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ContributiOIl à l'améliorarioll dr: la perfomulIIcc dll dispositif de !iIlivi-evalumiol/ ex((>I'!I(? du MINA GRI 

AVANT-PROPOS 

Le Centre Africain d'Etudes Supérieures en Gestion (CESAG) créé Je 5 août 1985 par la conférence 

des Chefs d'Etat s de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEAO) est devenu depuis le 

20 septembre 1996, à la suite de l'intervention de la Banque Centrale des Etats de}' Afrique de l'Ouest 

(BCEAO) un centre de formation des Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest 

Africain (UEMOA). Le CESAG a pour ambition de doter la sous région de jeunes cadres capables 

d 'opérer les changements nécessaires pour relever les nouveaux défis du développement qu'impose le 

contexte de la globalisation, en leur donnant, une soljde fo rmation dans le domaine de la gestion et un 

entrainement aux aptitudes et comportements nécessaires à l'exercice de fonctions managériales dans 

un contexte socioculturel africain. 

Aussi le programme de fonnation au D.E.S.S. Gestion des Projets qui est l'un des programmes du 

CESAG est·il il vocation professionnelle et essentiellement tourné vers la fonnat ion d' hommes 

d'action, capables de créer une dynamique de groupe en assurant une gestion efficace des honunes 

d'une part, et gérer les entreprises et organi sations africaines d 'autre part pour les rendre plus 

performantes et d ' innover pour assurer leur déve loppement durable, d 'où J' alternance enseignements 

théoriques e l stages pratiques. 

Ce dernier volet de la fonnation prévoit, pour chaque stagiaire-manager, un stage de fin cycle, qui peut 

revêtir la ronne d'une miss ion dans une entreprise, une organisation ou une administration ou de 

recherche appliquée en management. D'une durée d 'au moins deux mois, il s' insère donc da ns un 

souc i de contact et d'ouverture avec le monde économique et professioMel et met à la disposÎtion des 

en treprises et administrations, des cadres directement opérationnels. 

Le présent mémoire concerne cette dernière partie de la formation. Il s'agi t de l'analyse d ' une véri table 

situation problématique rencontrée pendant le stage en milieu professionnel au Ministère d'Etat, 

Ministère de J'Agriculture de Côte d'Ivoire. En effet, Je sujet aborde la question de la performance du 

dispositif de suivi-évaluation externe du Mini stère de l'Agriculture. Les résultats des travaux de terrain 

sous form e de recherche appliquée avec des propositions d'amélioration de celle performance sont 

contenus dans le présent mémoire qui sera soutenu publiquement devant un jury. 
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COl1lributiOI1 à l'amélioration de la pe/furmal1ce du dispositif de suil'i-évaIIlOlioll externe d" M1NAGRf 

PREAMBULE 

La plupan des pays en vo ie de développement se sont lancés dans d'importants exercices de 

planification ct de reronnes politiques comme les Plans Nationaux de Développement (PND), les 

Documents de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), les Objectifs du Millenaire pour le 

Développement (OMO), la décentralisation et les réformes budgétaires, lesquels supposent tous des 

besoins conséquents en suivi-évaluation. Compte tenu de l'imbrication de ces besoins, il est impérieux 

de mettre en place dans ces pays des systèmes de suivi-évaluation articulés au niveau mondial ct 

appropriés au ni veau national. En outre, la communauté intemationale de développement partage ce 

souci d'améljoration du sui vi -évaluation pour placer les fonctionnaires des services étatiques, les 

organisations de la société civiles et les pal1enaires au développement dans des conditions idéales pour 

lirer les leçons, planifier et allouer efficacement les ressources et présenter les résultats aux principales 

panies prenantes auxquel!es ils dOIvent rendre compte (OMD, 2002). 
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COl/tribution à "amelioratiull de fa pelfarll/al/ce du dispositilde suivi-évaluatioll externe du /l4JNAGRl 

1 PRESENTATION GENERALE 

1.1 Objet de l'étude 

La présente etude est relative au suivi & évaluation ex(e..-ne des projets de développement agricole du 

Ministère d'Etat , Ministère de l' Agriculture de Côte d'Ivoire (MINAGRl). 

1.2 Problématique 

Pendant plus de quatre décenn ies, la Côte d'Ivoire indépendante s'est positionnée comme le pôle de 

développement de l'Afrique au sud du sahara. Au cours de cette période, la promotion d'un 

développement socio-économique hannonieux a consti tué le souci pennanent de l'Elat et s 'est trad uite 

par d ' importants efforts financiers consent is pour, entre autres, la mise en place d'infrastructures el 

équipements socio-économiques de base. Pour ce qui nous conceme, au Ministère d'Etat, Ministère de 

l'Agriculture, les appuis financiers consentis a notre pays par les partenaires au deve loppement à 

travers des accords de prêts el de dons culminent aujourd'hui à plus de cinq cents milliards de francs 

CFA (500 milliards) depuis 1986 pour une quarantaine de projets don t trente et un SOIll en cours 

d'exécution (confere annexes 3 el 4) . 

Le bilan de la gestion de ces di fférentes actions de développement et de leurs effets/impacts réels 

révèle de nombreux obstacles et insuffisances. Au nombre de ceux-ci , on note : 

};> l'absence d'un véritable cadre fonnalisé de suivi et de contrôle des actions de développement; 

~ la non prise en compte systématique de la fonction Suivi/Evaluation dans les interventions de 

l'Etat ; 

>- le manq ue de rigueur dans le choix et la gestion des ressources matériell es et humaines mises à 

la disposition du M1NAGRI; 

}> l'insuffisance des capacités teclUliques des structures concernées ; 

):> l'absence d'un cadre intégré et cohérent de coordination des projets/programmes de 

développement au MINAGRl ; 

);> l'inexistence d'un cadre de concertation permanent des partenaires d'une part, et des 

partenaires avec le gouvernement d'autre pan, en matière d'élaboration, de 

planification/programme el de mise en œuvre des programmes de développement, el 

.,. l'absence d 'un système de communicat ion efficace autour des actions initiées. 

Les conséquences de ces écans, eonrmnés cn grande partie par di verses miss ions d 'audit de bailleurs, 

sont nombreuses et concernent, entre autres, 

• le gaspillage de temps el de ressources rares en matière de projet particulièrement pour un pays 

pauvre comme la Côte d'Ivoire; 
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ContrjbutjOI/ à {'ameliora/ioll de {a performance du dispositif de suivi-évaluafion exlem€ du MINAGRl 

• l'utilisation abusive et inopportune des moyens matériels et humains; 

• l'absence de synergies possibles entre les divers projets/programmes; 

• la non Înternalisation du processus d ' élaboration des politiques de développement , et la non 

capitalisation des expériences acquises pour une meilleure fonnulation et une gestion efficace 

des politiques et stratégies de développement futures; 

• le faible taux d'exécution réel des projets/programmes et surcoûts de réalisation entraînant des 

ponctions considérables sur les ressources de \ 'Etat; 

• la non prise en compte systématique de l'après investissement dans la fonnulation et la mise en 

œuvre des infrastructures de développement , et des stratégies de développement agricole mal 

formulées , 

Ayant pns conscience de l' impact de celle situation sur la performance de son dispositif de 

développemelll agricole, il impon e que l'Etat de Côte d 'Jvoire initie des act ions d 'amélioration de son 

cadre d'intervention, notamment au niveau institutionnel et en tennes de processus et procédures afm 

d 'assurer une pl liS grande efficac ité dans ses actions, d'où une grande priorité accordée à la promotion 

de la Bonne Gouvernance dont l' un des instmments fondamentaux est la fonction Suiv i-Evaluation. 

En outre, face à la rareté de plus en plus préoccupante des ressources et dans le contexte acluel de la 

SRP (Stratégi e Réduction de la Pauvreté) assortie de la politique irréversible de décentralisation, la 

Côte d'lvoÎre doit s' engager sur la voie de ré formes structurelles profondes et viables qui nécessitent 

de la part de tous les partenaires une amélioration notable des modalités de mise en œuvre des actions 

de développement agricole incluant la foncti on Sui vi/Evalu ation à ]' effel de : 

• mieux [onnuler les proj ets/programmes de développement agricole; 

• assurer leur bOlUle exécution; 

• et réunir les conditions de durabilité des effets/impacts des actions de développement afin 

d ' assurer une répartition équitable des richesses au ni veau régional. 

C 'est pourquoi, au delà de l' allocation des ressources, le renforcement du cadre de coordination ct 

d ' intervention de l'Etat est essentiel et doit s'intensifier par l'appui à la définilion·validation d'outils et 

instruments perfonnants de coordmatiotl, de contrôle el de suiv i-évaluation des programmes. 

A travers ce mémoire, nous nous proposons de contribuer à l'amé lioration de la perfornlance 

du di sposi tif de suivi-évaluation externe du Ministère d'Etal, Ministère de l' Agriculture par l'analyse 

de ce lui-c i et la fonnulation de recommandations, 
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J.3 Objectifs de l'étude 

1.3.1 Objectif général 

l C'est de contribuer à "amélioration de la performance du système de suivi&évaluation externe du 

Ministère de l' Agricultu re. 

1 

1.3.2 Objectifs spécifiques 

-Décrire et analyser le système de suivi-évaluation externe; 

-Rechercher et identifier les contraintes au niveau de la régularité de la production des 

documents, du contenu et de la pertinence du contenu mais également du délai de production, 

-évaluer la qualité des animateurs du système; 

-faire une analyse diagnostic du dispositif organisationnel, institutionnel et réglementaire en 

place; 

-lister les contraintes identifi ées el détenniner leur impact sur la viabilite des projets; 

-formuler des propositions susceptibles de réduire les contraintes et d'amél iorer le système de 

suivi&évaluati on. 

1.4 Intérêt de l'étude 

"Les exemples son t nombreux en effet de projets qui ont abouti à des échecs parce que leur sui vi n'a 

pas été fait avec suffi samment d'attent ion et de précautions. " 11 y a donc intérêt à identi fi er et à 

éliminer les insu ffi sances dans le système de su ivi des projets pour leur assurer un meilleur succès. 

Ainsi l'intérêt de la présente étude se situe à plusieurs niveaux: 

.:. Pour la sous- région oues t arricaine, il réside dans le fai l qu'elle con tribue à l'amélioration du 

système de suivi&êvalualion el à la viabilité des projets de développement base du 

développement durable; 

.:. Pour la Côte d 'Ivoire, cet intérêt réside en l'amé lioration de son cadre d'intervention pour une 

plus grande efficacité de ces actions de dé ve loppement et la promotion de la bonne 

gouvernance afin d 'assurer le développement humain durable; 

.:. Pour le CESAG, l'étude permet la m ise en œuvre d'outi ls pédagogiques et l'enrichissement en 

matière d'analyse d'évaluation et gestion de proj ets; 
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COlltribution à l'amelloratÎon de la performance du dispositif de suÎvi·évaluation externe du MINAGRJ 

.:. Pour le MINAGRA, l'étude contribue au renforcement des capacités dans le domai ne du suivi

évaluation des projets de développement rural mais également assure une meilleure efficacité 

des projets, une meilleure exécution de ceux-ci et enfin assure les conditions de succès de ces 

projets; 

.:. Pour nous même, elle apporte l'acquisition d'expérience pratique en matière de Suivi & 

évaluation de projets. 

