'impact sur le r6le des genres dans le secteur agricole devrait le plus souvent 
comprendre les aspects suivants du role des genres clans les systimes d'exploitation de la zone du 
projet: 

" 	 la division de la main-d'oeuvre et des responsabilitds par sexe et par type de champ, culture, 
activit6 d'61evage et activit en dehors de l'exploitation 

* 	 les diffdrences de genre concernant l'acc~s aux ressources familiales et communautaires et le 

contr6le de ces m8mes ressources 

* 	 les diff6rences de genre concernant le contr~le de la production 

* 	 les diffdrences de genre concernant les sources de revenu 

* 	 les diffdrences de genre concernant la responsabilit6 de fournir les services et les articles qui
sont produits au niveau du mdnage oyi achet6s et qui sont n6cessaires au bien-tre de la famille 

* 	 les contraintes s'opposant sp6cifiquement Al'acc~s probable des femmes ou des hommes aux 
activitds et aux avantages du projet (par exemple: emploi du temps, transport, garde des 
enfants, restrictions lgales) 

" 	 la possibilitd d'ajouter des activitds compldmentaires ou de modifier la conception des activitds 
e.stantes afin de r~duire les contraintes specifiques au r8le des genres et/ou de profiter des 
roles spdcifiques des genres de manire Aaugmenter la productivit6 et la production des 
femmes et des hommes 

* les incidences probables de chaque volet du projet sur le role et le bien-dtre dconomiques des 
hommes et des femmes 

ENCADRt 4 

Lorsqu'il existe dans la zone du projet des diffdrences de revenu importantes, l'dtude de l'impact sur 
le r0le des genres devrait rdpartir les participants dventuels au projet en deux ou trois categories de 
revenu afin de determiner dans quelle mesure les incidences probables sur les tranches aisde, 
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moyenne et pauvre de la population seront vraisemblablement diffdrentes. Si des incidences 
negatives sur les groupes 6conomiquement faibles sont identifi6es, ii faudra rdviser les volets du 
projet et/ou planifier des interventions attdnuantes. 

3 PREPARATION DU PROJET 

L'dtape de la prdparation reprdsente un point critique auquel le charg6 de projet peut injecter un 
souci des questions de genre dans le projet. Bien que l'emprunteur soit la partie principale chargde 
de 	 la preparation du projet, le chargd de projet peut participer A la planification des 6tudes de 
faisabilitd et Ala d~finition des termes de rfrence de la mission de prdparation. Dans les deux cas, 
il convient de rassembler des donndes ddsagrdgdes par sexe et d'aborder les questions de genre lides 
aux volets du projet. 

Les objectifs d'une mission de preparation consistent normalement Arassembler et Avrifier les 
renseignements n~cessaires A I'dvaluation du projet, h identifier les domaines oia des 6tudes 
compldmentaires seront peut-8tre n~cessaires et Araffiner et A6laborer la conception des volets du 
projet. 

Du point de vue du r61e des genres, les objectifs de la mission devraient consister: 

" 	 Aobtenir tous les renseignements sp6cifique au r6le des genres sur le contexte et la 
zone du projet qui seront n~cessaires pour assurer l'efficacitd de la conception du projet 

* 	 Aanalyser les volets du projet et, le cas dchdant, Amodifier leur conception en fonction 
des rdsultats de l'analyse de genre effectude par la mission 

* 	 h identifier les incidences positives et n6gatives possibles du projet sur les femmes et les 
hornmes 

Une m~thode d'approche pos3ible pour conduire l'analyse de genre pendant la mission de preparation 
consisteA affecter un spdcialiste du rdle des genres dans le secteur agricole l'dquipe de preparation. 
Cependant, mdme si un spdcialiste du r6le des genres fait partie de l'dquipe, les termes de r6fdrence 
de chaque spdcialiste technique devront comprendre la responsabilitd d'identifier les principales 
questions de genre concernant les volets du projet dont le spdcialiste assurera la conception. Le 
sp~cialiste du r6le de; genres pourra alors assurer pendant la mission une formation pratique et sur 
le tas concernant l'analyse des questions de genre. 

Une autre approche consiste Ardpartir la responsabilitd de l'analyse de genre parmi tous l.s membres 
de I'dquipe de preparation. Lorsque les spdcialistes techniques sont conscients des principales 
questions de genre dans leur discipline et/ou ont regu une formation sur l'analyse de genre
sectorielle, les termes de rdfdrence de chaque membre de I'dquipe peuvent inclure la responsabilite 
de conduire une analyse de genre et une dvaluation de l'impact des activitds du projet dans son 
domaine d'expertise, alors que le chef d'dquipe sera chargd d'assurer la rdsolution de toutes les 
questions de genre pertinentes. 

10 



Cette section contient des directives approfondies sur le type d'information Ainclure dans une analyse 
de genre portant sur les systbmes d'exploitation traditionnels, l'economie rurale ou les institutions 
agricoles. Elle examine par la suite l'applicabilit6 de l'analyse de genre 4 la conception des activitds 
du projet. 

Les deux premieres sous-sections mettent l'accent sur ies renseignements qu'il y a lieu de 
comprendre dans les sections des rapports de preparation et d'dvaluation sur le contexte et la zone 
du projet. Les autres sous-sections prdsentent des directives spdcifiques pour les projets ou les volets 
portant sur les cultures vivri~res, les cultures d'exportation, l'irrigation, l'elevage, la recherche 
agricole, la vulgarisation, les systames d'approvislonnement en facteurs de production et de 
commercialisation, le credit, la foresterie et les pecheries. 

3.1 Renseignements sur le contexte 

Tendances macro-6conomiques 

Au riveau national, les renseignements sur le contexte comprennent le plus souvent une analyse des 
tendair:es macro-&conomiques et des questions relatives au secteur agricole. Cette analyse reflte 
de plus en plus les effets des objectifs et des politiques en mati~re d'ajustement structurel. Afin 
d'analyscr la difference entre l'impact exercd sur les femmes et les homnes dans le secteur agricole 
par les politiques d'ajusternent structurel et par les tendances des prix sur le marche international, 
il faut combiner les renseignements sur les tendances du prix 4 la production des principales cultures 
vivri~res et d'exportation avec les renseignements sur le sexe des exploitants qui produisent et 
contr6lent ces cultures. Cette methode perrnet d'analyser les incidences des changements de prix 
attribuables aux politiques sur les revenus d'hommes et de femmes qui sont sp6ecifiques au r6le des 
genres. 

Main-d'oeuvre agricole 

IIconvient de presenter les nseignements nationaux et agricoles tires des recensements qui portent 
sur la distribution par sexe de la main-d'oeuvre du secteur agricole puis d'evaluer la validite de ces 
renseignernents. IIy a lieu d'inclure des donndes ddsagreges par sexe sur la distribution de la main
d'oeuvwe entre les grandes entreprises agricoles et les petites exploitations et d'indiquer le 
pourcentage de la population rurale qui pratique surtout l'elevage ou la peche traditionnelle. 

La distribution socioeconomique des petits exploitants, des eleveurs et des pecheurs devrait tre 
decrite par des statistiques indiquant la distribution des exploitations de diverses tailles, l'importance 
des troupeaux ou d'autres indicateurs de la distribution des revenus et des richesses. IIconvient de 
decrire aussi la securite alimentaire et l'etat nutri.ionnel des tranches relativement pauvres de la 
population. 

IIy a lieu d'identifier le pourcentage de menages diriges par une femme dans chacune des principales 
regions agricoles du pays et d'examiner rapidement l'impact du deficit de main-d'oeuvre masculine 
sur l'aptitnde des menages diriges par une femme Apratiquer I'agriculture et l'elevage. 
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Systkmes d'exploitation 

Les renseignements rassemblds sur le contexte du secteur agricole devraient conduire h un petit profil 
r6gional des principales cultures vivribres et d'exportation et mettre en relief les diffdrences 
importantes entre les femmes et les hommes en ce qui concerne le contr6le de la production, de la 
transformation et de la commercialisation des cultures. II y a lieu d'inclure egalement une petite 
description similaire du r6le des hommes et des femmes dans les secteurs de l'dlevage et de la peche. 

On peut r6sumer les diffdrences r6gionales en un ou deux paragraphes, comme dans 1'exemple 
suivant: 

Dans le nord du pays les hommes et les femmes produisent conjointement les 
aliments de base destinds lia consommation familiale mais les recettes provenant de 
ia vente de l'excdent reviennent exclusivement aux hommes, ainsi que toutes les 
recettes de la vente des cultures d'exportation. Les revenus individuels des femmes 
proviennent d- la vente d'aiiments prdpards ou d'autres activit6s non agricoles. 

Par contraste, dans le sud du pays les cultures vivri res sont contr6les par les 
femmes bien que les hommes les aident au moment du d6frichage et dans d'autres 
tdches. Dans cet exemple, les revenus des femmes sont supdrieurs et les femmes ont 
la responsabilitd d'acheter ou de produire tous les aliments consomm6s par 'a famille. 
Les principales sources de revenu des hommes sont ]a production de.i cultures 
d'exportation et le travail salari6 occasionnel. 

Institutions du secteur agricole 

Les renseignements rassemblds sur les institutions agricoles devraient inclure des donnes 
d6sagr6gdes par sexe qui permettront de r6pondre aux types de question suivants: 

" 	 Quelle est la composition par sexe du service de vulgarisation agricole (avec une 
r6partition entre les donomistes domestcues et les agents d.&terrain)? 

* 	 Quelle est la rdpartition par sexe des exploitants qui regoivent un credit de campagne 
agricole? Quels critares l'institution appl:jue-t-elle pour octroyer les cr~lits? 

" 	 Quelle est la politique des institutions de recherche agricole concernant la composition 
par sexe des exploitants qui participent aux esais au niveau de l'exploitation? 

* 	 Quelles organisations existe-t-il - par exemple, coopdratives, associations villageoises, 
organismes d'entraide - et quelle est la participation relative des femmes et des hommes 
Achacune de ces organisations? Quelles fonctions ces organiqations remplissent-elles du 
point de vue des exploitants? 

D'autres questions relatives aux institutions sont prdsent6es dans les sections sur les sous-secteurs 
agricoles sp6cifiques. 
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Sources d'information 

Des donndes macro-6conomiques et ddmographiques sont normalement disponibles auprbs des 
services gouvernementaux de statistique et de recensement. Le plus souvent, ce type de donndes a 
dgalement dtd rassembld et parfois analys6 par des organismes associds au Programme des Nations 
Unies pour le d6veloppement (PNUD), AI'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) et h l'Organisation internationale du treavail (0IT) et par des bailleurs de fonds 
bilat#raux et multilatdraux tels que ia Banque mondiale et le Fonds international de d6veloppement 
agricole (FIDA). 

Le'Rapport de I'UNICEF sur la situation de la femme et de I'enfant contient souvent des donndes 
d6sagrdgdes par sexe qui sont tr s utiles pour I'Pialyse de genre du secteur agricole. Les unitds pour
la femme et le d~veloppement au sein des ministares gouvernementaux et des entreprises
parapubliques, ainsi que les Ministares des affaires de la femme, reprdsentent d'autres sources 
possibles de renseignements spdcifiques sur le r6le des genres. En plus, ces unitds et ministares 
seront peut-etre en mesure de suggdrer des organisations non gouvernementales (ONG) qui ont men6 
des dtudes pertinentes ou qui ont travailld avec des groupes de femmes en milieu rural. 

Les biblioth~ques constitutes dans le pays h6te par les bailleurs de fonds bilatdraux tels que I'USAID 
et la NORAD peuvent dgalement contenir des renseignements sur le r6le des genres dans les 
systames d'exploitation de la region et d'autres dornes pertinentes. Au niveau universitaire, les 
facultds de sociologie rurale, d'agriculture et de sciences agro- conomiques peuvent 8tre une bonne 
source d'information sur le pays ou mdme sur la zone du projet, ce qui eat vrai aussi des socidtds 
d'dtudes locales. 

3.2 Renseignements sur la zone du projet 

L'ordre des sujets examinds ici suit le format de la section du rapport d'dvaluation sur la zone du 
projet. 

Population de la zone du projet 

L'examen des questions relatives A la population et A la main-d'oeuvre devrait inulure des 
renseignements sur les tranches d',ige, les ethnies et la proportion des m6nages dirigds par une 
femme dans la zone, avec, dans la mesure du possible, une rd.partition entre les m~nages dirigds par 
une femme de facto, oii le mari est absent le plus souvent mais envoie des fonds, et les m6nages
dirigds par une femmde jur., oi la contribution masculine est faible ou inexistante. Plus tard, dans 
l discussion sur les institutions de la zone du projet, il y aura lieu d'dvaluer dans quelle mesurc les 
m6nages dirigds par une femme b~ndficient des services agricoles. 

Les caractdristiques sociodconomiques et de genre et la distribution des tranches dconomiquement
ais6e, moyenne et faible de la population dans iazone du projet devraient etre examindes et rdsumdes 
dans cette section. 
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Rgime foncier et utilisation des terres 

IIconvient d'examiner les questions relatives h l'accbs rdel aux terres et Al'autoritd sur l'utili.ation 
de ces terres de la part des femmes et des hommes dans les systbmes de succession patrilindaire et 
matrilindaire de la zone du projet. S'il est considdrd que les femmes jouissent d'un "acc-s libre" aux 
terres, ily aura lieu d'examiner les limites imposdes sur le type de culture qu'elles ont le droit de 
produire sur les terres. Dans plusieurs r6gions, on acc- de des terres aux femmes pour la production
de cultures vivri~res mais elles n'ont pas le droit d'y planter certaines cultures d'exportation ou de 
rapport dont les hommes ont traditionnellement le monopole. 