1.5 Délimitation du champ de l'étude 

La présente étude porte sur l'analyse de l'impact d'un bon système de suivi & évaluation dans la 

réussite de projets. Elle aborde la question d'un bon système de suivi & évaluation externe 

menée par la !lltelle des projets de développement et s 'appuie sur le cas du Projet de Développement 

Rural du Nord-Est de la Côte d'lvoire(PDRNE). 

1.6 Démarche de l'étude 

La démarche pour y arri ver s'art icule autour des poinls sui vants: 

-une revue de littérature; 

-la proposi ti on d'un modèle d'analyse; 

-l 'é laborat ion d'un guide d'entretien; 

-la conduÎte des entretiens; 

-la présentation et l'analyse des résultats; 

-la fonnld ation de recommandatIOns. 

1.7 Plan de l' étude 

L'éLude se compose de deux grandes parties: 

-une première partie consacrée au cadre conceplUel et au contex te de "étude 

-une deuxième partie ou nous présentons les résultats de nos investigations et les recommandations 

[annulées. 

En plus de ces deux parties , notre étude comporte une introduction et une conclusion. 
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Première partie: 

CADRE THEORIQUE ET CONTEXTE DE L'ETUDE 
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Comriburiol/ à ( 'Qllu!liormion de ln pelforll/once du dispositif de suivi· évaluation externe du MfNAGRI 

INTRODUCTION 

Le suivi-évaluation est un outil de gestion abondamment étudié et largement appliqué dans la mise en 

œuvre de projets et programmes de développement. L'intérêt manifeste que lui portent de plus en plus 

les activités de développement national public ne signifie pas qu'il s'agisse pour autant d'une totale 

nouveauté dans le secteur public. Les efforts engagés afin d'améliorer la gestion et assurer le succès 

des projets de développement sont aussi anciens que les projets eux·mêmes. La nouveauté n'est donc 

pas J'outil mais la prise de conscience et la présence de la fonction de suivi ·évaluation sur la 

performance du dispos itif de développement en général et sur celui du développement agricole en 

particulier. 

Le but du suivi -évaluation est de réduire au maximum les écarts. Cette réduct ion nécessite la mise Cil 

place d'indicateurs de mesure pertinents sur les activités de projets car J'efficacilé d'un système de 

sui vi-évaluéltion se réalise davan tage par sa bonne conception mais surtou t par la bonne analyse de 

l' informat ion. Il importe desonnais de définir une strategie d'intervention en tenne de suivi-évaluation. 

L'objet de cette parti e est de faire ressorlir les principaux éléments el les concepts fon damentaux du 

cadre conceptuel. Pour se faire, elle comportera trois (3) chapitres : 

• Chapitre 1: Les définitions des concepts de projet, de suivi et d 'évaluation : il 

s'agit ici de faire ressortir les éléments clés de définition de ces concepts; nous 

aborderons éga lement d'autres notions qui méritent d'être pris en compte dans un systeme 

de suivi ·évaluation ; 

• Chapitre 2 Contexte de l'étude ; dans ce chapitre, il s'agirfl pour nous de faire 

l'état des lieux en mali ère de sui vi-évalualion ex terne au MINAGRJ ; 

• Chapitre 3 : Présenta tion du modèle d'analyse el méthodologie de l'étude; ici 

nous présentons le modèle d'analyse sur lequel nous nous sommes appuyé pour effectuer 

notre analyse. 
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CHAPITRE 1: Définition des concepts 

Le suivi & éva luation de projets a fait l'objet de plusieurs développements théoriques érigés sous 

forme de règles et procédures à suivre pour mener correctement un proje t à terme. 

Quelle définition donner aux concepts de projet, de suivi et d'évalualion? Comment appréhender la 

notion de gestion de projets? Quelles sont les critères pennettant d'apprécier un bon système de suivi

évaluation de projets? Comment éviter les difficultés qui peuvent entraver son fonctionnement? Telles 

semblent être quelques questions auxquelles nous tenlerons d'apporter des réponses dans cette partie. 

J-l Le concept de projet 

L 'une des tâches qui nous est apparue indispensable est d 'abord de définir différents concepts dont 

celui de projet. Tenne aux sens multiples selon les domaines (légi slation, économie .. .. ), la notion de 

projet sous la forme la plus générale pose le probleme de la maÎtrÎ se de l 'ac ti on dans le fulur. fu nsi 

selon L'AFNOR 1 un projet est «une démarche spécifique qui permet de structurer métfJOdiquement et 

progressivement une réalité a venir. If est défini et mis en œuvre pour élaborer une réponse au besoin d'un 

utilisateur, d'un client, ou d'une clientèle et il implique un objectif et des actions à entreprendre avec des 

ressources données. ~ 

L 'analyse de cette définition nous cond\lÎt à considérer que toute activité complexe de production de 

biens ou services qui mobilise des ressources limitées sur une période limitée pose le problème de sa 

gestion, donc des outi ls de sa gestion. 

Pour Wilson O' SHAUGHNESSy2 ({ un projet est un processus unique de transformation de ressources 

ayant pour bul de réaliser d 'une façon ponctuelle un extrant spécifique répondant à un ou des objectifs précis, à 

l'intérieur de contraintes budgétaires, matérielles, humaines et temporelles» 

Depuis plus d'une vingtaine d'années, beaucoup de travaux ont été réalisés su r la conception 

systémique de l' entreprise. Ainsi, Q'SHAUGHNESSY' a pu citer Von B ERTA LANFFY(t 973) et Joël 

De ROSNAY(1975). Le premier défini un «système comme un ensemble d'unités en interrelation 

mutuelle ». Le second consi dère «qu'un système, est un ensemble d'éléments en interaction dynamique, 

organisé en fonclion d'un but. i En e ffet, cette définition du concept de projet de O'SHAUGHNESSY 

s'appuie sur l'approche systémique pou r appréhender la not io n de projet. 

1 ln (de management de projet: concepts, août 199 t, Paris. 
1 In la (\ faisabilite de projet )} dc Wilson Q'SHAUGNI3SSY les êditiofls SMG 1992 p.2 
) In la tâaisabilite de projet ) cit. , p. 15 
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Pour lui le projet peut être considéré comme un système de type ouvert . 

L'analyse systémique a connu du succès dans la gestion des projets en s'appuyan t sur trois 

raisons fondamentales à savoir: 

-les insatisfactions par rappon aux résuhats el aux méthodes; 

-la convergence des apports de plusieurs disci plines qui a foumi des résuhals non 

negligeables; 

-les besoins de so lutions à des problèmes réels qui se posent aux projets. 

Somme toute, à notre sens, ces deux définitions se rejoignent. La première prend en compte la 

sati sfaction du client tandis que la deuxième conçoit le projet comme un processus unique, dont le 

résultat est lin extrant. 

J.J.J Les élémenls caracté.-istiques des projets 

Quelque soit leur nat ure, les projets présentent un certain nombre de caractéristiques communes 

présentées comme suit : 

>- la nouveauté et l' unicité: lU) projet implique généralement de raire quelque chose 

de nouveau, d 'unique en son genre et dans le même contexte; 

};> la du rée limitée: un projet se situe dans un horizon tempora ire limité; 

>- l'assujetti ssement à des eOnlraintes ri goureuses de perronnances, de délais. de 

qua lité et de coûts; 

.,.. le cycle de vie dynamique: le projet prend naissance dans l'émergence d' un dêsir 

ou d ' un besoin , d' un demandeur et se termine après livraison à ce demandeur d 'un 

produit ou d'un service perçu eomme sat isfaisant ce besoin ; 

~ l'implication de nombreux intervenants d'origines diverses ; 

» le contexte d'incertitude qui transfonne le projet en une aventure risquée. 

1.1.2 La typologie des projets 

Il existe plusieurs critères pour classer les projets. Dans le cadre de notre étude, nous avons retenu 

quelqll cs-uns pour notre class ificatio n. 
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1.1.2.1 Le critère de la taille 

Nous distinguons trois classes de projets. Ainsi , on a les micro-projets, les macro-projets et les micro

réalisations . 

Les micro-projets sont des projets dont les coûts d'investissement sont peu élevés et sont pour la 

plupart des créations d'enlreprises; (PMElPMI) 

Les macro-projets: ce sont des projets de grande envergure, ayant une incidence sur les agrégats 

macroéconomiques du pays. 

Les micro-réalisations: elles constituent des projets dont l'initiative provient de la base avec un 

important investissement humain. Elles se caractérisent par une participation active à la réali sation. 

Les méga-projets : ce sont des projets de très grande envergure s 'étendant sur plusieurs pays vo ire 

plusieurs zones géographiques du continent ou du monde avec incidence sur les agrégats macro

économiques des di tes zones. C 'esl par exemple le cas du NEPAD 

1.1.2.2 Le critère de la fillalite 

Ce critere pemlel de distinguer deux Iypes de projets: 

-les projets productifs dont l'output est destiné à la commercialisation, poursuivant un but lucratif. 

• les projets non directement productifs dont la production n'est pas destinée à la commercialisation et 

dont le rendement est attendu à plus au moins long terme. C 'est par exemple le cas de projets 

d'éducation, d'infrastructures, de santé ... 

1.1.2.3 Le critère d'arüCIllatioll des projets 

JI existe scion ce critère les projets techniquement compatibles el les proj ets incompatibles. 

Pour M. Chervell et M.Legall les projets techniquement compatibles sont (,des projets réalisables 

sUnu/tQllémelll à Ja canditioll que les moyeltS suffisanls soient disponibles (credits. persollnel qualifié 

.. .))). • 
Au niveau des projets compatibles nous distinguons: 

• les projets compatibles dépendants qui doi vent être réali sés simultanément ou grappe de 

projets; 

_ les projets compatib les indépendants qui peuvent être réali sés simultanément ou séparément ou 

portereuille de projets. 

4 CHER VELL M. ct LEGALL M. Méthodologie dc le planification: Manuel rI 'éva luation des projets, mini stère de la 
coopération 1976 P. Il 
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Au niveau des projets incompatibles: 

Ce sont des projets qui ne peuvent être réalisés simultanément. La réalisation de l'un exclu la 

réa lisation de J'autre_ 

1.2 Les approches de la gestion des projets 

La revue de liltérature nous a permis de deceler quatre approches pour définir la gestion de projet à 
savOIr: 

.:. l'approche systémique; 

.:. l'approche descripti ve i 

.:. l'approche fonctionnelle ; 

.:. l'approche par les composantes du management. 

La dernière approche est celle que nous avo ns retenue pour notre élude. Elle pan du concept que le 

management est l'art et la science de conduire une organisation, de la diriger, de planifier son 

développement et de la contrôler. Elle définit le management par ses quatre composantes que son t: 

>- la planification ; 

» la direction (diriger animer motiver) ; 

>- l'organisation (structure, compétences, description des tâches, et responsabilités, adéquation 

enlre lâches et hommes) ; 

}> le contrôle du système. 

La gestion du di sposi tif de suivi-évaluation est une activité de management qui s'adapte aux quatre 

composanles du management. 

La planification 

Elle permet un meilleur contrôle du temps une meilleure utilisation des ressources pour déterminer les 

priorités afin de fournir à temps voulu des données précises pour une prise de décision dans le but de 

s'assurer que la ges tion est conforme au plan. 

L'organisation 

La fonction d'organisation consiste à mellre en place une structure organisa tionnelle et un système de 

coord ination des ressources ct des activités pour réaliser les objectifs de l'organisation. Pour y parvenir 

une di vision des tâches et lin regroupement de certai nes activités pour fonn er des unités ou 

départements sont nécessaÎres. La coordÎnation d'une organisation peut se fail en deux dimensions ; 
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• la dimension horizontale s'anache à la hiérarchie verticale de l'autorité fonctionnelle. lei le 

manager doit concevoir et mettre en place une structure qui soit compatible avec 

l'environnement et qui contribue à accroître la productivite de l'organisation. 

• La dimension verticale de la coordination pennet d'établir des lignes d'autorité suivant la ligne 

hiérarchique, la communication. l'éventail de contrôle, la délégation de l'autorité, le degré de 

centralisation ou de décentrali sat ion. 

Les fonnes d'organisation de projet les plus couranunent rencontrées sont : 

}".> la structure fonctionnelle; 

}".> la structure par projet; 

}".> la structure malriciel!e. 

La direction 

Le but de la direction est de gérer le personnel en lui garantissant une certai ne motivation au sein de 

l'organisation. Phlsieurs auteurs dont Taylor et F. Henzberg onl écrit sur la théorie de la mot ivation. 

On note que la direction a aussi pour vocation le suivi et Je développement de l'organisation pour 

faciliter son évolution. Les critères d'appréciation sont la clarté des lignes d'autorité, le style de 

leadership et la motivation. Une direction est efficace lorsque qu'elle permet de mettre en place une 

organisation caractérisée par: 

../ des lignes d'autorités directes, claires et sans ambiguïté; 

./ une chaîne de travail souple et motivante; 

./ une intégrat ion synergique des activités ; 

./ une ci rculation fluide de l'information entre les structures. 

Le co[]trôle 

Le contrôle est la fonction essentielle et fondamentale du bon gestionnaire visant à maintenir la 

Slructure dans l'alignement des décisions prises aux étapes précédentes. Le contrôle permet de 

s'assurer que les écarts entre les prévisions et les réa li sations ne dépassent pas les limites. Pour y 

parvenir il faut: 

./ choisi r des no rmes de contrôle qui indiquent les plages admissibles de performance; 

./ recueillir les informations sur la pcrfonnance effec tive de l'organisation et de les approcher des 

nOnTIes; 

../ appliquer les actions correctives si nécessaires. 
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1.3 Le concept de suivi 

Selon le cours de fonnation sur les concepts et les outils de suivi-évaluation du Ministère de 

i l' Agriculture de l'Elevage et de la Pèche du BénÎn (2002), c( le SlIivi est l'examel/ el "observat ioll 

cOl/til/us ou périodiques exercés par la direcrioll à chaque niveau de fa hiérarchie d'une activité. afin 

de s 'assurer que les livraisons d 'iltlrall{s, le calendrier des travaux, , 'oblenlioll des produits espérés el 

les autres actions nécessaires se poursuivenr conformément au plan }), 

Le but du suivi est d 'assurer une perfomlance effec(jve el efficace du projet fournissant à tous les 

niveaux de la direction, des informations remontan tes qui permettront aux responsables de ce projet 

d'améliorer les plans d 'opérations et de fa ire. au beso in, le nëcessaire pour remédier aux insuffi sances 

et aux contraintes qui se présentent dans J'exécution de chaque élément ou de l'ensemble du projet. Le 

suivi fail donc partie intégrante du systeme d ' infonnalion de la direction d 'un projet et constitue une 

activit é interne. Elément essentiel à une bonne gestion, le suivi doit être assuré par ceux qui, à lous les 

niveaux de la gestion , sont chargés de J'exêcu tion d )"n projet o u d ' un programme. 

1.4 Le concept dJevaluation 

«L 'évaluation es! /Ill e operat ion qui vise à détermiller de la façon la plus sysrelllarique et la plus 

objective pOSSible la pertinence. l'efficacité, l'effet et l'impact des activités au regard de leurs 

objectifs. C'est un processus organique qui vise à améliorer les activités en cours el à aider la 

direction dans ses activités fulures de planiflcation, de programmation el de prise de décisions »5. 

Considérée dans le contexte de proj ets de développement rural qui ont par définition vocation de 

combat1re la pauvreté, J'évaluation a pour but d'apprécier les effets (positifs ou négatifs), c'est à dire 

les objectifs immédiats el il. long terme sur les bênéficiaires classes de preference en groupes de 

revenus. li s 'agit de déterminer qui ou quel groupe a bénéficié de l'actlvitê (ou a été dêsavantagé par 

elle), dans quelle proportion (par rapport à la si tuation ex istanl auparavant ), de quelle façon (directe 

ou indirecte )el pourquoi (c'est à dire établir autant que possible les relations de cause à effet entre les 

activités et les résultats). 

Alors que le suivi n'a lieu qu ' en cours d'exécution, l'évaluation se fait: 

1. en COurs d 'exécution (évaluatio n continue o u à mi-parcours) 

2. en tin d'acti vité (évaluation tenninale) 

J . quelques années après la fin de l'act ivité, et lorsque son impac t (objectifs à long tenlle) 

eSllui-même censé être intégralement réalisé(évalualion rétrospective ou évaluation d'impac t). 

S Minislêr<: de t'Agriculture de l'ek vage cl dc la. pêche du Benin (2002), formation ~ur les concepts ct les outils de sui vi
évaluation, Ouidah. 

Fidele Doue" KONE. V.t: S.S GeSllQ1l des PrOjets. ]I!me Prumollon .(2002-200J) 
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L'évaluation continue consiste à analyser, au début de la phase d'exécution d'une activitê, dans 

quelle mesure celle-ci continue d'être pertinente, effective et e fficace el quels sont et seront les 

produits espérés, ses effets et son impact actuels et probables, Elle infonne de tous les ajustements 

qu ' il faudrait apporter aux objectifs politiques, stratégies d'exécution ou autres éléments du projet, en 

fournissant des renseignements en vue de leurs activités fu tures. Elle se fait souvent pour des projets 

pilotes. 

L'évaJuatioo à mi·parcours consiste éga lement à examiner si les postulats ou hypothèses posées au 

stade de la fonnulation (pré-évaluation) du projet sonltoujours va lables ou si des aménagements 

s'imposent afin que les objectifs globaux puissent être atteints. Il se peut par exemple que les 

hypothèses sur lesquelles avait reposé la conception du projet aient été inexactes, que les hypothèses 

de départ ou que les objectifs eux· mêmes conduisent à redéfinir la nature de l'effort ou à Je focaliser, 

compte tenu de l'expérience acquise depuis le début de l'activité. 

L 'évaluation terminale a lieu de sÎx. (06)à douze (12)mois après l'achèvement du projet , soit qu'elle 

remplace l' évaluation rétrospective des projets à cOulie période de gestation (comme les projets ùe 

c rédit rura l ou de vu lgarismion agricole), soit avant de passer à ln phase suivante. 

L'évaluation rétrospective ou d'impact a lieu quelques années après J'achèvement du projet, lorsque 

les avantages et son impact sont censés être intégralement réalisés. 

Le but des évaluations tenninales et rétrospectives est double: 

I-éva luer dans quel!e mesure les résulwls globaux du projet 0 111 été obtenus en termes de 

produits, d'effets et d ' impact ; 

2·en tirer des enseignements pour la conception ou la fannulation, la pré-évaluation, 

l'exécu tion el le suivi&évaluation de futures activités. 

L'évaluation est donc une démarche rigoureuse qui vise â. porter un jugement de valeur sur un projet 

pour aider à la prise de décisions concernant les orientations à privilégier dans l'avenir , 

Elle peut permettre d ' apprécier à la [ois la pertinence d'un projet, l'efficacité avec laquelle ses 

objectifs sont poursuÎvis , l'efficience des moyens d ' exécution ainsi que l'impact du projet. De façon 

concrète, ce rôle se traduit par la réalisation des actions suivantes: 

• examiner de manière c ritique, à la lumière de l'expérience acquise, le bien fondé du 

projet et les résultats attendus lors de la planification; 
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• détenniner l'adéquation des moyens mis en œuvre en rapport avec les contraintes de 

lever et donc sa capacité à induire le changement voulu; 

• comparer l'état d'avancement du projet et ident ifier les causes des écarts (positifs ou 

négati fs ); 

• rendre compte de l'efficacité des procédures d'implan tation et de la qualÎlé de la 

perfonnance de gest ion; 

• déterminer la viabilité économique el financière du projet ; 

• analyser les effets et l'impact du projet et rendre compte du modèle d'intervention choisi 

et du ni veau d'impact des condit ions critiques; 

• dégager \es éléments découlant de l'expérience et alimenter le processus de décision sur 

la poursuite des activités, 

Les formes d 'évaluation 

Il existe tro is fonnes d' éva luation de projet. 

1.4.1 Le concept d'évaluation extern e 

Une évaluation ex terne est une éva luation qui est réali sée par des perSOTUles indépendantes du projet 

évalué, Elle permet de juger de façon objective et renseignée des progrès réa li sés. A la suite de ces 

études des recommandations au directeur de projet doivent être fonnul ées pour J'orientation future du 

projet. 

1.4 ,2 Le concept d'evalu 3(ion ill(e-rnc 

C'est une évaluation qui est réali sée par le personnel de l'organi sation qui fmance le projet ou 

l'o rgani sation qu i l'exécute, soit par le biais de leurs équipes de projet ou soit par un service spécial de 

ces organisations teHe une unité d 'évaluatioJl . 

1.4.3 Le concept d'évalualioD participative ou conjointe 

C'est une éva luation externe réali sée avec la participa ti on de représentants du pays bénéfic iaire et / ou 

de l' organisation qui exécute le projet. L' évaluation participative est de plus en plus utilisée dans la 

mesure où ell e pennet d ' impliquer directement les princ ipaux in tervenants dans le processus 

d'évaluation el aussi les responsabiliser vis-à -vis des conclusions qui en découleron\. Un des 

avantages de celle ronne d 'évaluation est la connaissance plus app rofondie du projet qu'ont les 

représentants du pays bénéficÎaÎre el /ou de l'organi sai ion qui l'exécute. Ceci peut parro is permettre de 
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gagner un temps précieux aux évaluateurs externes. De même, cette combinaison penn et de confronter 

les points de vue interne et externe au projet pour éviter les biais de position. 

J.5 lodicateur, cibles, objectif, résultats ou extrant, iotranl 

Indicateur 

Ce sont des variables qui aident à mesurer les changements intervenus dans une situation 

donnée. Le tenne indicateur est donc utilisé pour qualifier toute information qui mesure de manière 

généra le l'évolution et en part icu li er la performance d'un projet. Ce sont des mo yens de suivre et 

d 'évaluer les effets d'une acti vit é. 

Les cibles 

Ce sont les ni veaux qUi\nt ifiab les des indicateurs auxquels un pays ou une société dés ire 

arriver à un moment donné dans le temps; comme exemple nous pouvons c ite r l' objec tif majeur de la 

FAO qui est «avant l'an 2015, toutes les famill es devront pouvoir manger trois repas par jour pendant 

les douze mois de l'alUlée )) 

La population cible 

C'est le groupe pour lequel l'on voudrait apporter une amé lioration dans la situation aC lUelle. 