Cette section devrait contenir aussi des renseignements de base sur l'environnement de la zone du 
projet, en ddcrivant l'dtat des ressources fonci~res et en eau, les sources d'dnergie et les prob! mes 
d'approvisonnement en bois de feu et les effes des facteurs dcologiques positifs ou ndgatifs sur ]a
productivitd et le temps de travail des femmes et des hommes. 

Syst~mes d'exploitation 

II convient d'incorporer dans les rapports de prdparation et d'dvaluation une sous-section sur les 
systhmes d'exploitation et les mdthodes de gestion agricole dans la zone du projet de sorte que le 
projet puisse mieux tenir compte des roles et des responsabilirds sp6cifiques aux hommes et aux 
femmes dans les syst~mes d'exploitation de ]a zone du projet. 

IIy a lieu de rassembler des renseignements de base sur le r6le des genres dans les principaux types
de systhme d'exploitation de la zone du projet et plus prdcisdment sur quatre aspects importants des 
mdnages agricoles: 

" ia division par sexe de la main-d'oeuvre agricole et non agricole
* le r6le des genres dans le contr6le des ressources et les investissements 
* le r6le des genres dans ia satisfaction des besoins familiaux
 
" le r6le des genres dans le contr~le de ]a production et des revenus
 

L'analyse de ces donndes facilitera l'identification des contraintes spdcifiques au r6le des genres qui 
peuvent limiter la participation des femmes ou des hommes aux activitds proposdes dans le cadre du 
projet. I1conviendra d'examiner ces questions dans la section sur les volets du projet. Une 
comprdhension du r8le des genres dans le systbme d'exploitation peut dgalement rdvdler des activitds 
de projet possibles se basant sur le rOle et les responsabilitds des genres. 

Jusqu'A rdcemment, les donrides et les renseignements ddcrivant le r6le des genres dans les systbmes
d'exploitation spdcifiques ont dt6 relativement rares. Ils existent de plus en plus souvent, cependant,
dans les 6tudes mendes par les universitds et les instituts agricoles locaux. Ces dtudes sont souvent 
disponibles dans les biblioth ques de I'ONU et des bailleurs de fonds dans le pays h~te, oi le 
personnel pourra parfois renvoyer l'quipe de prdparation Ades chercheurs qui ont travaill6 dans la 
zone du projet. Des donndes pertinentes peuvent dgalement 8tre disponibles auprbs du Ministare de 
l'agriculture et des instituts nationaux de recherche. 

14 



Si 	 les renseignements n&cessaires ne sont pas complets ou ne sont pas disponibles, l'quipe de 
prdparation devrait charger son agronome, ses agro-dconomistes, ses sp~cialistes de l'dlevage et de 
l'irrigation et ses autres experts, ainsi qu'un spdcialiste de 'anthropologie ou de la sociologie rurale, 
de rassembler des donnees ddsagrdgdes par sexe sur chaque domaine d'expertise. Des 
renseignements prdliminaires sur le r6le des genres dans l'agriculture et I'6levage peuvent re 
obtenus auprbs des agents de vulgarisation agricole et des organisations non gouvernementales qui 
travaillent avec les villageois dans la zone du projet. 

II est important de charger les membres de .' ;.Assion de prdparation de tenter d'organis-.r des 
rdunions non officielles avec de petits groupes d'hommes et de femmes dans la zone du projet afin 
de d6terminer ia division par sexe de la main-d'oeuvre et de la responsabilitd de produire les cultures 
vivri~res et de rapport, d'entretenir et de commercialiser le b~tail et de participer Ades activitds 
importantes non agricoles qui contribuent aux revenus de la famille ou de l'individu. Les rdunions 
mixtes devraient tre suivies d'autres rdunions plus petites avec les femmes ou les hommes afin de 
pouvoir confirmer ou approfondir les renseignements relatifs aux activitds propos6es dans le cadre 
du projet. 

Les questions prdsentdes aux Encadrds 5 8 peuvent aider 4 orienter la discussion. 

QUESTIONS A POSER POUR ANALYSER
 
LA DISION PAR SEXE DE LA MAIN-D'OEUVRE
 

* 	 Quelles sont les cultures considdrdes comme dtant celles des bommes ou des femmes ou 
produites conjointement pour la consommation familiale? 

* 	 Quel est le calendrier agricole des principales cultures vivriares et de rapport et qui assure 
quelles tiches? 

o 	 Quel est le calendrier type de la main-d'oeuvre quotidienne assurde par les hommes et les 
femmes pendant la principale campagne agricole et pendant le reste de l'annde? II convient 
d'inclure toute forme de travail: agricole, non agricole et m6nager (cuisine, approvisionnement 
en eau, r6paration de la maison). 

ENCADRIE 5 

Le 	calendrier agricole aidera les planificateurs de projets A identifier les contraintes pesant sur la 
main-d'oeuvre saisonni~re et les possibilit6s d'augmenter les activitds rdmundratrices des femmes et 
des hommes. L'horaire de la main-d'oeuvre quotidienne facilitera une 6valuation plus exacte des 
incidences des activitds propos6es sur la quantitd de main-d'oeuvre assurde par les femmes et les 
homrnes. 
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ROLE DES GENRES DANS LES INVESTISSEMENTS
 
ET LE CONTR OLE DES RESSOURCES
 

* 	 Qui prend les d6cisions relatives Ala gestion de l'exploitation telles que la date de d~frichage,
de plantation, etc., et concernant la r6partition des tfiches? (Il conviendra d'inclure une 
r6partition par culture ou par type de champ si les hommes et les femmes contr6lent diff6rentes 
cultures.) 

" 	 Qui investit dans les facteurs de production, l'outillage et la sant6 animale pour les diff6rents 
cultures et animaux? 

* 	 Qui a acc~s aux cr6dits, ? la formation, aux journaliers et Ad'autres ressources susceptibles
d'augmenter la productivit6? 

* Qui prend les d6cisious relatives Ala superficie des terres consacr~es aux cultures d'exportation, 
aux cultures vivri~res destindes Ala commercialisation et aux cultures vivriares destindes Ala 
consonunation familiale? 

ENCADR 6 

ROLE DES GENRES DANS LE CONTROLE 

DE LA PRODUCTION ET DES REVENUS 

" 	 Qui contrle l'utilisation des diff6rents types de culture produits? 

* 	 En ce qui concerne les cultures destindes surtout Ala consommation familiale, qui a le droit de 
vendre les exc6dents qui d6passent les besoins de la famille? 

* 	 En ce qui concerne les cultures et les anlinaux ou les produits animaux destinds surtout Ala 
commercialisation, qui contr6le les recettes de leur vente? 

* 	 Quelles sont les principales sources de revenu au niveau du m6nage et qui exerce le contr6le 
majeur sur chacune de ces sources? 

" 	 Dans quelle mesure les diff~rentes sources de revenu varient-elles au cours de l'annde? 

ENCADRIE 7 

I!est important d'identifier les sources de petites recettes qui contribuent rdgulibrement aux revenus 
annuels. Trbs souvent, les exploitants et meme les exploitantes elles-memes ne tiennent pas compte
de ces revenus obtenus par les femmes mais ils peuvent contribuer dnorm6ment A la sdcurit6 
alimentaire de la famille. Si une exploitante dit qu'elle ne gagne pas de revenu, on peut lui 
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demander de prdci, er les produits alimentaires qu'elle ach~te normalement et la source de l'argent 
qu'elle ddper ,, pour faire ces achats. 

ROLE DES GENRES DANS LA
 
SATISFACTION DES BESOINS FAMILIAUX
 

" Qui s'occupe des principaux types de d6pense au comptant pour subvenir aux besoins de la
 
famille, par exemple en achetant des aliments de base quand les stocks de subsistance sont 
4puis~s, des 1dgumes et des 6pices pour les sauces, du poisson sec, de la viande, des v~tements, 
du materiel scolaire, des medicaments, etc.? 

* Qui s'occupe de la production des cultures vivri~res destindes Ala consommation familiale? 

* 	 Qui s'occupe de l'achat des facteurs de production et de l'outillage pour les cultures et le 
b6tail? 

* 	 Qui s'occupe du bois de feu pour la pr6paration de repas et de l'eau pour la consommation 
familiale? 

" 	 Qui s'occupe de la construction et/ou de la reparation de la maison? 

ENCADRE 8 

Les Encadrds 7 et 8 prdsentent quelques questions Aposer pour obtenir des renseignements sur la 
nature et la porte des responsabilitds dconomiques distinctes des femmes et des hommes dans la 
zone du projet afin de permettre A l'dquipe de pr4paration d'apprecier I'importance des revenus 
individuels des femmes en tant qu'dldment" separd des revenus de la famille. 

Ce type d'analyse de genre permet Al'dquipe de prdparation de mieux cibler les participants au projet 
et d'identifier les contraintes spdcifiques au rOle des genres pesant sur la capacitd et la motivation 
des femmes et des hommes de participer Adivers types d'activit6 de projet. 

Par exemple, si l'objectif du projet est d'augmenter la production alimentaire, les planificateurs 
peuvent identifier la population cible de diverses activites du projet en analysant la rdpartition des 
tdches pour Jivers types de culture. Si les principaux producteurs des cultures vivri~res sont les 
femmes, les planificateurs identiferont par IRsuite les contraintes particuli~res aux femmes telles que 
leur dependance envers les hommes en mati~re d'accts aux terres, leur accbs restreint A la main
d'oeuvre familiale et/ou journalire, leur acc~s restreint A la vulgarisation et aux cr6dits et, enfin, 
les contraintes commerciales lides A leurs responsabilitds domestiques. On pourra alors concevoir 
ou modiiier des activitds du projet en vue de rdduire ces contraintes. 

Les connaissances au sujet du rOle et des responsabilitds specifiques des femmes et des hommes 
peuvent dgalement rdvdler de nouveaux projets possibles pour repondre aux objectifs du projet. Par 
exemple, la comprehension des responsabilitds des hommes et des femmes concernant la production 
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de cultures spdcifiques et/ou la s6lection de semences permettra aux chercheurs agricoles de mieux 
comprendre les prdfdrences et les connaissances des exploitants concernant la rdsistance A la 
s~cheresse, les cycles de maturation et les caractdristiques de stockage et de maladie des varidt6s de 
plantes traditionnelles. 

M~nages Afaibles ressources 

Dans les communautds rura!es qui prdsentent un degrd important de disparitd au niveau de la 
distribution des revenus et des biens, une autre analyse de genre sera peut-6tre n~cessaire pour mieux 
comprendre les contraintes particuli~res aux hommes et aux femnmes dans les m6nages disposant de 
faibles ressources. Outre .les questions de base sur la main-d'oeuvre agricole, le contr~le des 
ressources, les revenus et les ddpenses, les questions prdsentdes 4 l'Encadr6 9 peuvent re posdes: 

ANALYSE DU ROLE DES GENRES
 
DANS LES MENAGES A FAIBLES RESSOURCES
 

* 	 Quelles sont les contraintes spdcifiques pesant sur les exploitants et les exploitantes dans les 
m6nages agricoles disposant de faibles ressources? 

* 	 Dans les m6nages relativement pauvres, les femmes et/ou les hommes sont-ils obligds de 
travailier pour des exploitants relativement ais~s ou dans des micro-entreprises non agricoles
Afaible rendement afin de nourrir leur famille? 

* 	 Existe-t-il des technologies ou des facteurs de productioL. peu coateux qui pourraient aider A 
augmenter la productivit6 de ia main-d'oew.,re associ6e A la production des aliments de 
subsistance chez les agriculteurs relativement pauvres Atel point que les avantages d6passent 
ceux associds Ala main-d'oeuvre journalire? 

* 	 Les associations locales telles que les groupes de femmes et les clubs de crddit ont-elles des 
membres qui viennent de m6nages Afaibles ressources? Le projet pourrait-il faciliter leur 
adhdsion ou les aider Aorganiser des groupes similaires entre eux? 

ENCADR19 

M~nages dirigds par une femme 

L'conomie rurale se caract~rise dans certains cas par l'exode rural des hommes, conduisant Aune 
proportion importante de m~nages dirigds par une femme (plus de 20 pour cent). En cas pareil, il 
convient de completer l'analyse de genre du m6nage agricole type en posant une sdrie de questions 
similaires A des femmes qui dirigent leur propre manage. I1 y a lieu cependant de faire une 
distinction entre les m~nages dirigds par une femme qui regoivent r~gulirement des fonds envoyds 
par des parents masculins et ceux qui n'ont pas d'acc~s Ade tels fonds, vu que ieur situation 
sociodconomique respective peut 8tre tr~s diffdrente. Les questions presentdes A l'Encadrd 10 
peuvent alder k guider cette analyse. 
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ANALYSE DES MENAGES DIRIGES PAR UNE FEMME 

* 	 Sur quelles ressources familiales les m6nages dirig6s par une femme exercent-ils un contr6le 
et AqueUes ressources sociales ces m~nages ont-ils acc~s? 

* 	 En ce qui concerne la gestion des systames d'exploitation, existe.t-il une diff6rence entre les 
m6nages dirigds par une femme et ceux dirigds par un homme? 

* 	 Queries sont les contraintes particulires aux m6nages dirig6s par une femme (par exemple, 
manque d'acc~s A la main-d'oeuvre familiale masculine ou A la traction animale pour le 
d6frichage des chawps)? 

* 	 Comment les femmes essaient-elles de surmonter ces contraintes (par exemple, en engageant
de la main-d'oeuvre ou en utilisant des fines plut6t que des boeufs pour la traction animale)? 