Les objectifs 

Les objec tifs sonl les résultats souhaités des progra mmes el projets de développement. Il s 

doivent être précis réalisables insc rits dans le temps et mesurab les. 

On peut ai nsi di stinguer de façon hiérarChique plusieurs niveaux d'object ifs: objecti fs à court, 

moyen, et long tennes ou les objectifs d ' un ni veau donné qui conduisent à un objectif de niveau 

supérieur. 

Les résultats : 

Les résultats ou extrants sont les produits ou services spécifiques qu 'on attend d 'une activité 

afin d'atteindre ces objectifs; Les produits espérés d ' un projet de développement rural sont par 

exemple: 

il les prestations fournies, te llcs que le nombre d' exploitants ou d'agents de vulga risation 

form és, les crédits ct les services sanitaires fournis; 
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• les résultats physiques tels que la superficie irriguée, le nombre de groupements de femmes 

appuyés, les installations sanitai res ou écoles construites". 

Intrants 

Ce sont les marchandises, fonds, services, main d'œuvre, technologies eL autres ressources 

fournis pour une activité dont on attend des produits et la réalisation des obj ectifs d'un programme ou 

projet. 

Pour une meilleure compréhension de certains tennes dOlllles définitions diffèrent d 'un bailleur de 

fo nds à un aU lre, nous vous présentons la grille de tenninologie ci -dessous conçu par le MINAGRJ. 

GRILLE DE CONVERSION DE LA TERMINOLOGIE 6 

DP MINAGRA FED COOPERATION GTZ USAID PNUD 8ANQUE 

FRANCAISE MONDIALE 

FINALITE OBJECTIF FINALITE OBJECTIF OBJECTIF oBJ EcnF DE STRATEGIE DE 

GLOBAL GLOOAL GLOBAL IlEVEl..OPl'ëMENT OEVl:.LOI'I'EMENT 

OBJECTIF OUJECllF elf' OIlJECTIF Of:: 

SPECIFIQUE PROJ ET 

COMPOSANTES RESULT,U S OBH:CTIrS RfSULTI\ rS 

ACTIVITES ACTVIT'ES sous ACTIVITES 

OBJ ECTII'S 

INl)rC~TEURS IND!CA TEURS INDICATEURS INDICATEURS 

OIlJt:('llVEME", T OOJ I.X,: I IVEMENT 

VERIFIA BLES VERIFIABLES 

HYPOTHESEs HYPOTHESES SUPPOSITIONS SUPPOSITIONS 

IMPORTANTES 

CADRE CADRE LOGIQUE SO lEM A DE 

LOGIqu E 
PLANlflCAllON 

GRAPHE DES LOGIQue GRAPIIE DES 

OBJECTIFS 
D'INTERVENTION OBJECTIFS 

Tableau 1: grille de conversion de la terminologie 

Source: Guide d"évaluation des projets Uanvier 1994) 
Direction de la programmalion 

UUT 

EXTRA NTS 

fNTRANTS 

INDICATEURS 

DE I>f{OGIŒS 

CA DIU': 

L(XJIQUE 

Ministère de l' Agriculture et des ressources Animales 
Répu bli que de Côte d' Ivoire 

6 Guide d'Eva l1l31ion c1c~ projels 
Direction de la Prograrrunation 
Minjsh~re de L"Agricu lture et des Rcssources Animales 
République de Côte d"Ivoire, janvier t 994. 

OOJECTIr 

IMM EDIAT 

Rn'iUI, IXIS 

ACTrvJTES 

FIdèle Dolien KONE, DES S Ge.won des Projets. leme PromQIÎol/.{2002-200J) 

DESCRIPTION 

SOMMA IRE 

Dl!SCRIPTION 

DETA ILLEE 
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1.6 Le cadre logique d'intervention 

Le cadre logique est un outil fondamental de suivi-évaluation qui a eté développe dans les années 

70 et utilisé depuis lors. 

Le cadre logique est une démarche systématique pemleuant d 'en arnver à une formulation 

précise et une compréhension uniforme d'un projet. Il combine deux approches 

complémentaires: 

• approche systémique par le choix de ses éléments et l'importance accordée à la cohérence de 

leurs relations; 

• approche prospective ca r il cherche à prévoir et à gérer l'incertitude de l'environnement. 

C'est aussi un schéma de conception du projet qui serait trop complexe, dêcril le projet par les 

é léments clés qui définissent son contexte(objectifs, résu ltats, acti vi tés données de départ, 

facteurs extériellrs et critères de mesure du succès). 

Dans le cadre de notre étude nous avons retenu celui de J'Union Européelme. 

1.6.1 La logique verticale 

« Lcl logique verlirole idel/lifle ce que le projel vise, clarifie les liens de cousalite el spécifie le.\ 

hypothèses el incertitudes importantes qui échappent au contrôle du gestionnaire de projet ))'. 

Objectifs globaux: décrivent l'importance du projet pour la sociéte, en termes de 

bénéfices à plus long terme pour les bénéficia ires finau x ainsi que les bénéfices plus larges pour 

d'autres groupes. 

Objectifs spécifiques: c ' est la situai ion dés irée à la fin du projel ou sa rai son d'être 

en tennes de résultats attendus et vérifiables. L'objectif spéc ifique devrait répondre au problème 

central et devrait être défini en termes de bénéfices durables pour les groupes cib les. 

Résultats: ce sont les produits des activités mises en oeuvre (biens et services ). 

L'ensemble des résultats contribue à la réali sation de l'object if spéc; fique. 

Activités: ce sont les actions et moyens (humai nes , financières, materielles, 

infomlatÎons .... ).nêccssaires à la production des résu ll alS. 

1 Commission Européenne (Mars 2001), Manuel de gestion du cycle projet, p17. 
22 

Fidèle Dollel! KONE. D ES.S Gt5!10n des P,·ojelS. }cme p,.omolion.(2002·200J) 

CESAG - BIBLIOTHEQUE



COlltrib"fÎOII à " amelioratioll de /u performaflce du dispositif de suivi-évalua/ioll externe du MINA GRI 

1.6.2 La logique horizontale 

« La logique horizontale conceme la mesure des effels du projet, et des ressources qu'il a 

mobilisées. ell idel/(ifiolll des indicateurs clés, et les sources qui p erll/eu ellt de les vérifier »8. 

Logique d ' Înterventîon : c ' est la description narrative de la finalité, des résultats el des 

activités. On l' appelle parfois résume narratif ou résumé du projet. 

Indicateurs(IOV) : ce sont les ind ices objectivement vérifiables malS non 

nécessairement quantifiab les , qu i représenlent de façon cla ire et précise les cibles à atteindre sur 

les plans de la qualité, de la quantit é, du coût et du temps. I ls indiquent la perfo rmance 

recherchée â chaque niveau d ' objectif. 

Les sources de vérificalion: ce sont les 1l10yens prévus pour vérifier chacun des 

indicateurs. Ils incluent les types de données à recueilli r, les sources de ces données el les 

méthodes de collecte. 

Les hypothèses: elles concement les conditions de l'envi ronnemen t (politique, 

économique, social, écologique, institutionnel, évènements, état de la nalure . .. ) pouvant avoir un 

impact sur le succès du projet el sur lesquelles le chef de projet n'a pas de contrôle direct. Ce 

sont les sources d'incertitudes, les risques associés ou les cond itions de réali sation. 

Le cadre logique9 «implique ta mise en form e des résultats d'une analyse de manière à présenter 

de f açoll syslcmathlue el logique les objectif:; fi "111 projet/progra/1/me. » 

Outre son importance pour l'analyse de la conception, le cadre logique s ' avère également util e 

pour la mise en œuvre el le suivi & évaluatÎ on d ' un projet/programme. 

Pour une meilleure utilisation du cadre logique il importe de connaître la relation entre suivi et 

évaluation. 

1.7 Relation cnl..-e sui vi et évaluation 

Le su ivi el l'évaluation di ffèrent mais sont étro itement liés. D' importance éga le, ils se renforcent 

mutuel lement. L'u ti lisation <..le certains indicateurs de sui vi peul aider à foum iT des informations 

à la fo is qualitatives et qU<l ntit atives nécessa ires aux activ ités de l' évaluation. 

~ Commission Européenne (Mars 200 1), Manue l de gestion du çyde projet, p t7. 

91n (<Manuel de Gestion du Cycle de Projet.}} Mars 2001 , Commission Européenne, P.8 
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De même, l'évaluation soutien t le suivi . Elle peut être source d'enseignements pour la mise en 

place d ' irmovatÎons méthodologiques pour améliorer la fonction de suiv i par l' élaboration 

d'indicateurs appropriés pour des projets futurs. 

Il existe donc une relation interactive ent re suivi et évaluation. Ainsi aucune des fonctions ne 

doit être prise comme subst itut de ! 'autre . 

Tableau de comparaison entre suivi et évaluation 

SUIVI EVALUATION 
systématique, permanent ponctuelle 

s'oriente à la planificatÎon peut remettre en cause la planHication 

s'intègre dans la structure de gestion du proj et n'est pas nécessairement faite pa r un service 

interne (cabinet d'études ou consultants) 

met en exergue les éca r1 s et leurs causes analyse la cause des écarts el propose des 

solutions éventue ll es 

les résu ltats aident à une mei lleure gestion du les résultats aident à la déci sion 

projet 

Tableau 2: comparaisoo entre suivi et évaluation 

Source: Les actes de "atelier de validation de 
la stratégie d'intervention du MINAGRl 

( Abidjan, 27 et 28 av ril 2004). 

Une chose est de suivre et d' évaluer malS une autre est de s'assurer que les bénéfices 

continueront à être perçus par les grou pes cibles une fois l'aide exterieure arrivée à tenne. Cc qUI 

nous amène à introduire la notion de viabil ité. 

1.8 Le concept de viabilité 

Selon le Manuel de gestion du cycle de projet de la Commission Européenne (200 1) « la 

viabilité peUL se définir comme élanl la probabilité que les bénéfices produirs par le projet 

cOl/l inrlen! ci être perçus. une fois fa contribution finanCière externe terminée >J. Faisant toujours 

référence au manuel de gest ion du cycle projet de l'UE, pour s'assurer de la viabilité d' un proj et, 

des critères de viabilité ou encore appelés facteurs de qualité do ivent être pris en compte. Ces 

critè res sont connus pour leur impact sur la Viabilite des bénéfices générés par les projets. 

Ces facteurs sont : 
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• l'appropriation par les bénéficiaires ; 

• la politique de soulien ; 

• les facteurs économ iques el financi ers; 

• les aspects socjoculturels ; 

• l'égalité honune/femme; 

• la technologie appropriée; 

• la protection de l'envirOlUlement ; 

• les capacités institutionnelles et de gestion. 

Par le passé , des projets n'on! pas connu de réussite c.ar des facleurs imponanls de pérennisation 

des acquis ont été négligés . C'est pourquoi, la qualit é doit être envisagée dès la phase de 

planification et non juste aVant la fin du projet. D'où l'importance qu ' il y a à accorder à la 

gestion du cycle de projet. 

1.9 Le suivi-évaluation dans le cycle projet 

Le projet se définit comme élant Ull processus de transformation de ressources sous diverses 

contraintes de temps limite. Ce tte notion d'hor izon tem porel nous pennet de dire que le projet a 

Wle date de début et une date de fin. Le trajet que suit le projet depuis le début jusqu'à la fin est 

appelé le cycle de vie du projet composé de différentes phases et d'activités diverses. La notion 

de cycle appa raî t éga lement du fait que Je projet dans son ensemble doit lui-même engendrer de 

nouveaux projets soit au titre de l'expansion des activités initiales soit au titre de la promotion et 

de la créa ti on de nouveaux projets. 11 ex iste différents modèles de cyc le de vie de projet. En 

e ffet, plusieurs institutions et auteurs ont propose des nomenc latures d iverses pour définir le 

cyc le de vie d'un projet Dans le cadre de notre étude nous nous sommes intéressés à celui de 

l'Union Européenne. 

Il suit donc la vie d 'un projet depu is j'idée initiale en passant par la fo rmulat ion, la mise en 

œuvre, l'évaluation en vue d'améliorer la stratégie et les interventions futu res jusqu'à son 

achèvement. 

C'est pour mieux cerner la fonction sui vi-éva luation que nous avons fais recours au cycJe de 

programmation. 

Fldëfl! Dotiell KONE, DE S S GeJ:tioll des Projets, 2eme PromotiOI/.(200 2-2003) 
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Contribulion à "amélioration de la performance du disposilif de suivi-évaluation e.weme d" MINAGRJ 

1.9,1 L'approche iofégrée : l'Union Européenne10 

C'esl une mélhode de geslion des différentes phases du cycle de projet. Elle prend en 

considération six phases du cycle en analysant les é léments à observer au cours de chaque phase 

et les critères de viabilité et de cohérence à appliquer tout au long du cycle. Elle décrit les 

documents types à produire à chaque phase afin de prendre les decisions nécessaires. Ce cycle Se 

schémat ise ainsi: 

CYCLE DE PROJET DE L'UNION EUROPEENNE 

J>ROGRAMMA l iON 

'& 
EVALUATION IDENTIFICATION 

t + 
MISE EN OEUVRE INSTRUCTION 

FrNANCl.:.\ lLNT 

~~. 

Figure 1 : le cycle de projet de l'Union Européenne 

Source: Manuel de gestion du cycle projet 
Commission Européenne (mars 2001) 

La programmation: elle porte sur la définition générale des orientations et pnnclpes de la 

coopération avec l'Union Européenne; elle évoque la concentration sectorie lle el thématique p:,r 

pays (région) et peut conteni r un certain nombre d'idées de proj ets :programmes. 

L' identification: c'est la première élaboration des idées du projet exprimées globalement en 

objectifs, résullats et activités en vue de détenniner s' il faut ou non procéder à J'étude de 

fai sabilité. Le cas échéan t on définit les termes de rëfêrence de celle elUde. 

L'instruction: il s'agit de la détennÎnalÎon de tous les aspects détaillés d'un proj et Sur la base 

d'une étude de fai sabilité. C'est l'examen inteme aux services de la commission Sur 

l'opportunité du projet et su r la cohérence avec les politiques sec torielles. A ce stade, on prend la 

décision de procéder ou non à la rédac tion de la proposition de fimmcemenl. 

10 Commission des commWl8ulés Européennes (1990), Manuel de gestion du cycle projet. 
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Le financement: il concerne la rédaction de la proposition de financement, SOn examen par le 

comité de financement, l' avis favorable du comité et la décision de financement de la 

comm ission . Elle se tennine par la rédact ion et la signature par les deux parties (la CEE et le 

gouvernement partenaire). 

La mise en œuvre: c'est l'exécution du projet par la mise en œuvre des moyens prévus dans la 

convention de financement en vue d' atte indre les résu ltats et objectifs spécifiques du projet. On 

rédige les plans d 'exécution et les rapports de suivi. 

L'évaluation: c'est l' analyse des résultats, des effets et de l' impact du proj et penda", ou après 

sa mise en œuvre en vue de sa réorientation éventuelle et/ou de la [onnulation de 

recommandations pour l'orien tation de projet s semblables à J'avenir. 

Les six phases s 'enchevélrenl. Elle peuvenl êlre resumées en trois grandes phases. 

o La préparation: ell e comprend les étapes suivantes 

./ la program mation; 

./ l' identification ; 

./ l'instruction; 

./ le financement. 

a La mise CD œuvre: elle comporte 

./ le plan d ' opérat ion; 

./ la réali sation des activités; 

./ le su ivi . 

o L'évaluation : il s'agit des évaluations 

./ à mi.pareours ; 

./ fin de projet; 

./ ex- post. 

Pour répondre aux beso ins de notre étude qui porte sur le sui vi-cva luation nous avons cho isi 

de présenter des critères pour lme bonne évaluati on schémat isés comme ci·desso us. 
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1.9.2 Les critères de performance de l'évaluation 

EFFICIENCE EFFICACITE 
./ Résultats du projet par rapport ./ Réa lisa tÎon des objecti fs 

aux coûts; ./ Incidence sur les groupes 
./ Résultats escomptés cibles 

conlinuenttoujours à just ifier ./ Stratégies alternatives pour 
les dépenses engagées aborder les problèmes 

rencontrés 

\ / 
L'EVALUATION EST 

CENTREE SUR 

/ ~ 
PERTINENCE VIABILITE 

./ Le prOjet a tOUjours un sens Les bénéfices du projet perdureLlt 
et répond aux besoin après le retrait de l'aide ex téricure 

./ La validation de la 
conception (logique de 
cohérence) 

EFFETIIMPACT 
./ Effets significati fs positifs/négatifs de 

l'action de développement sur le bien être 
des populati ons 

./ Evènemenls spécdiques ayant affecte les 
résu}j;J!S e l les objectifs 

Figure 2: schématisation des critères d' évaluation 

I.J 0 Le dispos itif de suivi&évaluation 

Qu'il so it interne ou externe comme le nôtre, un système de suivi&évaluation es t 

ronclion de paramèlres tels que: 

• la nature du projet; 

• la tai lle du projet; 

• les buts Ju projet ; 

• lcs struclures et organisat ions impliquées dans le projet; 
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COlllribwion à l 'amélioratiOIl de la performoJ/ce du dispositif de suivi-évaluafion , 'Xfem l? dll M/NAGRJ 

• ainsi que les besoins spécifiques de la direction du projet. 

Quels peuvent être ces besoins? 

En effet , répondre à celle question revient à identifier les objectifs majeurs de la fonction SIE . 

Il s'agi t pour elle de ; 

,. dégager l'impact réel du projet ; 

,. évaluer l'efficacité et l' effic ience des ressources utilisées; 

,. éva luer les progrès réa lisés; 

• évaluer la pertinence des objectifs du projet ou les clarifier; 

,. réori enter ou revoir la conception des act ivités courantes. 

Une évaluation n'est possible qu'à la lumière d'objectifs clairs et mesurables, des indicateurs 

permettant de mesurer les progrès réalisés et la disponibilité de données pour appréc ier les 

changements intervenus. 

Si ces facteurs ne sont pas clairement définis, il est diffLcile d'entreprendre une éva luation. 

Bien des questions méritent d'être posées afin de savoir le type d' infomlation recherchée. 

Qui sont les utilisa teurs de l' information ? 

De quelle information a-t-on besoin? 

La réponse cl ces différentes interrogations pennettra de mettre en place une meilleure 

organisation des activités. 

1.10.1 La ca pacité de planifier et d' organiser le suÎvi&évalu3tioll 

Le bureau de SIE doit être en mesure de définir des indicateurs pel1inents pour chaque projet. La 

recherche d'indicateurs clés peut se faire par un questionnaire s'appuyant sur l'efficacité de 

l' exécution des activités et l'atteinte des objec tifs. 

II importe que ces indicateurs soient disponibles autant pour le suivi des processus que pour celui 

de l'impact en tenant compte des différents intérêts des parties impliquêes. 

Quels sont les critères de mesure d'lm bon indicateur ? 

,. la pertinence: c'eslla mesure des fa cteurs qui reflètent les obj ec tifs 

• être mesurable: l'on doit pouvoir l' enregistrer el l'analyser de façon qualitative et 

quantitative. Cette mesure doit être directe et ne présenter aucune ambiguïté sur [es 

progrès réalisés; 
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• du point de vue statistique, il doit être fiable. c'est à dire signifier les changements 

statistiques; 

• précis et vérifiable: sa définition doit pennettre de le mesurer de la même manière par 

tous; 

• l'uniformité: il ne doit pas changer dans le temps; 

• la sensibilité: il doit changer de manière proportionnée par rapport aux éléments 

mesurés; 

• utilisable et manipulable par tous: l'indicateur doit être utilisable par un large éven tail 

d'acteurs du projet y compris les bénéficiaires, 

En d'autres tennes les indicateurs doivent s'appuyer sur des données accessibles qui spécifient: 

"' les acteurs cib lés; 

*Ia date (quand doit-on mesurer l'mdicatcur?) ; 

*Ie lieu (où doit-on mesurer l'indicateur ?) ; 

*Ia qualité; 

*Ia quanlite, 

On distingue dcux grandes famill es d'indicatcllfs ; les indicateurs finaux et les indicateurs 

intennédiaires, Les premiers s' intéressent aux résultats et à l'impact tandi s-que les seconos 

mesurent les extrants et les intrants . 

Le su ivi des indicateurs finaux contribue à éva luer les progrès enregistrés vers l'atteinte des 

objectirs fixés. Ils changent lentement et sont cn général le fruit de plusieurs éléments parlois 

non maîtrisables par les gestionnaires de proj ets ou les parties prenantes. 

Les indicateurs intennédiaires donnent une image plus fidèle de l'immédiat. Ils changent cn 

fonction des facteurs sous contrôle des décideurs el leur alimentation en înfonnalions est plus 

facile, 

Ces deux groupes d'indicateurs peuvent être complétés par un troisième groupe d'indicateurs 

mesurant les facteurs exogènes ayant une incidence sur les indicateurs de résultats. 

Exempl e 1: *des indicateurs mesurant la pluviométrie peuvent avoi r des effets significatifs sur 

des indicateurs mesurant la production agricole; 

Exemple 2: *des indicateurs mesurant le déclenchement d'épidémie peuvent innller 

sur les indicateurs de mesure des résultats d'une politique san itaire mise en place. 
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1.10.2 L'information à sélectionner 

L'exhaustivité, la qualité de celle-ci el sa source nous paraissent capitales . Il est donc important 

de disposer de ressources humaines en qualité car il s'avère souvent très difficile de sé lectionner 

!' ÎnformalÎon nécessaire pour pouvoir prendre les décisions. 

Les informations recherchées peuvent porter sur : 

• sur le contexte politique du projet; 

• sur le contexte économique du projet; 

• sur la population cible; 

• sur les processus; 

• sur les progrès réa lisés au regard des rapports périodiques et comptes rendus de nli ss lon 

de terrain; 

• sur l 'historique ou projel ; 

• sur des proj ets similaires; 

• sur la silualion de référence. 

L'expérience à prouver qu'il impolie de faire un suivi de la gestion financière car elle constitue 

un point sensible qu ' il est bon de maîtriser. 

Pour nous, un système de suivi doit être simple. Il doit s'appuyer sur quelques indicateurs de 

progrès au niveau de chaque activité. 