• 	 Comment le projet peut-il s'attaquer aux besoins spdciaux de tous les manages dirig6s par une 
femme et ea particulier Aceux des m6nages dirig6s par une femme qui sont menac6s par la 
pauvretd? 

ENCADRE 10 

Ces questions peuvent pousser ]a mission de preparation Aconcevoir des activitds spdcifiques ou des 
dispositions spciales pour les manages dirigds par une femme, par exemple en leur permettant
d'utiliser des crddits de campagne agricole pour engager de la main-d'oeuvre ou en incorporant les 
anes dans un volet d_ traction animale. 

Organisations locales et nationales 

II conviendra do rassembler systdmatiquement des renseignements sur I'existence, les fonctions et 
la composition par sexe des organisations telles que les associations villageoises, les cooperatives,
les groupes religieux, les organisations nc., gouvernementales, les groupes de credit, etc., afin de 
determiner les possibilitds de faire participer les b~n~ficiaires dventuels Ala con" Ption du projet,
d'informer les communautds des activitds du projet et d'identifier de nouvelles modalitds pour
distribuer les avantages du projet. Les organisations nationales telles que les organisations de 
femmes Acaract re professionnel, religieux, social ou politique seront peut-dtre en mesure de fournir 
des renseignements et un appui A la conception et Al'exdcution du projet. 

Facteurs culturels et religieux 

II 	conviendra d'obtanir aupr~s des hommes et des femmes qui pratiquent l'agriculture des 
renseignements sur les pratiques culturelles et religieuses s'opposant Ala participation des femmes 
aux associations villageoises, aux cooperatives ou Ad'autres activitds susceptibles d'intdresser les 
deux sexes. On peut conduire s~pardment des entrevues avec des femmes afin de determiner de 
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quelle mani~re elles pensent qu'il serait possible de s'attaquer Acertaines contraintes d'ordre social 

et 	culturel. 

Institutions et services agricoles dans la zone du projet 

Les sous-sections sur les institutions et les services agricoles dans ]a zone du projet devraient inclure 
des donn~es ddsagrdgdes par sexe sur la clientele et le personnel. Les entrevues avec les exploitants 
peuvent aider h d6terminer dans quelle mesure les femmes et les hommes ont accs aux services 
institutionnels. Les questions sur le r6le des genres dans les activitds institutionnelles, ainsi que sur 
l'importance relative accord6e par ces activitds aux cultures, Al'dlevage et aux aspects techniques, 
pourront aider Ad6terminer dans quelle mesure les services gouvernementaux r6pondent aux besoins 
des exploitants et des exploitantes qui ont dt6 identifi6s dans l'analyse de genre du syst~me 
d'exploitation. 

Les sous-sections prdsentdes ci-dessous sur les cultures d'exportation, l'61evage, la recherche 
agricole, la vulgarisation, le crddit, la foresterie et les pecheries contiennent des exemples de 
questions h poser lors de la collecte de renseignements aupr~s des institutions sp6cifiques. 

3.3 Cultures vivribres 

L'analyse de genre prd1iminaire des systbmes d'exploitation de la zone du projet facilitera la 
conception d'activit6s relatives aux cultures vivri~res qui profiteront aux exploitants et aux 
exploitantes. I1 conviendra de poser au niveau des m6nages et pareillement au niveau de la 
2communautd les questions compldmentaires prdsentdes aux Encadr6s 11 et 12. 

ANALYSE DES MENAGES AGRICOLES: CULTURES VIVRIERES 

* 	 Quelles cultures vivriires sont consid6r6es comme celes des femmes ou comme celles des 
hommes? 

" 	 Lorsque les cultures vivri#res sont produites conjointement par les hommes et les femmes, la 
majeure partie de la production est-elle destin6e Ala consommation familiale? 

* 	 Si la production des cultures vivri.res pr6sente un d6ficit, qui aura la responsabilit6 d'acha.ter 
un compldment d'aliments de base? 

* 	 Que consomme la famille quand les stocks d'aliments de base sont 6puis~s? Qui fournit ces 
aliments de substitution? Comment? 

* 	 Si la production exc~dentaire est vendue, Aqui reviendront les recettes? (La r6ponse peut 

varier selon la culture.)I. 
ENCADRt 11 
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Consequences pour la conception du projet 

Une analyse du r6le des genres dans la sdcurit6 alimentaire du m~nage aidera l'quipe de pr6paration
4 diriger l'aide du projet vers les exploitants et les exploitantes qui s'occupent de ]a production des 
cultures susceptibles de pr6senter un d6ficit et des aliments de substitution. 

Les projets sur les cultures vivri~res devraient presenter des avantages tels que la recherche, la 
vulgarisation, des facteurs de production amndlior63, des crddits et/ou un appui h la transformation 
ou Ala commercialisation des cultures produites et contr6les par les femmes ainsi que des cultures 
de base produites conjointement ou surtout par les hommes. Les cultures des femmes sont souvent 
consid6rdes comme des "cultures mineures" mais, normalement, ces cultures fournissent des 
substances nutritives importantes pour la famille enti~re. Elles constituent en plus la principale 
source de revenu personnel de l'exploitante. 

Les questions prdsentdes Al'Encadrd 12 devraient fournir dgalement une indication, du point de vue 
des hommes et des femmes, des incitations h participer aux activit6s du projet ayant pour objet 
d'augmenter la production de divers types de culture vivri~re. Si, par exemple, le projet augmente
le travail assurd par les femmes dans les champs de la famille alors que les hommes contr6lent tous 
les excdents, les femmes seront peut-etre peu motivdes de fournir le travail suppldmentaire Amoins 
que la famille n'aitun problme de sdcurit6 alimentaire. Ce serait particuli~rement vrai si le travail 
suppldmentaire avait pour effet de rdduire le temps dont disposaient les femmes pour conduire 
d'autres activit6s de production alimentaire. Si, en revanche, le projet fournit aux femmes des 
connaissances et des facteurs de production qu'elles peuvent appliquer aux cultures contr61des par 
elles, elles seront vraisemblablement disposdes Aparticiper aux activit6s. 
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ANALYSE COMMUNAUTAIRE ET INSTITUTIONNELLE: CULTURES VIVRIERES 

* 	 Quelle est la proportion approximative des m6nages dans la zone du projet qui sont incapables 
de produire des quantitds suffisantes d'aliments de base pour satisfaire les besoins de la famille? 
Quelle est la proportion de ces m6nages qui sont 6galement incapables d'acheter des quantit~s
suffisantes pour combler leur d6ficit? 

* 	 La proportion des m6nages dirig6s par une femme qui ont tin deficit alimentaire est-elle plus 
6lev6e que celle de tous les m6nages qui ont un tel deficit? 

* 	 Pendant combien de jours ou de semaines les m6nages A faibles ressources se passent-ils 
normalement des aliments de base au moment de la soudure? 

" 	 QueUes structures communautaires ou gouvernementales existe-t-il pour aider les manages qui 
ont un d6ficit alimentaire? 

* 	 Les services de vulgarisation agricole de la zone font-ils parvenir aux exploitantes des 
renseignements techniques appropri~s et des facteurs de production am6lior6s pour les cultures 
vivriares des femmes? 

* 	 Existe-t-il dans la zone des services ou des technologies pour aider les fenimes dans la 
transformation et le stockage des aliments? 

• 	 De queUe maniare la commercialisation en gros et au d6tail des cultures vivri~res est-elle 
organisde dans la zone du projet? Quel r6le les femmes jouent-elles dans la commercialisation? 

* 	 Les contraintes au niveau de la transformation, du stockage, des transports et/ou de la 
commercialisation ont-elles pour effet de limiter la production de cultures vivriares par les 
femnmes ou les hommes? 

ENCADRE 12 

Consequences pour la conception du projet 

Si les petits agriculteurs relativement pauvres dans la zone du projet ne sont pas en mesure de 
produire la plupart de leurs besoins alimentaires de base, il y aura lieu de signaler aux organes de 
decision l'impact ndgatif possible sur les exploitants pauvres d'une politique ce prix ayant pour eff.t 
d'augmenter le prix des aliments ou de faire osciller les prix saisonniers. 

Si un grand nombre de families pauvres ne disposent pas de terres suffisantes pour subvenir aux 
besoins alimentaires de base de leur manage sans utiliser des engrais ou des semences amdliordes, 
les planificateurs du projet pourront prendre en consideration la possibilit6 d'accorder des crddits 
permettant d'acheter les facteurs de production n~cessaires pour augmenter la production alimentaire 
destinde A la consommation familiale. Si les emprunteurs ont suffisanment de revenus provenant 
d'une activitd non agricole ou de la main-d'oeuvre occasionnelle pour rembourser un pret, les 
exploitants et les exploitantes h faibles ressources pourront decider eux-m~mes s'ils ont int6rdt A 
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acheter des facteurs de production Acrdtit et Aproduire leurs propres aliments ou plut6t Aacheter 
les aliments qu'ils ne peuvent pas produire san recourir Ades facteurs de production amdliords. 

Si une contrainte principale s'opposant Al'aptitude des femmes A augmenter leur production et vente 
de cultures vivribres rdside dans un manque de capacitd de transformation ou un mauvais accs aux 
marches en raison de l'emplacement de leur village, un examen de ces questions au moment de la 
preparation du projet servira peut-8tre Aidentifier le besoin de prdvoir un volet ou un sous-volet sur 
la transformation, le stockage ou la commercialisation des aliments afin d'augmenter la production 
et la sdcuritd alimentaires dans le pays ou la region. II y aura lieu de faire participer les 
commergants actuels et pareillement les exploitants A la conception de nouvelles activit~s de 
commercialisation. 

3.4 Cultures d'exportation 

La plupart des cultures d'exportation produites par les petits agriculteurs en Afrique sont contr6ldes 
par les hommes. Les femmes profitent de la production de cultures d'exportation dans une mesure 
qui varie selon le contexte mais les projets destin6s h intensifier la production des cultures 
d'exportation contr6les par les hommes prdsentent souvent des risques pour les femmes. Le premier
risque concerne souvent une augmentation des tAches assurdes par les femmes sans qu'elles regoivent 
en recompense des avantages proportionnels. Par consequent, les projets sur les cultures 
d'exportation devraient exiger une bonne analyse de genre et une conception qui tient compte du r6le 
des genres. 

L'Encadrd 13 sugg~e des questions pour guider I'analyse de genre de la production de cultures 
d'exportation par les petits agriculteurs. 
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ANALYSE DES MENAGES AGRICOLES: CULTURES D'EXPORTATION 

" 	 Les cultures d'exportation visdes par le projet sont-elles essentiellement ou exclusivement des 
cultures des hommes ou des femmes? Qui prend les d6cisions relatives Ala production? Qui 
contr6le la production et les recettes de la vente? 

* 	 Est-il acceptable sur le plan culturel pour une femme maride ou une femme qui dirige son 
propre m6nage de produire pour son propre compte les principa!es cultures d'exportation de 
la zone du projet? 

* 	 QueUes autres contraintes s'opposent A]a production de cultures d'exportation par les femmes 
(par exemple: l'accbs aux ressources f'manci~res, aux services de vulgarisation, Ala technologie, 
aux march6s, aux terres)? 

* 	 Quels types et quantit6s d'appui les femmes marides sont-elles traditionnellement cens6es 
fournir Aleur mar pour la production et la transformation des cultures d'exportation contr6l6es 
par les hommes? 

* Les nouvelles m~thodes de production de cultures d'exportation introduites par le projet
auront-elles pour effet d'augmenter la quantitd de travail que les honmnes sont susceptibles 
d'attendre de leur femme et de leurs files? 

* 	 QueUes possibilit6s existe-t-il pour introduire des cultures d'exportation que les exploitantes 
pourront produire et contr6ler pour leur propre compte? 

ENCADRI i3 

Consequences pour la conception du projet 

Les femmes sont souvent censdes travailler sur les cultures d'exportation de leur marl Atitre de main
d'oeuvre familiale bien que la quantit6 de travail non rdmundr6 que la femme doit Ason mari puisse 
se limiter h certaines tAches. Ces limites peuvent 8tre d6termindes en posant des questions bien 
congues mais elles peuvent aussi 8tre ddpassdes lorsqu'un projet augmente sensiblement la quantit6 
de main-d'oeuvre exigde sur les cultures d'exportation. 

Quand un projet portant sur les cultures d'exportation modifie le calendrier de la campagne (en 
ajoutant une saison, par exemple) ou augmente 6normdment la production, les femmes peuvent avoir 
de la difficultd A limiter leur main-d'oeuvre dans les champs de leur mari aux niveaux ant~rieurs. 
Si les femmes ont peu de chances de partager le contr6le exerc6 sur les revenus provenant de la 
vente des cultures d'exportation, le travail suppldmentaire qu'elles sont censdes consacrer A la 
production des cultures d'exportation pourra avoir pour effet de les obliger h diminuer leurs propres 
activitds rdmundratrices et de production alimentaire, r6duisant en consdquence leur bien-8tre 
personnel et compromettant la sdcuritd alimentaire du m6nage. Lorsqu'un projet prdsente ce type 
de risque, les planificateurs du projet devraient se rdunir avec les hommes et les femmes dans le but 
d'examiner le problme et de trouver une solution convenable. 
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Lorsque la diversification des exportations constitue un objectif national mais que les femmes sont 
dans une bonne mesure exclues de la production des principales cultures d'exportation de la r6gion,
il 	 y aura lieu de tenter d'introduire aupr~s des fernmes de nouvelles cultures d'exportation 
prometteuses. Les cultures d'exportation qui peuvent tre produites Aproximitd de ]a maison ou dans 
une pattie des champs traditionnels de la femme, par exemple les dpices, auront vraisemblablement 
de 	plus fortes chances d'acceptation que les cultures n6cessitant une grande superficie, dtant donn6 
que la femme peut norm.alement cultiver seulement les parcelles que son mari lui accorde. 