Le trop plein d'infonnations à collecter ou à rechercher peut constituer une faiblesse pour le 

système car le problème de son stockage peut sc poser; les ressources financi ères et temporelles 

peuvent manquer également. 

Toute mission de suivi ou d'évaluation doit être assujettie à la rédaction de Tennes de 

Références(TDR). Les TDR doivent spécifier la question à laquelle J'évaluation ou la mission de 

suivi de terrain est supposée répondre et quels types de résultats sont attendus. Aussi, les TDR 

seront fl exibles et foncti on du type et de l'objet de la mission. 

La capac ité de trai tement ct d ' utili sation de l'inrormation est fonclion de plusieurs parametrcs. 

En autres éléments, nOLI S pOLlvons ciler les ressources humaines et matérielles de qualité 

disponibles, le mécanisme de prÎse de décision el de planification. 

Fldêle Do/ic" KONF.. DE S S G~s/ioli des J'roje/s. leme Promoliofl .(ZOO2-200l) 
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1.11 Les approches en analyse de suivi et évaluation de projets 

1.11.J L'approche classique du suivi et évaluation 

La pratique antérieure consistait à centrer le suivi sur la fourniture des intrants négligeant le 

problème plus fondamental de la pertinence du programme ou projet; de même un projet étai t 

jugé efficace tout simplement parce qu'il donnait les produits visés(perfonnance) alors qu'une 

intervention réussie doit contribuer à mettre en place les capacités nationales pour satisfaire aux 

besoins des groupes cibles de manière durable(peninence ), 

1.11.2 La nouvelle problématique posée par les bailleurs de fonds 

Les pays bénéficiaires, les gouvernements, et les organisations de la société civile souhaitent 

connaître les résultats des projets et programmes de déve loppement, e n termes d 'améliorat Îon 

des politiques, des processus participatifs et, enfin de compte d: amélioratioll des conditions de 

vie, D'autres pan, dans les pays donateurs, la manière dont sont utili sées les contributions 

gouvernementales suscite un examen de plu s en plus altentif de la pari du publ ic, de sorte qu'i l 

incombe aux institutions de développement de prouver qu'ils apportent une contribution positive 

et offrent des bénéfices tangibles aux plus pauvres et cela de manière efficace et économe, fi est 

bon de signaler que celte approche du suivi & évaluation axée sur les résultats fait partie des 

nouvelles préoccupations des institutions de développement. 

Le rôle du suivi & évaluation étant de mettre en évidence les résultats obtenus pennettant ainsi 

de justifier l' utÎli salion des fonds mis à la dispos ition du projel. 

Fidèle !)olifm KONt, U t .S.S (j~stio" des J',ojets, 2eme J'romot/QII .{2002-Z003) 
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Contribution li l'amélioration de la performance du dispositif de suivi-évaluation ex/erne du M/NAGRI 

Exemple de suivi d'exécution et de suivi basé sur les résultats 

Objectif: parvenir à une éducation primaire universelle 

Suivi basé 

sur les 

résultats 

Suivi 

d'exécution 

IMPACT 
1 

D 
'-- 1 RESULTA 

D 

Effets sur les standards de vie: taux 
d'alphabétisation 

__ --, Accès, utilisation et satisfaction des 
c:::==> utilisateurs: taux d'inscription, de TS 

répétition, ." 

EXTRAN TS c==~> Biens et serv ice engendrés: nombres 
d'écoles construites, livres édités, etc. r 

<"> 

~ INTRANT s 
Indicateurs physiques el financiers 

c==~> des ressources fournies 
- Dépenses pour l' éducation 

Figure 3 : exemple de suivi d'exécution et de suivi basé suries r ésultats 

1.12 La place du suivi &évaluatioD dans le management de projet 

Selon H .A. Simon ( 1983) «Le problème cernral pOlir l'entreprise. aujourd 'hui n 'esf plus de 

savoir comment organiser efficacement la production mais de savoir commellt s 'organiser pour 

l'rendre des deCÎsiol1s. c'esl à dire frail er l'il/formation. » Ceci laisse entrevoir la vision d'un 

nouveau management stratégique, celui de l'infonnation. L'infonnation doit être utili see à des 

fins stratégiques dans le but d'en tIrer un avan tage concurrentiel. 
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Jusqu 'à une époque récente, l'information représentait une des ressources les plus méconnues et 

sous-estimées de l'entreprise. Il convient de lui accorder une importance capitale car faisant 

partie de l'entreprise, elle permet la prise de décision stratégique ou opérationnelle. 

La re lat ion information+-+prise de décision doit être assurée avec 

efficacité. Pour cela, la mise en place d'un système performant de transmiss ion d ' information est 

indispensable. 

La bonne infonnation doit êt re fraîche, récurrente, mais également véri fi ée, traitée, préCise 

re lati vement concise el ciblée dans sa distribution. D' après H.A. Simon «",la ressource rare 

Il 'est pas 1'illformalioll, mais la capacilé de !raitemell! pour s 'occuper de cetle illformaliom) 

(1983). 

Une mauvaise gestion de !'infonnation peut conduire à: 

./ des retards; 

./ un manque de compétitivité; 

./ un gaspillage de temps et de ressources rmancières; 

./ et dans des cas extrêmes, à la disparition de l' entreprise. 

Ainsi, la mise en place et le fonctionnement d'un système de suivi & évaluation procède d'une 

démarche stratégique. 

Le sui vi & évaluat ion des activités d ' un projet pennet de juger la progression vers des objectifs. 

Le suivi est la fonction de veille pennanente qui accompagne le projet sur J'ensemble de son 

cycle de vie, el qui a vocati on de repérer et de diagnostiquer les écarts, (en plus ou en moins), par 

rapport <l UX nom1CS projetées. Ce diagnoslic devant conduire à une pnse de décision pour 

corriger les insuffisances relevées. L'évaluation diffère du su ivi en étant une investi gation 

strictement ponctuelle. Elle met en perspective les cohérences globales du projet, travaille sur les 

dynamiques significatives. Elle pennet de construire une opinion opérationnelle sur les 

processus, les acteurs et le milieu. 

1.13 Les dimensions du s uivi & évaluation 

Pertinence, performance et succès sont les trois dimensions complémentaires du SUlVI & 

évaluation. li s consti tuen t aujourd ' hu i le point cemral du sui vi & évaluation. pour assurer la 

qual ité des projets ou programmes, l'accent doit être mis sur ces dimensions dans l'exercice de la 

fonction de suivi &évaluation. 
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COl/tribution à l'amélioration de la p erformance du dispositIf de suivÎ-évaluation e;tteme du MINAGRJ 

1. 13.1 La dimension pertinence 

Le suivi & évaluation doit prendre e n considération la pert inence des projets déterminée par la 

présence ou l'absence des points ci-dessous: 

• le projet ou programme soutient les priorités de développement national; 

• les groupes cibles sont bien appropriés; 

• les objectifs restent valides à la suite de changements intervenus dans l'environnement du 

projet ou programme. 

1.13.2 La d imension performance 

Apprécier la performance, Il «c'est considérer les progrès réa lisés par le programme ou le 

projet sur le ploll des objectifs. » l'approche anteri eure de l'appréciation de la perfonnancc 

mettait l'accent sur la fourniture des intrants et leur transformation en produits. E lle accordai! 

très peu d'importance aux résultats immédiats et à long terme. Dans la nOllvelle mélhodo logie 

d 'approche du PNUD et de cer1 ains autres ba illeurs de fonds, en tenne de suivi & évaluation , 

l' accent est plutôt porté sur les résultats. 

Pour mesurer cette perfotTl1:lnce , troi s critères sont uti li sés: 

• l'efficaci té - mesure l'alte inte des objectifs ou la fourn iture des produits souhaités; 

• l'efficience - la transformation optimale des intrants en produits; 

• la ponctu alité -la production dans les délai s requis des intrants et des résultats . 

1.13.3 La dimension succès 

Les éléments caractéristiques du succès sont: 

>- l'impact, qui représente le changement intervenu du fa it du projet ou du programme; il 

est donc importan t que le projet puisse être évalué après son achèvement par la coHecle 

de donnees de base el la m ise en place d' indÎcateurs~ 

~ la pérennité ou durabilité qui est la poursuite des résultats pos itifs en terme de bénéfice 

pour les groupes cibles après la eessiltion de l 'aide ex térieure; 

» la cont r ib ution au r enforcement des capacilés se réfere à la mesure dans laquelle le 

projet penn et aux bénéficia ires de devenir autonomes. 

Il ln <<.Suivi e( eva lu::.tion dans une perspective de résultats» manue l pour les responsables de progranunes PN UO; 
1997; p.25 
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CHAPITRE 2 : Contexte de l'étude 

2.1 Présentation du MINAGRI 

Nous allons fa ire cOIm aÎssance avec le cadre de l'étude et faire l' état des lieux en matière de 

suivi & évaluation externe des projets. 

Le Ministère d'Etat, Ministère de l'Agricu lture est chargé de l'élaboratÎon et la mise en œuvre de 

la polilique nationale de développement agricole. JI gère le secteur de l'agriculture et est 

responsable des tâches d'équipement, d ' infrastructure, d'appui consei l de réglementation et de 

promotion des filiéres agrico les. Vu le decret 11 °2003-14/ du 27 mai 2003 portant organisation 

du Ministère d'Etat , Ministère de l' Agriculture, le Ministère comprend deux (2) direct ions 

générales, cÎnq (5) directions rattachées au cabinet dont la Direction de la Plani ficati on et des 

programmes(DPP) ou était précédemment logée la cellule de sUlvi&évaluation exteme du 

MINAGRI. A ces directions il faut ajouter c inq services autonomes dont le Service Autonome du 

Contrôle de Gestion et d'Evaluation des Proj ets (SACOGEP) où nous avons effectué notre stage. 

(ex cellule de suivi-évaluation ex terne OPP) 

2.2 Présentation du SACOGEP 

Au regard de la problématique qui est la non maîtrise du suivi de l'exécution et de la gestion des 

moyens mis fi la di sposit ion des stmctu res responsab les des projet s le MINAGRl a créé un 

service autonome en remplacement de la ce l hIle de suivi&évaluation externe de projets de la 

DPP pour remédier à cette situation et relevé le défi d ' une gest ion sa ine et efficace. 

Suite à la fonnation du gouvemement dc réconciliation national issu des accords de Linass

Marcousssis de janvier 2003. ce scrvice a été reconduit et sa mission initiale clarifi ée el étendue 

aux structures sous tutelle par décret nO 2003-141 du 27 mai 2003 cité plus haut. 

2.2.1 Les missions 

En plus de la mission traditionne lle de suivi-évalual ion externe exercée, le SACOGEP devra 

dêsonnais assurer: 

-J'évaluation des chefs et cadres des projets en vue du renouvellement de leurs contrats; 

_ la réa li sation du contrôle de gestion et l'analyse des rapports d'audit des proj ets et 

structu res sous tutelle; 

• la mise en place des mécanismes de pérennisat ion des acqu is des projets agricoles en cours 

d'exécution, en liaison avec les Directions Générales du Ministère. 
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2.2.2 La stratégie 

Pour atteindre les objectifs fi xés, le SACOGEP s'attellera à organiser des éludes, des séminaires 

de formation , des ateliers régionaux de restitution des conclusions des missions d 'évaluation 

pour recueillir les avis des partenaires des projets. 

La mise en place d ' une base de données s 'avère un impératif pour un meilleur suivi des projets. 

Le SACOGEP pourra avoir recours à l'expertise extérieure pour les études spécifiques et 

certaines évaluations. 

2.2.3 Le financement du SACOGEP 

Le SACOGEP ne di spose pas de ressources propres devant lui permettre d'assumer les fonctions 

qui sont les siennes. Les ressources mises à sa di sposition proviennent du budget de l'Elal qui est 

de six (6) millions et des lignes de suivi-évaluation inscrites dans les projets qu ' il est sensé 

sui vre et évaluer. 

2.3 Présentation du projet de d éveloppement r'ural du Nord-Est 

Le PDRNE d'un montant de 6520 millions de francs CFA, est le mlit de la coopération entre le 

gouvernement de la République de Côte d'fvoire, le FIDA et la BOAD. Ce proj et a été conçu 

pour contribuer à la réduction des inégalités régionales et au désenclavement d'une zone qui ne 

dispose encore que d ' une desserte médiocre . Il a pour objectif principal l'augmentat ion de la 

productivité des petits paysans e l l' amélioration de leur revenu à travers les composantes ou 

sous-objectifs suivants: (i) intensification de l'agriculture, (ii) mise en place d ' un système de 

crédit , (i ii ) renforcement des groupements paysans, (iv) amélioration de l' infrastructure rurale. 

Pour atteindre ses objectifs le PORNE réali se ra au titre de: 

(i) l'intensification de l'agriculture 

• la promotion de la production rizicole: 1560 ha de bas-fonds réhabilités el aménagés au 

profil de 2800familles; 

• la promotion de la culture de coton en rotation avec les cultures vivrières auprès de 11 200 

peti tes exploitations; 

• l' intégration de l'élevage dans le système d'exp loitation (1680 ovins, 300 bovins et 1000 

coqs seront distribués à diffé rentes fami ll es); 

• l'amélioration de la production des cultures vi vrières sur 11 200 exploitations; 

(ii) la mise en place d'uo système de crédit agricole. 
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des crédits de campagne (court tenne) seront déplo yés auprès des paysans; de même, des créd its 

à moyens termes seront mis en place pour l'achat de moulins à graine, l'installation de banques 

de céréales, l'acquisition de matériel de traction animale; 

(iii) le renforcement d es groupements paysans 

• la création et consolidation de 50 GVC; 

• la création de 10 CREP; 

• la [oonation des membres de 50 GVC environ; 

• la création de 3 marchés de collecte de produi ts; 

(iv) L'amélioration des infrastructures r urales 

• J' amélioration du réseau de communication par la constnlction de 121 km de pistes ru ra les 

nouvelles, la réhabi litation de 413 km de pisles rura les ex istantes ai nsi que l'ouverture de 

500 km de pistes de desserte agricole et la construction de 3 ponts dans chaque département ; 

• J'amélio ration de J'hydraulique villageoise par la constructi on el l'équipement de 60 points 

d'eau et l'organi sation de leur maintenance, 

Le finan cement 

Le PDRNE est fin ancé par le FIDA avec un prêt de 3823 millions, la BOAD avec un prêt de 

1342 millions, le BSTE( Budget Spéc ial d'In vestissement et d' Equipement) pour un montant de 

1079 millions el les béné fi ciaires pour une contribution de 276 millions, soit un total de 6520 

millions de franc s CFA, 

Zone d'in tervention et du rée 

Le projet couvre les départements de Bondoukou, Tanda et Beuna dans le Nord Est du pays, 

Initialement prévu pour une durée de six ans, le projet a connu beaucoup de difficullés dans sa 

phase d 'exécution, Ceci a occasionné un grand retard dans la mise en œuvre du projet dont la 

maîtri se d'œuvre avait été confiée a la Compagnie Ivo irienne pour le Développement du Text ile 

(CIDT), Ces perturbations sont essentiellement liées au changement institutionnel intervenu à 

partir de février J994 avec la dissolution de la CIDY puis de celle de la SODEPRA et de la 

SATMACI; mais également le recentrage des activités de la Cl DT vers les zones industrielles et 

commerciales, ce qui va entraîner son retrait de la région Nord-Est. Cette restructuration qui a 

abouti à la création de l'Agence National d'Appui au Développement Rural (ANADER) a 

38 

Fidèle Defien KONE, DES S Geslioll des Projets, 2eme PromolioIlJ2002-20(3) 

CESAG - BIBLIOTHEQUE



COf/tributioll à l'omelioraf;oll de la performaf/ce du disposüif de suivi-évaluotioll externe du MINAGRI 

entraîné des problèmes institutionnels qui ont constitué un frein à l' avancement des di fferentes 

composantes du projet. 

2.4 Le concept de suivi&évaluation adopté au MJNAGRI 

Par lettre d' instruction n0526 1 du 23 décembre 1991 le Premier Ministre confinnait la 

responsabilité du suivi& éva luation externe des projets et programmes en ces teffiles : 

« la mission de contrôle externe, suivi, évaluation et supervision des projets agricoles est 

confiée au Ministère de J'Agriculture et des Ressources Animales ~) . 

Les tâches que comporte cette mission sont exécutées par une cellule de suivi&évaluation logée 

à la Direction de la ProgrammatÎon sous le pilo tage d'un comité de sui vi- évaluation 

présidé par Monsieur le Ministre de l'Agricultu re et des Ressources AnÎmCl lcs. 

La cell ule de suiv i-éva luat ion a vérit ablement dém arré ses activités au cours de l' année 1993 et a 

élaboré di ffé rentes stratégies sur la façon de remp lir son mandat. 

Le concept adopté s'appuie sur quatre (4) types d'interventions à savo ir : 

2.4.1 L'élaboration d'un programme de suivi & évaluation externe 

*la codification des projets 

Il naît chaque jour de nouvelles idées de projets au niveau des différentes directions du 

Minis tère, dcs ONG , des proj ets ou des organ isati ons internationales et parv iennent plus Ou 

moins élaborées. Pour pennettre d'ordonner ce t afnux et d ' identi fie r les projets dont le 

MINAGR J d ' alors avait officiell ement pris la charge, une codificat ion a été effectuée. 

*La classification des projets 

Afin de pennettre une optimi sation de l'u tilisation des ressou rces humaines et fin ancières 

disponib les pour le sui vi externe des projets, il s'est avére nécessaire de les c lasser selon leur 

importance financière et leur complexité. Ainsi les projets ont été classés en deux grandes 

catégories: 

Les projets à suivi externe intensif ; ce son t des projets qui en rai son de leur 

enveloppe financière, de l'envergure de leur champ d'intervention et de leur complex ité 

demanden t un suiv i externe intensif. Les moyens requis pour l' exercice de ce suivi sont pris en 

compte par le budget du projet. (quatre missions par an) 
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Les projets à suivi externe extensif: 

Bien que tous les projets aienr leur importance et méritent d 'être suivi, l'intensité de ce 

suivi sera fonction des moyens dégagés . L'approche suivante a été proposée: 

-projet â faible enveloppe financière et dont la réalisation n'est pas sujette à des 

difficultés particulières. (une à deux missions par an) 

-projet à faible enveloppe budgétaire, d'exécution simple et pouvant se dérouler en toute 

autonomie; le suivi de ce genre de projets est effectué grâce à l'analyse des rapports périodiques 

d'activités. Les missions sur le terrain ne sont envisagées qu'en cas de besoin. 

*l'établisseme,,' d'u" guide de S&E 

Le gUIde de suivi·évaluation représente J'élément important de la méthodologie retenue. 

JI s'agit d'un document équivalent à un contrat ouven cntre le MfNAGRA et la structure 

d' exécution et les bailleurs de fonds . Il spécifie : 

-l'objectif et les composantes du projet; 

-la repartition des lâches entre le suivi inteme et le sui vi ex terne du projet ; 

-les indicateurs qui permCllent de me~urer le niveau de réalisation de l'objectif et des 

composantes; 

-le plan d'opération pluriannuel du projet. 

2.4.2 La collecte et P;nformatisation des données 

La Direction de la Programmation a entrepris la création d'une base de données infonnatisées 

qui détiendrait Ioules les informatio ns impo l1<illles sur les projets du Ministère. Ces infonnations 

provenant des structures d'exécution des projets des services gouvernementaux, et des rappons 

de mission. Pour répondre plus facilement aux besoins les plus importants, un certain nombre 

d'informations ont été standardi sées à travers la fiche de projet et les fiches financières de suivi . 

2.4.3 Les missions sur le terrain 

Selon la catégorie â laquelle le projet appartient, un certain nombre de missions sont effectuées 

Sur le Lerrain. Elles représentenll'une des ressources d'informations les plus importantes pour le 

su ivi ct s'orientent pour l'essentiel scion les objectifs définis elles indicateurs du guide du S&E. 

Toute mission doit faire l'objet de termes de référence et d'un rapport de mission dans les quinze 

jours qu i sui vent la fin de la miss ion. 
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2.4.4 L'organisa tion des activités au seio de la cellule de S&E externe 

La cellule de S&E rend compte de ses travaux au comité de S&E présidé par le Minis(re et a 

pour tâches principales: 

• la planification des activités de S&E externe des projets sous tuteHe du MrNAGRl ; 

• J'é laboration des documents de S&E en collaboration avec les stmctllres d'exécution; 

• la collecte des informations sur les projets, leur ana lyse et la transmission des résultats au 

Comité de S&E ; 

• la formation des agents dans le domaine du S&E ; 

• l'appui aux cellules de S&E interne des projets. 

Depuis mai 2002, le SACOGEP a repris les acti vités de la ce llule de suivi-évaluation ex terne 

lTIClis n'est pas encore opérationnelle. Les résultats que nous :I lions présenter dans la deuxième 

partie de noIre étude permettront d'apprécier l'ampleu r des difficultés rencontrées dans 

J'exercice de la fonction SIE. Avant cela, nous présentons les variables qui nous ont servi de 

base pour l'appréciation de la perfornlance du di spositif de SIE externe de même que leurs 

Îndlcateurs et les critères de ces indicateurs . 
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CHAPITRE 3: Choix des variables, présentation du modèle el métbodologie 

de l'étude 

3.1 Définition des variables et construction du modèle d 'analyse 

3.1.1 La question de recherche et les hypothèses de l'étude 

3.1.1.1 La question de recherche 

• La question fondamentale de recherche est la suivante: comment faire pour 

améliorer le système de suh'i&évaluation externe du MJN AGRI? 

• La cOl1lribution de notre étude est de proposer des mesu res concrètes pour améliorer 

le système de sui vi & éva luation externe du MINAGRI. 

• Les questions spéci fique s. 

Quels sont les facteurs qui influent le plus sur la performance du dispositif de suivi 

&évaluation externe du MfNAGRJ en général en s'appuyant sur le cas du PDRNE? 

./ Concept du suivi-évaluation au MTNAGRJ ; 

./ Contraintes au ni veau de la régularité de la produc tion et de la gestion de 

l'infonnation ; 

./ Qualité de la gestion et des anima teurs du système; 

./ Cadre de gestion des projets au MINAGRI spécifiquement celui du sui vi

évalaution. 