ANALYSE COMMUNAUTAIRE ET INSTITUTIONNELLE: CULTURES 
D'EXPORTATION 

* 	 Les veuves qui dirigent leur propre m6nage produisent-elles les principales cultures 
d'exportation de la rdgion? Participent-elles au meme degr6 que los honimes aux programmes 
de vulgarisation, de crddit et de commercialisation associ6s Aces cultures d'exportation? 

* 	 Les femmes mari6es qui travaillent sur les cultures d'exportation de leur man ont-elles un 
contact direct avec les services de vulgarisation associ6s Aces cultures? 

* 	 Les agents de vulgarisation du sexe masculin ont-ils requ une formation sur les m6thodes 
technologiquement appropri6es et socialement acceptables de travailler avec les exploitantes
qui produisent les cultures d'exportation ou qui contnibuent Aleur production? 

* 	 Les femmes mari6es et non marides appartiennent-elles aux coopdratives assocides aux cultures 
d'exportation? 

* 	 Les femmes marides et les manages dirig6s par une femme ont-ils accs aux credits 
normalement octroy6s aux producteurs des cultures d'exportation? 

ENCADRt 14 

Consequences pour la conception du projet 

Si les femmes ne sont pas exclues pour des raisons culturelles du contr6le des cultures d'exportation, 
il conviendra de d6ployer des efforts spdciaux pour foumir aux femmes marides ainsi qu'aux femmes 
dirigeant leur propre m6nage les avantages d'un projet sur la production des cultures d'exportation. 

Les agents de vulgarisation auront peut-etre besoin d'une formation spdciale pour pouvoir reconnaitre 
et satisfaire les besoins particuliers aux m6nages dirigds par une femme dans les domaines de 
l'assistance technique, des crddits et de ]a commercialisation. Des programmes sp6ciaux d'octroi 
de crddits de campagne plus petits que d'habitude seront peut-8tre n6cessaires pour les femmes qui 
produisent les cultures d'exportation. II se peut qu'elles aient dgalement besoin de crddits pour 
engager de la main-d'oeuvre masculine. 
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En ce qui concerne la commercialisation des cultures d'exportation traditionnelles que l'on encourage
les femmes I produire pour leur propre compte, les projets devraient tenter d'encourager leur 
participation active aux cooperatives existantes de commercialisatioci des cultures d'exportation
condition que les normes culturelles n'interdisent le contact social entre les femmes et les hommes. 

I1conviendrait peut-re d'introduire les nouveaux types de culture d'exportation aupr~s de groupes
de fenmes du fait que de tels groupes peuvent souvent exercer une pression sociale collective sur 
les autorit6s du village dans le but d'obtenir des terres compldmentaires. La production collective 
de nouvelles cultures permet de partager les risques et de faciliter l'acc~s aux services de
vulgarisation et :ux cr~dits. Si les efforts de production aboutissent, la production collective pourra
conduire par la suite h )a production individuelle. Une structure collective peut 6galement faciliter 
la commercialisation des cultures d'exportation produites individuellement et par le groupe. 

3.5 Irrigation 

La port6e, la technologie et le coOt des projets et des volets d'irrigation varient beaucoup. Bon 
nombre de ces projets exigent de gros investissements dans le d6frichage des terres, la construction 
de canaux et les systtmes de pompage. D'autres utilisent une technologie moins sophistiqude et 
moins coOteuse comme l'irrigation au fil de l'eau ou emploient des puits peu profonds pour irriguer
de trbs petits jardins maratchers. Le niveau d'investissement influence les types de culture produits;
il influence dgalement les chances que les femmes auront accs des terres irrigu~es pour leurs 
cultures personnelles. 

Si le niveau d'investissement est dlevd, il faudra produire des cultures de grande valeur et g6rer
strictement le pdrim tie irrigud pour obtenir un rendement suffisant. Pour les exploitants, la situation 
comporte Ala fois des risques 6levds et la possibilit6 d'une excellente r6compense. Si l projet exige 
un certain rendement ou production totale pour maintenir l'acc~s aux terres irrigudes, le risque pour
les hommes est clair. Les risques rencontrds par les femmes sont souvent d'un ordre different. 

Lorsque la majeure partie de la production obtenue sur les terres irrigudes est vendue et que les 
hommes contr6lent les recettes, les femmes marides risquent de se trouver dans une situation oi elles 
peuvent consacrer moins de temps aux cultures des femmes ou h d'autres activit6s rdmundratrices. 
Dans ce cas, les avantages qui leur reviennent sous forme d'une augmentation de la consommation 
alimentaire de la famille ou d'autres articles grace Ala production des parcelles irrigudes peuvent ne 
pas compenser la perte des recettes contr6les antdrieurement par elles. I1existe plusieurs cas 
diff6rents oii ce genre de situation a dt6 observd. 

Vu les risques dventuels d'un projet d'irrigation hgrande ou Amoyenne dchelle du point de vue des 
femmes, il est indispensable que les planificateurs du projet effectueilt une dvaluation approfondie
de l'impact du projet sur les femmes et les hommes. L'Encadrd 15 cite quelques questions qu'il
conviendra de poser dans cette dvaluation. 
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ANALYSE DE GENRE DES PROJETS D'IRRIGATION
 

* 	 Quel pourcentage des parcelles irrigudes dans la zone du projet ou dans les r6gions voisines 
sont actuellement g6rdes par des femmes? 

" 	 Compte tenu de 'exprience acquise dans les autres projets d'irrigation de la zone, est-il 
probable que les femmes perdent le contr6le qu'elles exercent sur les "cuP. .es de femmes" 
traditionnelles une fois que ces cultures sont produites sur .les parcelles irrigudes? 

* 	 Le temps de travail consacrd par les femmes aux cultures produites pour la consomination 
familiale est-il susceptible d'augmenter ou de diminuer lorsque "ecultures sont produites sur 
des parcelles irrigudes? 

* 	 Le temps de travail consacr6 par les femmes aux cultures contr6ldes par les hommes est-il 
susceptible d'augmenter lorsque ces cultures sout produites sur des parcelles irrigu~es? 

* 	 Le projet d'i gation distribuera-t-il des parcelles aux femmes pour la production des cultures 
traditionnellet.ient contr6ldes par elles" Quelles mesures faudra-t-il prendre, le cas 6ch6ant, 
pour aider les femmes Agarder le contr~le qu'elles exercent sur ces cultures une tois qu'elles 
sont produites sur des parcelles irrigudes? 

" 	 Au cas oil les femmes auront acc~s Ades parcelles irrigu6es pour leur propre compte, quelle 
est la relation entre leurs revenus attendus par hectare (en nature et en esp~ces) dans les 
champs irriguds et non irrigu~s? 

* 	 La tarification des usagers s'appliquera-t-elle aux m6nages ou aux individus? 

" Si les gardiens des vannes et les autres employ6s du syst~me d'irrigation sont engag6s d'entre 
les agriculteurs locaux, les femmes seront-elles admissibles A ces emplois et seront-elles 
encouragdes Aparticiper aux programmes de formation n~cessaires? 

" 	 Les groupes d'usagers de l'eau sont-ils organis6s de sorte que les homnmes et les femmes 
puissent se prononcer sut la r6partitior, des terres irrigudes? 

" Dans quelle mesure les changements au niveau du syst~me d'irrigation ou du r~gim, du cours 
d'eau naturel exerceront-ils un impact sur le temps consacr6 par les femmes Aobtenir de l'eau 
pour lav er les habits, pr6parer les repas et abreuver le bMtail? 

ENCADRI 15 

Consequences pour la conception du projet 

Lors de la conception des projets d'irrigation, un agro-dconomiste ou un agronome devrait analyser
l'impact dventuel du syst~me d'irrigation sur ]a main-d'oeuvre f6minine (notamment en ce qui 
concerne le changement possible de l'emploi du temps de ]a femme si elle doit rdduire le travail 
qu'elle consacre Ases propres activit6s pour travailler dans les champs contrOl6s par son mari), ainsi 
que les changements dventuels au niveau du revenu personnel des fernmes et des hommes, de la 
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quantitd de l'autoproduction alimentaire disponible au m6nage et de !a main-d'oeuvre domestique 
assuree par les femmes. Au cas oti un problbme possible est identifi6, il conviendra de discuter avec 
les participants dvent-aels au projet afin de rechercher la solution. 

Les projets d'irrigation influencent souvent la portde ou la s6curitd de l'acc~s des hommes et des 
femmes aux terres. Lorsqu'on s'attend h ce qu'un projet provoque des changements au niveau de 
l'utilisation des terres, il conviendra de faire un effort pour assurer que les femmes ne perdent pas
leurs droits aux terres et aussi d'aider les femmes h an6liorer la sdcuritd de leur accs aux terres ou 
de leurs droits de propridtd sur les terres. I1y aura lieu de d6ployer tous les efforts possibles pour
travailler avec la communautd dans son ensemble et avec les femmes en tant que groupe particulier
af'm de discuter des moyens d'affecter des parcelles du p6rimtre irrigud aux femmes pour leurs 
propres activit6s. 

I1conviendra dgalement d'engager une discussion avec les hommes et les femmes qui sont les 
b6n6ficiaires dventuels du projet sur les possibilit6s d'appliquer la tarification des usagers aux 
individus plut&t qu'aux m6nages, ceci dans le cadre d'une discussion communautaire organisde pour
r6soudre les questions lides Al'acc~s des femmes aux parcelles irrigudes pour leurs propres activit6s. 
Si les hommes seuls paient les tarifs, les femmes auront moins de chances d'accdder aux parcelles 
irrigudes. 

Les options technologiques pour les projets d'irrigation peuvent re discutees avec les ferames qui
bdn6ficieront dventuellement du projet dans le but de concevoir des syst mes qui rdpondent leurs 
responsabilitds particulibres concernant la production de certaines cultures vivri~res, Aleur possibilitd
de produire et de contr6ler certaines cultures de rapport et h leur aputude individuelle ou conjointe 
h entretenir et Acontr6ler la technologie proposde. 

Les femmes ainsi que les hommes devraient recevoir une formation sur la gestion et l'entretien du 
systame. Les avantages et les problmes associds aux utilisations m6nag~res de l'eau devraient dtre 
examinds et discutds avec les membres de ]a communaut6 pendant la planification du projet 
d'irrigation. 

3.6 Elevage 

Normalement, les hommes et les femmes s'occupent tous les deux du bMtail mais il existe souvent 
des disti.ictions de genre concernant le type de bMtail qu'ils possdent et aussi leur production et 
contr6le des produits animaux. 

Les questions prdsentdes Al'Encadrd 15 peuvent aider l'quipe de prdparation Advaluer les questions 
de genre assocides aux activitds d'6Ievage. 

28
 



ANALYSE DE GENRE DES ACTIVITES D'ELEVAGE 

* 	 Quels types de b~tail les hommes et les femmes poss~dent.ils et Aquelles fins? 

* 	 QueUes restrictions existe-t-h, le cas dchdant, sur la capacit6 des femmes ou des hommes de 
disposer des animaux qui leur appartiennent? 

" 	 Qui profite du btail et des produits animaux et de quelle mani~re? 

Q 	Qui est chargd des diffdrentes tAches associ~es au b~tail telles que la construction des enclos 
et des cl6tures, le ramassage ou la production de fourrage, les soins accord~s aux animaux 
malades et la traite? 

* Si les hommes possdent le b~tail inclus dans le projet mais que les femmes participent Ason 
entretien, quezs avantages reviendront aux femmes en recompense de leurs responsabilitds 
accrues relatives Ason entretien? 

* Y aura-t-il un conflit entre les responsabilit6s accrues relatives Al'entretien du b~tail et les 
autres responsabilit~s m6nag res des femmes ou leur capacit6 de gagner des revenus 
personnels? 

* 	 Le projet peut-il aider Aamdliorer la productivit6 des activites d'61evage men~es par les femmes 
pour leur propre compte? 

" 	 Les femmes peuvent-elles participer aux coopratives laitiires et d'61evage avec les hommes? 

* 	 Les femmes sont-elles iacluses dans les programmes de vulgarisation en mati6re d'6levage? 

ENCADRt 16 

Consequences pour la conception du projet 

Les hommes possdent d'habitude des bovins, des chameaux, des caprins et des ovins; les femmes 
poss6dent souvent de la volaille et parfois des caprins, des ovins on des porcins. Dans les syst6mes 
pastoraux et de production agricole mixte, elles possdent souvent des bovins mais ilpeut exister des 
limites culturelles assez strictes sur les ntoyens dont les femmes peuvent disposer de leur bovins. 

Les femmes ont souvent des responsabilitds spdcifiques concernant l'entretien des bovins P5partenant 
aux hommes, en particulier lorsque les vaches mettent bas ou que les veaux sont tr~s jeunes. En ce 
qui concerne la construition des enclos et le ramassage ou la production de fourrage, les fernmes et 
les hommes peuvent avoir I-es responsabilitds diffdrentes selon la tche ou le type d'animal concemd. 

Afin d'assurer que les projets d'dlevage profitent aux hommes et aux femmes, l'quipe chargde de 
la conception dolt determiner la relation entre le role des genres et les droits et les responsabilitds 
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dans le domaine de I'dlevage. A cette fin, ii y a lieu de conduire des entrevues avec des hommes 
et des femmes. Afin d'assurer une distribution plus dquitable des avantages des projets d'd1fvage, 
il s'impose d'inclure dans ces projets les animaux appartenant aux femmes et aux hommes. 

Les femmcs s'occupent le plus souvent de ]a transformation et de la commercialisation des produits 
animaux pour la consommation familiale et comme source de revenu personnel. Les projets peuvent 
tenter d'amdliorer la transformation et la commercialisation des sous-produits animaux 
traditionnellement contr6lds par les femmes tout en assurant que les changements technologiques ne 
soient pas si immenses qu'ils risquent d'exclure du projet les femnes et/ou les exploitants 
relativement pauvres. 

II conviendra de prendre des dispositions spdciales pour assurer l'acc~s des fenies Ades cr6dits 
pour les investissements dans l'dlevage. On peut recruter des agents de vulgarisation du sexe f6minin 
se spdcialisant dans l'6Ievage et former les agents du sexe masculin Atravailler avec les types de 
b6tail que les femmes pos.dent et entretiennent. Les hommes et les fernmes devraient jouir du 
meme aces APassistance en mati re de commercialisation. 

Les projets peuvent collaborer avec les communautds dans le but d'assurer que les femmes 
participent rellement aux coopdratives d'dlevage existantes. Si les coutumes de la socidtd empdchent 
une telle participation ou que les femmes le pr6fdrent, il sera peut-6tre possible de crder des 
coopdratives de femmes. 

3.7 Recherche agricole 

En dvaluant l'dtat actuel de la recherche agricole dans un pays ou une r6gion sp6cifique, les questions 
prdsentdes A l'Encadrd 17 peuvent aider les planificateurs de projet I d6terminer la capacitd des 
programmes de recherche de rdpondre aux besoins des hommes et des femmes. 
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ANALYSE DE GENRE DES INSTITUTIONS DE RECHERCHE AGRICOLE 

" 	 Quel est le r6le des femmes clans la production et le contr6le des secteurs agricoles et d'61evage 
faisant l'objet de la recherche? 

* 	 Les cultures et les animaux produits essentiellement par les femmes sont-ils suffisamment bien 
reprdsentds dans le programme de recherche? 

* 	 Les critares dlabords pour ]a inise au point de varid6tds amdliordes de cultures vivri~res 
comprennent-ils non seulement un meilleur rendement mais aussi des caractdristiques telles que 
la p6rissabilitd, la facilit6 de la transformation, la valeur nutritionnelle et le goat? 

* 	 A-t-on demand6 aux femmes ainsi qu'aux hommnes d'6valuer les technologies proposdes (par
exemple, vari6tds amdUordes, techniques agroforesti.res, innovations en matinre d'6levage, 
etc.)? 

• Les femmes et les hommes sont-ils individuellement responsables de iafourniture ou de l'achat 
des outils, des facteurs de production et des semences n~cessaires pour produire les cultures 
contr6ldes par eux? 

" 	 La recherche prend-elle en consid6ration la faisabiUit6 conomique et technique des solutions 
proposdes pour les agriculteurs A faibles ressources (y compris le cofat des facteurs de 
production, l'envrrgure des programmes d'approvisionnement en facteurs de production et la 
dispom'bilitd des crddits pour acheter la technologie am6liorde)? 

* 	 Les participants aux essais au niveau de l'exploitation comprennent-ils des exploitantes aussi 
bien que des exploitants? A-t-on ddploy6 des efforts spdciaux pour assurer que les femmes 
participent aux journdes de recherche sur le terrain et aw autres activit~s de vulgarisation de 
la technologie? 

* A-t-on pris l'avis des femmes concernant la conception des syst~mes de stockage post-r6colte? 

ENCADR8 17 

Consequences pour ia conception du projet 

Lorsque les prioritds du gouvernement comprennent une augmentation de la production et des 
revenus dans le secteur des petits exploitants, la recherche agricole devrait etre axde de plus en plus 
sur les besoins des exploitants et des exploitantes dans plusieurs domaines: varidtds amliordes, 
mdthodes culturales arnliordes, conservation des sols et des ressources en eau et techniques de 
transformation amliordes. Les technologies peu coteuses qui permettent de rdaliser une dconomie 
de la main-d'oeuvre ont une importance particulire en ce qui concerne I'augmentation de la 
productivitd des exploitantes. 

Les probl~mes de sdcuritd alimentaire au niveau du mdnage sont souvent considdrds comme des 
"probl~mes de femmes" au niveau local. En s'attaquant aux questions de s~curitd alimentaire, il 
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convient d'axer la recherche agricole sur les prcbl~mes de la production et pareillement sur les 
problbmes post-rdcolte. Le programme de recherche agricole devrait s'attaquer spdcifiquement au 
probl~me des pertes post-rdcolte se produisant pendant le stockage et la transformation des cultures. 
Etant donnd que les femmes ont la principale responsabilitd de ces activitds, il y a lieu de les 
consulter rdgulibrement pendant la planification du programme de recherche et l'expdrimentation des 
varidtes et des technologies. 

Les projets peuvent encourager la recherche sur les cultures vivri res et les varidtds de bMtail 
traditionnellement g6rdes par los femmes. Les m6thodes de recherche participatives incorporant les 
questions de genre sont un excellent moyen de faire connaltre aux chercheurs agricoles les probltmes
de production et les critares de choix de culture particuliers aux femnes et aux hommes. IIy a lieu 
dans tous los cas d'inclure los femmes qui pratiquent l'agriculture dans los enqudres, les dvaluations 
de nouvelles technologies par les agriculteuri, les dtudes sur I'acceptation et les autres activitds ayant 
pour objet de ddfinir le programme de recherche. La reprdsentation des femmes dans les essais au 
niveau de l'exploitation devrait refleter l'importance de leur participation h la production des cultures 
en question. 

S'il existe des obstacles sociaux s'opposant Ala participation des femmes aux journdes de recherche 
sur le terrain, il y aura lieu de prdvoir des journdes de recherche s~pardes Al'intention des femmes 
avec traduction en langue locale. IIconvient d'exarriner avec soin tous los efforts de recherche et 
de vulgarisation afin de d6terminer ]a meilleure fagon de les ajuster de sorte qu'ils atteignent los 
exploitantes aussi bien que les exploitants. 

Los technologies proposdes devraient dtre dgalement examindes en fonction de leur accessibilitd aux 
agriculteurs 4 faibles ressources. Des credits ou des subventions destindes h un groupe-cible seront 
peut-8tre ntcessaires pour que los agriculteurs relativement pauvres profitent de la nouvelle 
technologie. En plus, il sera peut-tre n~cessaire de prendre des mesures spdciales pour inclure les 
agriculteurs faibles ressources dans les essais au niveau de I'exploitation et los journ6es de 
recherche sur le terrain. 

Si le programme de recherche fait preuve d'une sensibilit6 relativement faible concernant le r6le des 
genres et les diffdrences sociodconomiques dans le systbme d'exp!oitation traditionnel et de 
connaissances insuffisantes concernant les probl mes de production et de transformation particuliers 
aux exploitantes, il sera peut-8tre n~cessaire d'inclure des sp~cialistes des sciences humaines dans 
l'dquipe de recherche nationale et parmi les expatrids spdcialisds dans l'assistance technique afin de 
soulever aux diff~rentes dtapes du programme de recherche les questions de genre et de pauvretd 
pertinentes. 

3.8 Vulgarisation agricole 

Afin d'dvaluer la capacitd du systame de vulgarisation existant de servir les exploitants et les 
exploitantes (y compris los agriculteurs A faibles ressources), on peut poser les questions de 
l'Encadrd 18 au personnel du service de vulgarisation et pareillement Ades exploitants et Ades 
exploitantes. 
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ANALYSE DE GENRE DES SERVICES DE VULGARISATION AGRICOLE 

" 	 Dans queUe mesure la formation des agents de vulgarisation met-elle un accent sur les 
problimes relatifs Ala production des cultures vivrires traditionnelles et du petit b6tail qui sont 
souvent sous le contr6le des femmes? 

* 	 Quel pourcentage de 'emploi du temps moyen des agents de vulgarisation est corsacr6 Ades 
exploitants et quel pourcentage Ades exploitantes? 

* 	 La r6partition de l'emploi du temps de l'agent de vulgarisation reflte-t-elle l'importance 
relative de la contribution des hommes et des femmes Ala production des cultures vivri6res et 
d'exportation? 

* 	 Les coutumes sociales locales posent-elles des obstacles A la communication directe entre les 
agents de vulgarisation et les femmes qui pratiquent l'agriculture? Dans ce cas, les agents du 
sexe masculin peuvent-ils travailler avec des groupes de femmes et ont-ils requ une formation 
sur les m6thodes approprides? 

* 	 Le programme de vulgarisation actuel est-il conqu de mani6re Aencourager la participation des 
agriculteurs du sexe f~minin aux d6monstrations, aux journ6es de recherche et aux essais au 
niveau de l'exploitation? 

" 	 Quel pourcentage du personnel de vulgarisation actuel est du sexe f6minin? Quels niveaux 
d'expertise et d'autorit6 occupent-elles? 

" 	 Les agents de vulgarisation du sexe fdniinin s'occupent-elles surtout des activit6s relatives aux 
m6nages et A la nutrition ou jouent-elles un r6le important en aidant les femmes dans les 
activit6s de production et de transformation agricoles? 

" 	 Les agents de vulgarisation du sexe f6minin disposent-elles de ressources suffisantes pour se 
r6unir rdguli rement avec leur clientele? Peuvent-elles se r6unir avec des agriculteurs aussi 
souvent que les agents du sexe masculin? 

ENCADRE 18 

Consequences pour la conception du projet 

II convient d'inclure les cultures produites et contr6ldes par les femmes dans le programme de 
vulgarisation proportionnellement Aleur importance dans l'conomie de la zone du projet. IIy a lieu 
d'examiner avec le service de vulgarisation et aussi avec les femmes et les hommes qui pratiquent 
l'agriculture dans la zone la pertinence des messages actuels de la vulgarisation concernant les 
cultures vivri~res traditio.nelles et les autres cultures vivri~res. La gestion post-r~colte, notanment 
des cultures vivri~res, devrait 8tre comprise dans le programme de vulgarisation. 

Pour que la recherche agricole, les facteurs de production amdliords et les nouvelles technologies 
puissent rdpondre aux besoins prioritaires des petits exploitants, le service de vulgarisation devrait 
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re organis6 de mani~re Aconstituer un lien dans les deux sens entre les agriculteurs et la recherche 
agricole, et la formation des agents de vulgarisation devrait leur apprendre Acommuniquer aux 
chercheurs les probl~mes rdels des agriculteurs et pareillement Atransmeare aux agriculteurs des 
messages sur les nouvelles technologies. 

Si les agents de vulgarisation ont peu d'expdrience ou de formation en travaillant avec des 
exploitantes, Ii y aura lieu de prdvoir A leur intention une formation technique sur les mdthodes de 
production s'appliquant aux cultures et au b6tail des femmes, ainsi qu'une formation spdcifique sur 
les m~thodes Autiliser pour travailler avec des groupes de femmes. II sera peut-etre plus efficace 
d'organiser des d6monsuations et des sdances de formation A l'intention de groupes plut6t que de 
pr6voir des contacts individuels. Le fait de rencontrer tout un groupe de femmes aide dgalement h 
surmonter les obstacles sociaux qui peuvent limiter le contact entre le"- agents de vulgarisation du 
sexe masculin et les agriculteurs du sexe f6minin. 

Si les femmes sont insuffisamment reprdsentdes parmi les membres du personnel de vulgarisation, 
ilsera peut-etre n6cessaire d'identifier des incitations spdciales pour encourager iesyst~me de 
vulgarisation Arecruter des agents de vulgarisation du sexe f6minin. IIest possible d'augmenter plus
rapidement le nombre d'agents de vulgarisation du sexe f6minin en crdant des programmes spdciaux 
de recyclage en agriculture pour les agents d'dconomie domestique. Les agents de vulgarisation 
expdrimentds qui ont travailld avec succ6s avec les petits exploitants et les dconomistes domestiques 
rurales devraient avoir la prioritd pour recevoir une formation susceptible de conduire h un 
avancement professionnel. Les projets peuvent accorder des bourses Acette fin. 

3.9 Approvisionnement en facteurs de production 

En examinant les systames d'approvisionnement en facteurs de production dirigds par les organismes 
gouvernementaux, les entreprises commerciales ou les commergants du secteur non structure, les 
planificateurs de projet peuvent se renseigner sur les pussibilitds et les contraintes du systame existant 
en posant les questions prdsentes Al'Encadrd 19 Ades e.ploitantes, Ades agents de vulgarisation 
et Ades commergants du sexe masculin et f6minin dans le secteur non structurd. 
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ANALYSE DE GENRE DES SYSTEMES
 
D'APPROVISIONNEMENT EN FACTEURS DE PRODUCTION
 

" Les commergantes et les exploitantes quel r6lejouent-elles clans le syst~me d'approvisionnement 
en facteurs de production du secteur non structur6 ou du secteur privd? 

* 	 En ce qui concerne les changements propos6s au niveau du syst~me d'approvisionnement en 
facteurs de production, quel sera leur impact sur les commergants du secteur non structur6? 
Auront-ils pour effet de remplacer les petites activit6s f~mundratrices men6es actuellement par 
les femmes? 

* 	 S'il existe clans la zone du projet un syst~me d'approvisionnement en facteurs de production 
g6rd par Ic gouvernement, est-il possible d'acheter au comptant ou Acredit des facteurs de 
production en tr s petites quantitds? Sinon, le projet peut-il encourager des changements du 
systame qui faciliteront l'accas des explcitants et des exploitantes Afaibles ressources? 

* 	 Si l'on propose un syst me d'approvisionnement en facteurs de production g6r6 par une 
association villageoise, ce systme aura-t-il tendance Alimiter l'acc~s des femmes au facteurs 
de production en raison de la repr6sentation insuffisante des femmes dans l'association ou d'un 
syst~me d'approvisionnement en facteurs de production li aux credits qui pourrait exclure ]a 
plupart des femmes et des hommes relativement pauvres? 

" 	 Les champs de petite superficie qui caract6risent souvent les exploitations des femmes seront-ils 
pris en consid6ration dans les programmes d'approvisionnement en facteurs de production 
assurds par le ryst me de credit ou un autre syst~me de commercialisation? Y aura-t-il des 
"mini" programmes d'approvisionnement en facteurs de production? 

" 	 Sera-t-il possible d'acheter des facteurs de production fournis par le projet sans passer par le 
syst~me de crddit? 

ENCADR 19 

Consequences pour la conception du projet 

Les volets sur l'approvisionnement en facteurs de production et la commercialisation incorpords dans 
un projet r6gional de d6veloppement agricole ou rural crdent souvent un systhme 
d'approvisionnement en facteurs de production ou de conmercialisation particulier au projet. Dans 
le secteur alimentaire, de tels volets risquent de remplacer les petites commergantes traditionnelles 
et de priver les femmes qui pratiquent l'agriculture d'une importante activitd r~mundratrice 
suppldmentaire. 

I s'impose de prendre en considdration la possibilit6 de fournir un appui aux systbmes non structurds 
de selection de semences et de stockage au niveau de l'exploitation, peut-tre en offrant des cr6dits 
de stockage h des groupes d'exploitantes lorsque les variations de prix saisonnibres sont grandes. 
Les agriculteurs du sexe f6minin devraient participer Ala production de semences, h la production 
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de gdniteurs, aux opdrations des p6pinibres et aux autres syst~mes de soutien de l'approvisionnement 
en facteurs de production, sous forme d'agriculteur contractuel ou d'employde. 

I1sera possible peut-etre de r6former les syst~mes publics existants de sorte qu'ils puissent distribuer 
les approvisionnements sous forme de vente au comptant ainsi qu' credit. I1 conviendra de 
supprimer les autres conditions qui limitent l'accbs aux facteurs de production fournis par le 
gouvernement, par exemple la n6cessit6 d'appartenir hune coopdrative sur les cultures d'exportation 
ou Aun autre groupe ayant tendance Aexclure la plupart des femmes et des agriculteurs relativement 
pauvres. 

3.10 Commercialisation des cultures 

A la diffdrence de la cominercialisation des cultures d'exportation, la plupart des transactions 
commerciales relatives aux cultures vivribres ne sont pas contr61es par le gouvernement ou les 
entreprises parapubliques bien que les gouvernements appliquent parfois des contr6les de prix et des 
conventions d'achat et de stockage Acertains aliments de base qui sont indispensables h la sdcuritd 
alimentaire nationale. Pour la plupart, la commercialisation des cultures vivribres s'effectue dans 
le secteur non structurd oai les commergantes reprdsentent souvent une grande partie des petits 
commergants, en particulier au niveau du commerce de d6tail. 

Vu que ]a section 3.4 ci-dessus examine les probl~mes lids la commercialisation des cultures 
d'exportation, cette section porte essentiellement sur ]a commercialisation des cultures vivri~res. 

ANALYSE DE GENRE DE LA COMMERCIALISATION DES CULTURES VIVRIERES 

* 	 Quel est le r6le des agriculteurs du sexe f6minin et des comxrerqants du sexe f~minin et 
masculin dan le syst~me actuel de commercialisation des cultures vivrires? 

* 	 Les petits commergants du sexe f6minin et masculin ont-ils accs aux cr6dits institutionnalis~s 
et Ad'autres formes d'assistance normalement utilisdes par les commerqants en gros du sexe 
masculin? 

* 	 Dans quelle mesure les commerqantes utilisent-efles les syst.mes de cr6dit non institutionnaHs6 
et les autres syst.mes de soutien? Serait-il possible de modifier ces syst.mes de manibre Aleur 
fournir des services plus ad6quats? 

" 	 Existe-t-il des organisations structur6es ou non structur6es de commerqants du sexe masculin 
ou du sexe f6minin? Quels services fournissent-elles Aleurs membres? Le projet peut-il diriger
des ressources vers les petits commergants par l'interm6diaire de ces organisations? 

* 	 En c qui concerne les diff6reates options propos~es pour le syst~me de commercialisation 
appuy6 par le projet, quel sera leur impact sur les commerqantes et les exploitantes? 

* 	 Les commerqantes sont-elles suffisamment repr6sent6es dans le systdme de commercialisation 
propos6 pour le projet? 

* 	 Quelles mesures pourrait-on prendre pour assurer que les commerqantes puissent participer
enti.rement aux programmes d'assistance organisds Al'intention des commerqants? 

ENCADRt 20 
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Consequences pour la conception du projet 

Les femmes qui participent au commerce des aliments dans le secteur non structur6 ont souvent de 
vastes connaissances au sujet des conditions agricoles locales ainsi que des relations excellentes avec 
les exploitantes. Elles sont souvent obligdes, cependant, de limiter la portde de leurs activitds de 
commercialisation en raison d'un manque d'acc~s un fonds de roulement suffisant et de la ndcessitd 
d'utiliser des moyens de transport relativement co(teux comme les taxis et les minibus. De tels petits 
commergants sont souvent considdrds comme dtant "inefficaces" bien que les 6tudes aient d6montr6 
qu'ils sont des fournisseurs efficaces et relativement 6conomiques au niveau des march6s d'aliments 
en milieu urbain. Leurs b6ndfices, cependant, sont souvent exceptionnellement petits du fait que 
leurs frais gdn6raux sont 61ev6s. 

Avant de concevoir un systame de commercialisation spdcifique au projet, le projet devrait prendre 
en consid6ration la possibilit6 d'appuyer les systbmes de commercialisation d6jA existants dans le 
secteur non structur6. II pourrait s'agir, par exemple, d'61argir les syst~mes d'information sur les 
marchds afin d'atteindre les petites commerqantes ainsi que les commergants plus importants, 
d'accorder des crddits titre de fonds de roulement ou de fournir un appui aux coop6ratives de petits 
commergants sous forme d'une assistance en matibre de transport ou de stockage. 

Il convient d'61aborer des programmes de crddit oii le montant minimum des prets serait petit et les 
garanties requises seraient limitdes ou inexistantes dans le but d'encourager la participation des petits 
commergants. On pourrait peut--tre encourager les groupes existants d'exploitantes As'associer avec 
les commergantes de leur village dans un arrangement coopdratif de commercialisation des cultures 
vivribres. 

Les incidences n6gatives possibles sur les syst~mes de commercialisation existants dans le secteur 
non structurd mdritent un examen particulier avant d'introduire un nouveau systme, en particulier 
au cas oti le fonctionnement du systame propos6 ne sera pas enti rement commercial. 

S'il est impossible d'achever une analyse suffisante pendant la mission de pr6paration en raison des 
contraintes de temps, ily aura lieu de pr6voir suffisamment de souplesse dans la conception du projet 
pour qu'une 6tude prd-6valuation ou une 6tude de d6marrage du projet puisse mieux d6terminer la 
manibre d'incorporer les commergants existants dans le nouveau syst6me. 

3.11 Credit 

L'accas aux technologies, seniences et bMtail am6iior6s et Ala plupart des autres outils, dquipements 
et facteurs de production destinds Aaugmenter la productivitd est souvent limitd par le manque de 
capital des exploitants et par leur accs restreint aux cr6dits. Les femmes africaines qui pratiquent
l'agriculture sont particulirement d6savantagdes: leurs revenus sont trbs petits alors qu'elles ont des 
responsabilit6s importantes pour approvisionner la famille et, ep cons6quence, illeur est tr~s difficile 
d'acheter les outils et les facteurs de production n6cessaires pour augmenter la productivitd de leurs 
activitds agricoles et de leurs autres activitds rdmun6ratrices. En plus, ilexiste des contraintes 
spdcifiques aux femmes qui limitent leur accs aux crddits. 
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Les questions prdsentdes AI'Encadrd 21 peuvent aider identifier les facteurs qui limitent l'acc~s des 
exploitantes aux credits et k exposer les possibilitds de concevoir des programmes de credit 
susceptibles de rdpondre aux besoins de credit particuliers aux femmes. 

ANALYSE DE GENRE DES PROGRAMMES DE CREDIT 

* 	 Existe-t-il dans la zone du projet des programmes de cr6dit pour les activit6s agricoles, 
d'6levage et non agricoles conduites surtout par les femmes? 

" 	 Les programmes de cr6dit comprennent-ils des cr6dits suffisamment petits pour etre r6ellement 
accessi'bles aux exploitants et aux exploitantes Afaibles ressources? 

* 	 QueUes sont les contraintes sociales ou juridiques actuelles pesant sur l'accs des femmes aux 
cr6dits? Comment pourrait-on alldger ou surmonter ces contraintes sp~cifiques dans le cadre 
du projet? 

" 	 Au cas ott des crddits sont disponibles par l'intermddiaire des cooperatives agricoles ou des 
assocations de paysans, quel pourcentage de leurs membres sont des femmes? Quel 
pourcentage de leurs membres qui reqoivent des cr6dits sont des femmes? 

• 	 L'utilisation de facteurs de production amd1ior6s obtenus A cr6dit permettrait-elle aux 
exploitautes de produire un excdent vendable des cultures ou des animaux qu'elles produisent 
surtout pour la consommation domestique? 

• 	 Les principales activit6s r6mun6ratrices des femmes en milieu rural peuvent-elles produire
suffisamment de revenus pour permettre aux femmes de rembourser un pr~t Ala production
de cultures vivriares destindes surtout Ala consommation domestique? 

* 	 Est-il possible de crder un lien entre les groupes de cr6dit et d'dpargne traditionnels ou du 
secteur non structurd dans lesquels les femmcs sont bien reprdsentdes et les institutions 
financi~res du secteur structurd, notamment par l'intermddiaire des coop6ratives ou des 
organisations non gouvernementales qui peuvent assurer une formation A 'intention des petits 
emprunteurs sur la proc6dure Asuivre pour obtenir un pr~t et les aider dans le domaine des 
garanties individuelles ou collectives et des assurances contre les risques? 

" 	 Le projet peut-il offrir des incitations aux institutions financi~res du secteur public et/ou priv6 
pour accorder des cr6dits aux femmes pauvres en milieu rural? 

* 	 Peut-on encourager les institutions financi~res Aoffrir des services bancaires mobiles dans les 
zones rurales et isoldes et Aaugmenter le nombre de charges de prets ayant requ une formation 
relative aux besoins des femmes ainsi que des hommes en milieu rural? 

ENCADRI 21
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ConsEquences pour la conception du projet 

Lorsque des crdiits sont disponibles aux m6nages, ils sont normalement accordds aux hommes qui 
dirigent les m~nages. Les facteurs de production, les outils et les autres articles achet6s avec de tels 
credits ne sont que rarement disponibles aux femmes pour leurs propres activitds r~mundratrices ou 
meme pour la production des cultures vivri~res. 

Pendant l'exdcution de l'analyse e genre des systbmes d'exploitation dans la zone du projet, les 
planificateurs du projet devraient essayer d'identifier les activit~s oii l'accas des femmes (ainsi que
des hommes) aux technologies susceptibles d'augmenter la productivitd est limitd par un manque
d'accs aux crdlits. Cette information est un 616ment indispensable de la conception des projets et 
des programmes de credit approprids et durables. 

Du fait que les femmes possdent rarement des terres, efles ne disposent pas de la garantie requise
le plus souvent pour obtenir un pret bancaire; vu qu'elles sont rarement considdrdes ccmme 
propridtaire ou planteur de cultures d'exportation, elles ne sont pas incluses dans les associations de 
paysan3 ou les cooperatives de commercialisation qui distribuent les credits de campagne pour l'achat 
d'engrais et d'autres facteurs de production agricole. Des contraintes similaires peuvent limiter 
6galement l'acc~s aux crddits des agriculteurs relativement pauvres du sexe ,."asr-aln. 

Af'm de surmonter les contraintes spdcifiques au r0le des genres ou lides Ala pauvret6 qui s'opposent
Al'accbs aux cr&lits, les projets devraient examiner la possibilit6 d'octroyer des cr6dits sur la base 
d'une garantie collective. Si les groupes existants de femmes, d'hommes ou mixtes sont 
suffisamment coh6rents, ils seront peut-etre un m~canisme appropri6 de distribution de cr6dits sur 
la base d'une garantie collective. 

I1y aura lieu de prdvoir des r6unions communautaires avec les hommes et les femmes (en groupes 
mixtes et s~pards) pour discuter des mdcanismes de distribution des credits et de garantie coilective, 
ainsi que des pours et des contres de l'utilisation ou de la cr6ation de groupes mixtes ou s6par6s. 

Les organisations non gouvernementales dans la zone du projet peuvent avoir de l'expdrience en 
crdant et en aidant des groupes de femmes ou d'autres groupes communautpires. De telles ONG 
peuvent 8tre des organismes intermddiaires appropri6s pour aider les organisations financi~res du 
secteur structur6 Aaccorder des credits Ades petits exploitants, h des commergants et Ades micro
entrepreneurs. 

Bien qu'il soit reconnu de plus en plus que les femmes enregistrent souvent une meilleure 
performance que les hommes en mati~re de remboursement des prdts, les charg6s de prdts ne sont 
que rarement forms d'une mani~re qui les encouragerait h consid~rer les femmes qui pratiquent
l'agriculture comme dtant des clients 6ventuels, modifier les programmes de credit afin de r6pondre 
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aux besoins des f~mmes ou Adtablir des mdcanismes de vulgarisation pour atteindre une clientele 
feminine dventuelle en crdant des liens avec des groupes de fIemmes et des socidtds d'dpargne et de 
crddit f6minines traditionnelles (tontines). 

Les programmes de credit et mdme les projets qui comportent un volet de credit devront peut-dtre
promouvoir une formation Al'intention des charg s de pr~ts et des directeurs des institutions 
financi~res pour les aider kdlaborer et hgdrer des m~canismes peu cofiteux d'octroi de cr6dits aux 
exploitantes et aux producteurs ruraux Afaibles ressources. 

3.12 Foresterie 

Les femmes rurales jouent un r61e important dans la conservation et l'utilisation des fordts, des 
produits forestiers et des arbres cultivds dans les champs et A proximitd de la maison. Les 
differences de genre entre la conception et l'utilisation des ressources foresti~res de la part des 
hommes et des femmes sont des facteurs qui influencent fortement leur motivation de participer aux 
activitds foresti~res. 

Les questions prdsentdes Al'Encadrd 22 peuvent aider les planificateurs des pirojets Aidentifier les 
questions de genre importantes dans les projets de foresterie. 
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ANALYSE DE GENRE DES PROJETS DE FORESTERIE 

" 	 Quels arbres trouve-t-on dans les champs et Aproximitd de la maison? Qui les a choisis et 
plant6s et qui assure leur entretien? Qui utilise quels produits de ces arbres? Qui a le droit 
de les couper? 

* 	 Les femmes ou les hommes utilisent-ils les produits des arbres dans les champs et Aproximit6 
de la maison pour satisfaire les besoins de la famille et/ou pour produire des revenus? 

* 	 Des arbres sont-ils utiliss ou n~cessaires pour g~rer le sol, l'eau ou le vent A l'appui de la 
production des cultures des hommes et des femmer? 

* 	 Lorsque des arbres sont introduits Atitre de culture, Aqui appartiennent les terres qui seront 
utilises? Les nouveaux arbres aurontoils pour effet de changer la production ou les revenus 
alimentaires des hommes ou des femmes? 

* 	 Par rapport aux hommes, les femmes d6sirent-elles planter d'autres esp6ce-s d'arbres et A 
d'autres sites? Pourquoi? 

* 	 Les femmes ont-elles des droits Acertains produits, en certaines quantit6s et A certaines 
6poques, provenant des espces Ausages multiples, alors que les hommes prdf~rent et utilisent 
d'autres produits? 

* 	 Les femmes ont-elles acc~s Ades terres et Ades ressources en eau pour dtablir des pdpinires 
privies ou coop6ratives? Sinon, le projet peut-il les aider As'organiser afin d'obtenir un tel 
accs? 

* 	 Queries sont les diffdrentes utilisations des ressources foresti~res communautaires de la part des 
femmes et des hommes? Ces differences cr6ent-elles des diffdrences de genre concernant les 
strategies de gestion des ressources foresti~res des hommes et des femmes ou leurs pr6f6rences 
relatives aux activit~s d'un projet agroforestier? 

* 	 Quels probl~mes se posent aux femmes concernant les ressources foresti~res privies ou 
publiques? 

" 	 Queries sont les contraintes que les femmes doivent rdsoudre pour s'attaquer aux probl~wes 
d'arbres et de la foresterie? Le projet peut-il aider les femmes Asurnionter ces contraintes? 

* 	 Les organismes charges de la vulgarisation foresti~re s'intdressent-ils aux probI~mes et aux 
contraintes des fennmes relatifs aux ressources foresti~res? Sont-ils conscients de leurs 
probl~mes et contraintes et sont-ils en mesure de s'y attaquer? 

* 	 Y a-t-il des femmes employees comme agent de vulgarisation agricole ou au niveau de la 
direction? 

* 	 Y a-t-il dans la zone du projet des groupes de femmes, des associations de paysans ou des ONG 
locales qui peuvent jouer un r6le d'animateur pour aider les femmes et les hommes Asurmonter 
les probl mes lids aux ressources arboricoles et foresti~res? 

ENCADRIt 22 
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Consequences pour la conception du projet 

Les planificateurs du projet devraient poser aux femmes ainsi qu'aux hommes des questions sur leur 
utilisation des produits des arbres au niveau de l'exploitation et des produits -amassdsdans les fortts 
communautaires. II y aura lieu d'identifier les fonctions lies A l'entretien du m6nage et A la 
production de revenus. IIconviendra de noter les diffdrences entre les m6nages agricoles Afaibles 
et &fortes ressources et de d6ployer des efforts pour protdger l'accbs des tranches relativement 
pauvres de ]a communautd aux ressources foresti~res. 

Les planificateurs devraient consulter les fenmes et les hommes 
pour identifier leurs esp ces prdfdr6es et les problmes spdcifiques rencontrds par les femmes et les 
hommes en ramassant et en utilisant les produits des arbres et des forets, par esp~ce et par saison. 
IIy a lieu de poser des questions aux femmes et aux hommes sur leurs m6thodes de gestion forestibre 
et sur leurs connaissances au sujet de diverses caractdristiques des esp~ces locales et de leurs 
produits. Lorsque les diffdrents besoins, droits et connaissances des hommes et des femmes ont dtd 
d~terminds, les planificateurs devraien, examitier les aspects dconomiques des m61anges d'esp~ces
dans le but de concevoir dei volets de projet susceptibles de rdpondre aux besoins des femmes et des 
hommes d'une mardre efficace par rapport au coot. 

ULrsque les femmes locales ont identifid leurs probl~mes lids aux ressources forestires et/ou h la 
participation aux projets, ii conviendra de les consulter sur la possibilit6 de collaborer avec le projet
dans le but de iurmonter leurs probl~mes. Cette collaboration pourrait dgalement comprendre les 
autoritds du village, les hommes et le personnel forestier dans la zone du projet. 

Les femmes peuvent exiger une assistance compldmentaire pour surmonter les contraintes spdcifiques 
au r6le des genres qui s'opposent leur participation enti~re au projet. Par exemple, on pourrait
s'attaquer au manque d'accas traditionnel des femmes h des terres oi elles peuvent dtablir une 
pdpini~re ou un bosquet familial pour le bos de feu en organisant des groupes de femmes qui 
peuvent demander aupr~s des autoritds villageoises des droits spdciaux sur des terres. 

Les femmes ainsi que les hornmes devraient recevoir une formatiin sur l'entretien et les utilisations 
des nouvelles espoces et sur les techniques amliordes de gestion des terres et des ressources en eau. 
Les agences de vulgarisation et de recherche foresti6res devraient atre encouragdes 4 engager
davantaga, de femmes au niveau des oprations et de la direction, peut-8tre au moyen des bourses 
spdciales de formation prdvues par le projet Al'intention des finmes. 

Les connaissances acquises pendant la preparation du projet ou dans le cadre d'dtudes spdciales sur 
les diffdrences entre les droits des femmes et des hommes aux ressources foresti?,res et entre leurs 
utilisations respectives de ces ressources ou sur les diffdrences de genre et les probl6mes et 
contraintes s'opposant Ala participation au projet peuvent dtre utilisees pour am6liorer la conception
du pro>et et pareillement pour concevoir une formation en cours d'emploi Al'intention des agents
forestiers afin de les aider Ardpondre aux besoins des femmes. 
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3.13 Pcheries 

II existe essentiellement deux types de petit projet de pecheries dans le secteur .rural: les projets sur 
les communautds de pdcheurs qui exploitent un environnement maritime, lacustre ou fluvial et ceux 
qui introduisent les techniques de l'aquiculture ou de la pisciculture auprts des agriculteurs. Cette 
sous-section examine sdpardment les deux types de projet de pecheries. 

Communaut~s de pkcheurs Laditionnelles 

Les questions prdsentdes A l'Encadrd 23 pourront aider l'dquipe chargde de la conception du projet
Amieux comprendre la meilleure manibre d'laborer un projet de pecheries susceptible de profiter 
A la communautd enti~re si elles sont posdes aux hommes et aux femnes dans les villages de 
pecheurs.
 

ANALYSE DE GENRE DES PROJETS DE PECHERIES 

" 	 Dans queUe mesure la peche ou la transformation du poisson reprdsente-t-elle la principale ou 
l'unique source de revenu des hommes et des femmes? 

* 	 Dans queUe mesure existe-t-il des distinctions traditionnelles entre les r6les et les 
responsabilitds des hommes et des femmes dans les activit6s des p~cheries? Dans les autres 
activit~s productives? Dans la formation et le contr6le des revenus? 

* 	 A queues activit6s les femmes participent-elles pour leur propre compte et Aqueues activit6s 
participent-elles afin de fournir un appui aux hommes qui contr6lent ces activitds? 

* 	 Existe-t-il des tabous traditionnels qui emp~chent les femmes de participer Acertains t3'pes
d'activit pour leur propre compte? Le projet peut-il aider les femmes Asurmonter ces tabous? 

* 	 Les activites des pecheries continuent-elles durant toute l'anne ou sont-elles saisonniares? 

" 	 En cas de migration saisonnire, les femmes participent-elles Ala migration ou restent-elles au 
village? Queues sont leurs responsabilit~s pendant la migration? 

* 	 Qui poss~de les moyens de production: bateaux, filets, pi6ges, fours de s&ehage, etc.? 

* 	 Qui fabrique et r6pare les filets, les voiles, les pi~ges, les bateaux de p~che, etc.? Les femmes 
regoivent-elles des revenus de ces activitds? 

* 	 Les femmes participen.-elles A la transformation du poisson? Apr~s ia transformation, le 
poisson est-il consomm6 par la famille? Est-il vendu? En cas de vente, qui contr6le les 
recettes? 

" 	 Quel matdiiel de transformation emploie-t-on? Est-il possible de fabriquer localement un 
materiel am~lior? 

* 	 Les femmes ont-elies acc~s Ades credits pour les activit~s de transformation du poisson? Pour 
les activit~s de commercialisation du poisson? 

" 	 Du point de vue des femmes, quels sont les besoins les plus urgents en mati~re de 
transformation et de commercialisation? Comment le projet peut-il s'y attaquer? 

* 	 Le projet crde-t-il de nouvelles formes de transformation ou de commercialisation qui risquent
de remplacer les activit6s rdmun6ratrices traditionnelles des femmes? Peut-on modifier la 
conception de ces activits pour que les femmes b~n6ficient des avanages du projet? 

* 	 Les marchds et les transports disponibles sont-ils suffisants pour absorter la production accrue? 

ENCADRI 23 
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ConsEquences pour la conception du projet 

Dans la plupart des communautes de pdcheurs, les femmes ne participent pas aux op6rations de peche
kproprement parler mais ont tendance Ase specialiser dans la transformtation et la commercialisation 
du poisson. Les hommes possdent souvent le materiel de peche et effectuent les operations de 
pdche, alors que les femmes achbtent le produit de la peche auprbs des pecheurs, y compris leur 
propre mari. II arrive souvent que les femmes construisent, ach~tent et contr6lent la technologie 
pour le sechage, la salaison et le boucanage du poisson. 

Dans certaines communautds les femmes sont censes aider Areparer le materiel de p~che de leur 
mari,dansd'autres communautes la r6paration des filets est une source de revenus en esp ces et dans 
encore d'autres elle constitue une activitd exclusivement masculine. 

II convient aux projets de pdcheries dans les communautds de pecheurs artisanales d'analyser les 
relations de genre du cycle entier de production, de transformation et de commercialisation afin 
d'assurer que les avantages du projet reviennent non seulement aux hommes mais aussi aux femmes. 

Si la technologie actuelle entralne des pertes importantes pendant la transformation et la 
commercialisation, ily aura lieu d'examiner la possibilitd de fournir une technologie qui permettrait
de faire des economies de main-d'oeuvre ou d'augmenter le rendement sans ddpasser les capacit6s 
financibres des femmes (avec ou sans crddit). 

Les avantages des efforts pour aider la creation ou le renforcement de groupes de femmes dans le 
but de participer Ades activites de transformation et de commercialisation cooperatives et d'obtenir 
un accbs A des crdits collectifs ou individuels devraient 8tre examines avec les participantes 
eventuelles. 

Ii conviendra d'examiner 6galement l'arrelioration de la productivite et de la capacite de formation 
de revenu des activites hors-saison, en particulier dans les communautes de pecheurs pauvres qui 
disposent de peu de sources de revenu et de nourriture. 

Pisciculture 

Les questions presentees A l'Encadrd 24 peuvent aider les equipes chargdes de la conception des 
projets piscicoles A evaluer les questions de genre. 
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ANALYSE DE GENRE DES PROJETS PISCICOLES 

" Les hommes et les femmes dans la zone du projet ont-ils d6ji particip6 Ala pisciculture Apetite 
dchelle? 

* Quelles sont les responsabilit6s habituelles des femmes dans les autres projets de pisciculture
de la zone du projet ou du pays? Quels droits ou avantages leur reviennent normalement au 
moment de la peche? 

* 	 Que fait-on du produit de la pA-che? Est-il destin6 Ala consommation domestique ou vendu 
sur le march6 ou tous les deux? En cas de vente, qui reqoit les recettes? 

* Une partie de la peche est-elle sdch6e ou boucande? Qui s'occupe de la traisformation? Avec 
quel materiel? Comment les poissons sont-ils obtenus? 

* 	 Quel est l'emploi du temps quotidien ou hebdomadaire moyen des hommes et/ou des femmes 
relatif Ala construction du bassin? A l'alimentation des poissons? A l'exdcution de la peche? 

* 	 Quelle est la relation entre la repartition par sexe des heures de travail et des avantages? 

* 	 Quel type de formation en pisciculture est fourni? Les hommes et les femmes sont-ils formn6s 
proportionnellement Aleur participation respective aux cpdrations piscicoles? 

ENCADRt 24 

Consequences pour ia conception du projet 

Etant donnd que la pisciculture est rarement une activitd traditionnelle oil il existe une division par 
sexe habituelle de la main-d'oeuvre et des droits au produit de la peche, les projets piscicoles 
devraient commencer par des discussions approfondies avec les participants dventuels sur les 
diffdrentes mani~res possibles d'organiser la division par sexe de la main-d'oeuvre n~cessaire pour
la construction des bassins, l'alimentation des poissons et l'exdcution de la pdche. II convient de 
discuter dgaement de la nature des diffdrents droits au prod. . dventuel de ia peche et peut-dtre 
meme de conclure un accord Ace sujet avant le ddmarrage du projet. 

Les planificateurs (ou les administrateurs) du projet peuvent citer les exemples d'autres communautds 
pour soulever les questions de genre fides A la participation et au partage des avantages. Les 
planificateurs du projet devraient examiner d'une mani~re approfondie les incidences probables du 
projet sur la main-d'oeuvre et analyser les goulets d'dtranglement possibles au niveau de la main
d'oeuvre saisonni~re ou spdcifique aux genres. 11 y a lieu d'examiner dans le ddtail les questions 
lides au contr6le et h l'utilisation du produit de la peche et de rechercher les points de commun 
accord concernant la quantitd de production n6cessaire h la nutrition familiaie et la distribution des 
revenus dventuels de la transformation et/ou de la vente du poisson. 
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Lorsqu'il est prdvu que les hommes et les femmes participent A un projet de pisciculture, il 
conviendra d'organiser une formation pour les deux. I1y a lieu d'encourager les services 
gouvernementaux de vulgarisation en pisciculture h engager des agents du sexe fdminin aussi bien 
que masculin, peut-etre en offrant Ades femmes des bourses de formation spdciaies. 

4 EVALUATION DU PROJET 

Le chargd de projet joue un rh1e important dans la formation de la mission d'dvaluation, dans la 
d6finition des termes de r6fdrence de ses membres et dans l'utilisation des rdsultats obtenus par eux 
pour r&Iiger le rapport d'dvaluation. 

Si un charg6 de projet qui est sensibilisd aux questions de genre et qui a de l'exp6rience pertinente 
a particip Ala s6lection des membres de l'dquipe de prdparation et 4 la redaction de leurs termes 
de r6fdrence, ainsi qu'A la conception, au besoin, des 6tudes compl6mentaires n6cessaires pour 
assurer l'efficacit6 de la prdparation, il disposera probablement de suffisamment de documentation 
pour s'attaquer aux questions de genre soulevees dans ces directives meme avant I'ach6vement des 
travaux de la mission d'dvaluation. 

Si les questions de genre et les autres themes importants ont 6td pris en considdration pendant la 
preparation, la mission d'dvaluation aura simplement A confirmer ]a faisabilitd technique, 
dconomique, 6cologique et sociale du projet. Si, en revanche, la mission de prdparation n'a pas tenu 
suffisamment compte de certaines questions de genre importantes et que toutes les donn6es 
n6cessaires sur le r61e des genres n'ont pas 6td rassembl6es, il sera peut-dtre n6cessaire d'organiser 
une mission de prd-6valuation afin de combler ces lacunes. 

Le plus souvent, cependant, il est possible de corriger les effets d'une analyse de genre effectu6e 
pendant la pr6paration qui s'est rdvd6e insuffisante, ainsi que les d6fauts correspondants au niveau 
de la conception du projet, en assurant que certains ou l'ensemble des experts de la mission 
d'dvaluation soient sensibilis6s aux questions de genre importantes et disposent de suffisamment de 
temps, de formation et de ressources pour les prendre en consid6ration en modifiant la conception 
de certains volets du projet pendant la mission d'6valuation elle-meme. Au cas oh il existe plusieurs
probl~mes relatifs au r6le des genres dans la conception 6labor6e par ia mission de prdparation, il 
est recommandd d'ajouter Ala mission d'dvaluation une personne sp6cialisde dans les questions de 
genre. 

En prdparant les termes de r6fdrence de la mission d'6valuation, le charg6 de projet peut trouver utile 
de consulter les directives sur la phase de pr6paration afin d'identifier et de pr6ciser les questions 
de genre que chaque membre de la mission d'6valuation devra examiner. I! peut s'av6rer utile 
6galement de charger chaque membre de la mission d'analyser et de prendre en consid6ration les 
questions de genre associ6es h la conception d'un volet de projet particulier. 

Si des renseignements de rdf6rence n6cessaires sur les questions de genre importantes font d6faut 
dans la description du secteur agricole et/ou dans l'exposd sur les institutions agricoles, la zone du 
projet et les systemes d'exploitation de la zone, on pourra charger divers membres de l'dquipe 
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d'dvaluation de rassembler les renseignements qui sont d'une importance particulire pour la 
faisabilit6 et la durabilit6 du projet, ainsi que pour son impact sur les questions de genre. 

Pendant toutes les dtapes de la conception et de l'dvaluation du projet, l'Unitd femme et 
d6veloppement pourra foumir un appui concernant les sources et les mdthodes de rassemblement de 
donndes, la d6finition des questions de genre importantes qu'il y aura lieu d'examiner et les strat6gies 
susceptibles d'amd1iorer la sensibilitd et l'impact de la conception du projet du point de vue du r6le 
des genres. 

Au moment de r&Iiger le rapport d'6valuation, il convient d'inclure dans les sections sur le contexte 
et la zone du projet la plupart des renseignements descriptifs sur le r6le des genres. La section sur 
la zone du projet devrait comprendre une description des principaux systbms d'exploitation dans la 
zone du p; "jet et prdciser ia division par sexe de la main-d'oeuvre et des responsabilitds lies a la 
production des cultures vivri~res et de rapport et A l'dlevage, ainsi que les principales sources de 
revenu des hommes et des femmes. 

La description de chaque volet du projet devrait examiner la participation attendue des hommes et 
des femmes, exposer les contraintes spdcifiques susceptibles de rdduire la participation des femmes 
et ddcrire les strat6gies pour s'attaquer Aces contraintes pendant I'exdcution du projet. 

Si les questions de genre ont dtd convenablement incorpordes dans le rapport d'6valuation et la 
description des volets, le paragraphe sur les femmes dans la section des justifications peut simplement 
rdsumer de quelle mani~re la conception du projet s'attaque aux principales questions de genre 
identifides et, en particulier, de quelle mani re le projet s'attaquera aux contraintes s'opposant Ala 
participation des femnes. Si les questions de genre n'ont pas dtd prises en considdration lors de ]a 
conception du projet, il faudrait sans doute omettre ce paragraphe vu que le charg6 de projet ne 
risque pas d'avoir suffisamment de renseignements pour se prononcer sur l'impact probable du projet 
- qu'il soit positif ou n~gatif - sur les fernmes. 

5 SUPERVISION ET SUiVI DU PROJET 

La conception de chaque projet devrait identifier un petit nombre d'indicateurs de participation et 
d'impact dont les superviseurs et les directeurs du projet pourront assurer un suivi rdgulier. 

5.1 Suivi de la participation par sexe 

L'un des indicateurs les plus importants de l'impact sur les questions de genre est tout simplement 
le nombre d'hommes et de femmes qui participent i chaque volet du projet. Le personnel du projet 
devrait rassembler cette information de base tous les six mois au minimum. Au moment d'dtablir 
les rapports, on peut indiquer la proportion de femmes en fonction du nombre total de participants. 
L'Encadr6 25 prdsente quelques exemples d'indicateurs de participation. 
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SUM DU PROJET: INDICATEURS DE PARTICIPATION 

" 	 La proportion de femmes qui bndficient d'une assistance technique dans le cadre des activitds 
de vulgarisation en fonction du nombre total de b6ndficiaires. 

* 	 La proportion de femmes qui regoivent un prt Acourt ou Amoyen terme en fonction du 
nombre total de b~n6ficiaires de cr6dits. 

* 	 La proportion de femmes qui participent Ades coopdratives agricoles ou Ad'autres associations 
crdes par le projet en fonction du nombre total de participants. 

* 	 La proportion de femmes qui occupent un poste au niveau de la direction d'une association ou 
d'une coop6rative en fonction du nombre total de directeurs 6lus ou nomm~s. 

" 	 Le pourcentage des activit6s du projet portant sur les domaines oi6 la responsabilit6 et le 
contr6le de la prise de d6cisions reviennent principalement aux femmes. 

* 	 La proportion de femmes occupant un poste de sp~cialiste ou de soutien au niveau du projet 
en fonction de l'effectif global du personnel spdcialis6 et de soutien. 

ENCADRl 25 

Les renseignements recueillis sur le nombre et le sexe des participants et des membres du personnel 
du projet devraient 8tre inclus dans les rapports d'exdcution et de supervision pr6pards pour la 
Banque. 

5.2 Suivi de I'impact du projet par sexe 

Le suivi de l'impact du projet sur le rendement agricole et les revenus rdels des participants est une 
tAche plus ambitieuse et difficile. Un tel suivi constitue ndanmoins un excellent moyen de d6terminer 
dans quelle mesure le projet arrive rdellement Aatteindre ses objectifs. 

On peut mener chaque ann6e des enquies structurdes qui 6valuent quelques indicateurs d'impact, 
choisis et d6finis avec soin, puis les comparer avec les indicateurs rdunis dans une enqu8te de 
r6fdrence. L'iddal serait de comparer ces indicateurs avec les donndes rassembl6es dans une s6rie 
simultande d'enqudtes annuelles sur les non participants au projet dans la zone du projet. Il 
conviendrait dans ce cas de choisir au hasard un dchantiilon de participants et de non participants 
pour que le sexe, l'fige et les revenus de chaque groupe de l'dchantillon soient reprdsentatifs de la 
population globale. 

L'Encadrd 26 prdsente quelques exemples d'indicateurs de l'impact du projet. 
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INDICATEURS DE L'IMPACT DU PROJET SUR LES HOMMES ET LES FEMMES 

* 	 Production moyenne de cultures traditionnelles et non traditionnelles de la part des femmes 
et des homies aidds par le projet. 

* 	 Revenus moyens des femmes aid~es par le projet provenant de la transformation de produits 
agricoles. 

* 	 Revenus moyens des femmes aides par le projet provenant de la transformation de produits 

animaux. 

* 	 Nombre moyen d'animaux appartenant aux femmes et aux hommes aides par le projet. 

" 	 Changement moyen de l'emploi du temps des femmes consacr6 Aune activit6 lanc6e par le 
projet (par exemple, production d'une varit6 hybride de mais) dont les recettes sont contr~l6es 
par les hommes. 

* 	 Opinion des participants concernant l'impact de divers volets du projet sur leurs revenus et 
bien-8tre personnels et sur les revenus et bien-Otre globaux de leur famille. 

ENCADRIt 26 

Des dvaluations rdgulibres de l'opinion des participants et des non participants concernant la 
pertinence de certains volets du projet en relation avec leurs besoins et bien-dtre dconomiques 
peuvent indiquer la ndcessit6 d'apporter des modifications aux activitds du projet. 

6 	RAPPORT D'ACHEVEMENT DU PROJET ET RAPPORT DE POSTEVALUATION 

Le rapport d'achbvement du projet (RAP) devrait tenter de rdpartir par sexe tous les renseignements 
fournis sur la participation. Si la ddsagr~gation par sexe n'a pas fait partie du systame de suivi 
rdgulier du projet, il conviendra de ddployer des efforts spdciaux pour assurer que les questions de 
genre sont comprises dans tous les exercices de rassemblement de donndes prdvus pour la pr6paration 
du rapport d'achbvement du projet. 

Le profil du sexe des participants Adivers volets devrait dgalement ddsagrdger les donndes sur les 
m~nages dirigds par un homme et ceux diriges par une femme. 

Si des changements au niveau de la production et du rendement de certaines cultures sont observds, 
il y aura lieu d'indiquer le sexe des producteurs habituels des cultures spdcifiques. 

I1conviendra de mentionner les efforts spdciaux ddployds pendant l'exdcution du projet pour
amdliorer la participation des femmes et des agriculteurs relativement pauvres, ainsi que les donndes 
sur les rdsultats de ces efforts. 
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Si la partikipation des femmes est minime ou inexistante h l'achbvement du projet, il conviendra de 
l'indiqucr clairement et d'exposer les circonstances. 

On devrait inclure dans la section du RAP sur l'impact social et environnemental une explication du 
succas ou de l'insuccbs des efforts ayant pour objet d'incorporer les femmes et les m~nages dirigds 
par une femme dans divers vo' "du projet. 

Bon nombre des directives s'appliquant au RAP s'appliquent dgalement au rapport de post6valuation 
ou 4 'dvaluation retrospective du projet (ERP). L'ERP porte, cependant, sur l'extrapolation des 
thbmes et des rdsultats prdsentds dans le RAP en vue de contribuer Ala conception de futurs projets 
et Ala politique du Groupe de la Banque. 

A mesure qu'augmentent progressivement la disponibilitd des donndes ddsagrdgdes par sexe et le 
nombre de projets qui essaient de nouvelles m~thodes destindes Aamdliorer le niveau et la qualitd 
de ]a participation des femmes, les ERP seront de plus en plus utiles en identifiant des stratdgies 
susceptibles d'amndliorer l'applicabilit6 au travail et au bien-etre des femmes de diffdrents types de 
volet de projet. 
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