3.1.1.2 les hypothèses de l'étude 

La Perfonnance du Dispositi f de Suivi&Evaluation Externe (POSEE) est fonction de deux 

di mensions: 

~ la dimension Gestion du bureau S&E externe (GF); 

+ la dimension Cadre Réglementaire et Institutionnel (CRI). 

PDSEE= f(G, CRI) 

3.1.2 La définition des variables 

Il s'agît ic i d'identi fier les paramètres clés qui pennettent de déterminer la perfo rmance du 

système de suiv i-évaluation externe du MINAGRJ. Une foi s ces paramètres identifiés, il faudra 

établi r un lien de cause à effet, de telle sorte qu 'on puisse avoir d'un côté une variable à 

expliquer, et de l' autre une ou plusieurs variab les ex plicati ves. 
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3.1.3 La variable à expliquer 

Lors de la formulation de notre problématique, nous avons affinné que notre objectif global en 

entreprenant cette étude était celui de contribuer à l'amélioration de la per formance du système 

de sui vi & évaluation ex lerne du Ministère de l' Agriculture, c'est à dire satisfai re aux exigences 

de pertinence, d 'efficac ité, de qualilé de l'Înfonnalion. de délais, et d' effic ience et de succès. (da 

performance du système de suivi & évaluation externe du MINAGRJ» est donc la va riable â 

expliquer. D'où l'intérêt de passer au choix des variables explicatives. 

3.).4 Les variables explicatives 

De la revue de la littéra ture el des entretiens que nous avons eu avec le personnel de la DPP, du 

SACOGEP et certains chefs de projets nous ont permis d ' identifi er deux vari ab les déterminantes 

pour assurer la performance du système de suivi&évaluation externe. 11 s'agjt des variables 

suivantes: 

XI: Gestion du système de suivi&évaluation externe; 

X 2 : Cadre Réglementaire et Institutionnel. 

De ces deux variables dépendront le succès ou non de la performance du système de suiv i & 

évaluation externe; rai son pour laquelle elles constituent nos variables explicatives ou variables 

d'action. 

Tel , se présente notre modèle d ' analyse. Nous nous proposons de le rendre opérationnel à travers 

la déterminati on d'indicateurs de mesure de ces variables. 

3.2 La présentation du modèle 

L'opérationali sation des variables passe par le choix de critères de mesure de celles-ci . Nous 

présentons dans deux tableaux séparés les indicateurs de mesure d'abord de la variab le à 

expliquer pu is des variables explicatives. 
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3.2.1 Les indicateurs de mesure de la variable à expliquer 

VARIABLE A EXPLIQUER INDICATEURS 
Pertinence du système 

- écarts dans la couverture des 
besoins 

- niveau d'exhaust ivité des 
informations foumÎes 

Efficacité 
- écart entre les informations 

produiles elles objectifs fi xés 
- disponibil ité des infonnations 

nécessaires au pilotage 
- capitalisation des expériences 

acqUIses 
- amélioration du processus 

d'exécution du projet 
- meilleure gestion des ri sques 

Qualité de l' information 
- fiabilité des données 

La performance du syslème de - stabili té des ind icateurs 
suivi&évaluation extern e Délais 

- ponctualité 
- disponibilité opportune de 

l'information 
Efficience 

- écart entre coûts réel et coûts 
prévus 

Succès: prise en compte de l' aspect 
- impact du projet 
- durabilitê ou pérennité du projet 
- contribution aux ren forcement des 

capacités 
- techniques appropri ées, égalité 

homme Ifemme, aspects socioculturels, 
politique de soutien 

Satisfaction 
- de,gré de satisfac tion des utilisateurs 

Tableau 3: indicateurs de mesure de la variable à expliquer 

3.2, J, J La pertinence du coutell Il 

Il s'agît Îc i dc savoir si les infonnations produites permetlcnt tle couvrir les besoi ns 

d'in fonnati on mais également d' appréc ier l'exhaustivité des inform ations sé lect ionnées. Le 
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système est d 'autant plus performant qu'il reflète la cohérence des objectifs avec les besoins des 

parties prenantes du projet en matière de données et informations sur l'exécution du projet. 

3.2. /.2 L'efficacité du système de suivi & évaluation externe 

Le système de suivi & évaluation doit permettre l'atteinte des objectifs en tel1Tle de: 

• disponibilité des infonnations nécessaires au pilotage; 

• amélioration du processus d'exécution du projet ; 

• meitleme gestion des risques; (protection de l'enviroJUlement) 

• capitalisation des expériences acquises dans la gestion de projet. 

3.2.1.3 La qualité de l'il/formation 

La qualité de l'information passe par la production d'infomlatÎons fiables régulières ainsi que 

l'objectivité des analyses. Cela necessite un bon mode de collecte des données, de traitement de 

celles-ci ainsi qu'un système de communication. Cette qualité se trouve renforcée par le 

processus participatif pour la mÎse en place du système qui garantit la stabilité des indicateurs au 

cours de l' exécution du projet. 

3.2.1.4 Le délai de mise à disposition de l'information 

II s'agit ici de voir si les délais prévus pennettent la mise à disposition de l'information auprès 

des décideurs en vue d'une prise de décision opportune. 

3.2.1.5 L'efficience du système du suivi & évaluation e.xteruc 

La production des données et la mise à disposition des infonnations doivent se faire au moindre 

eotit(en gênéra l autour de 3% du coùt du projet) . 

3.2.1.6 Le succès 

Le dispositi f de suivi-évaluation doit prendre en compte J'évaluation de l'impact des projets. 

C'est à dire que le dispositif doit évaluer les projets après leur achèvement. Il doit également être 

capable d'apprécier la durabilité des bénéfices pour les groupes cibles après la cessation de J'aide 

extérieure ct contribuer au renforcement des capacités. 
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3,2.2 Les indicateurs de mesure des variables explicatives 

V ARJABLES EXPLICATIVES INDIC ATEURS 

• organisation du syslémc 

-existence d'une structure de gestion; 

-existence de procédures et clarté de celles·ci ; 

-division des tâche~ CI regroupement des activités ; 

-coordination des ressources el des activi tés el 

adequalion enue ressources e t acti vi tés. 

• planification des activités 

·clarté des objectifs; budget de SIE, respect de la 

planification 

-cadre global d'onentation du SIE ; 

• direction 

-prise de décision ; 

-hgne d'autorité; 

-motivation; 

Gestion, du système de suivi&évaluation -disponibihté des moyens matériel el logistique 

externe 

Le cadre réglementaire et institutionnel 

• contrô le 
-systeme de sui vi; 

-résultats du suivi; 

-application des recommandations , 

• exécution des tâches et qualité de celleS-Cl 

-appui conseil, fom\Jlion, dossier d'flppel d 'orrre, 

analyse des PM, gestion des DRF 

• identification des utilisateurs el leW'S besoins 

• compétences des hommes 

-savoir; 

-savo ir faIT(:: ; 

- savoir être, 

• procede de selectioD de l ' information 

-methode de co llec te des données: 

-traltement de l'in formation et délaIS de productIon , 

• environnement el cadrc de la gestion de projet au 

MINAGRJ 

·çadre instilUlioM ei ; 

-cadre de eonçerlalion entre ba illeurs de fonds 

-cadre intégré de coordinat ion des projets/programmes 

-ressources humaines en qualité et en nombre 

• systeme d'infonnation 
-base de dorUlèes ; 

-I éunion de direçtion ; 

·réunion du comité de pÎlotage 

• existence d'un système de communication autour du 

projet ; 

• exÎslencc de ça naux dc dlrrUsioll des résu ltaIS ct 

qualité de ces canaux ; 

• diffuSIon des résultats 

• CIrcuit d'ordonnancemtn! 

Tableau 4: indicateurs des variables expltcatlves 
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En guise de synthèse de ce qui précède et de l'environnement de notre étude, nous avons conçu 
le modèle d'analyse ci-dessous pour apprécier le dispositif de suivi & évaluation externe du 
MlNAGRl. 

V AIlIABLES EXPLICA nVES 

GESTION DU SYSTEME 

• organisation du système 
-exisle nce d'Wle sl.J'\lcture de geslion ; 
-existence de procëdures el cJané de celles-ci; 
·division des tâches et regroupemenl des 
activités ; 
-coordination des ressources et des acti viles et 
adequ3tion entre ressources e t activités 
• planilicalion des activités 
-clané des objectifs; budget de SIE, respec t de 
la planification; 
·cadre global d 'oriernatioll du SIE; 
• direction 
·prise de dccision ; 
·hl,;ne d 'auloritê : 
·motivation ; 
·disponibil itc des moyms matériel et logistique 
• eonfJôle 
,sysleme de suivi; 
· résultats du suivi; 
·app lic.nion des recommandation~ . 

• exceution des ùches et quahté de ce ll es-c i 
.appui conseil, formation , dossier d 'appel 
d'offre, analyse des PAA, geslion des DRF 
• identification des utilisateurs et leurs besoins 
• compétences des hommes 
.savoir ; 
· savoir faire; 
· savoir être. 
• procede de sélection de l'information 
-méthode de co llecte de", données 
-traitement de l'mfonnatinu et dël:lis de 
production 
CAURE INSTITUTtONN F.L ET Rt:CI.EM[J'I.'TAtRE 

• environnement et cadre de la gestion de 
projelliu MJNAGRJ 
--cadre institutionnel; 
-cadre de concenation entre bailleurs de fonds; 
--cadre intêgré de coordination des 
projets/programmes 
-reSSOUlees humaines en qualité CI en nombre 
• système d'information 
·base de donnees ; 
-reunion de direction; 
-reWlÎon du comite de pilotage 
• ex isle llCC d"un syslême cie conlillullicalion 
autour du projet; 
• existence de canaux de dirTusioli des resultals 
ct qua lité de ces canaux; 
• dirTusion des résultaiS 
• circuil d 'mt.lonn.:mccmcnl 

Figure 4: modèle d'analyse 

VARIABLE A EXPLIQUER 

PERFORMANCE DU SYSTI::ME DE SlJIV I &1 

EVALUATION EXTERNE 

Pertinence 
• écart dans la couverture des besoins 

• niveau d'emaustivite des informations 

sélection,nées 

• cohérences des objectifs avec les besoins des 

panies prenantes en matière d' informations 

Efficacité 

• écar1s enlre informations produites et 

objeclifs fixés 

• disponibilité des infonnaliolls nécessaires :i 
l'amélioration du processus de pilotage du 

projet 

• amêHorallon du processus de pilotoge 

• meilleure gestion du risque 

• ca pitalisation des expenellces 

Qualité de l'information 

• Fiabilité des donnees 

• fiabilité d!:s indicatcw-S 

Dél3is 

• ponctualité 
• disponibilité opporrune de l' inronnation 

Efliciencc 

• écart entre COlm réels cl coûts prévus 

Succès 

• impac t du projet 

• la perennite ou durabilité 
• la contnbution au renforcement des capacités 

• teclmique appropri ée; aspects 
sociocuhurels : politique de soutien, facteurs 
économique el financier, égalit':: hommcl 
[,mme 

Sati sf3ction 

• Degré de salisfaclÎoll des utilisaleurs 
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En attendant l'application du modèle d' analyse, nous présentons la méthodologie utilisée. 

3.3 La méthodologie de l'étude 

3.3.1 Les instruments de l'étude 

La première partie de notre étude a consisté en la réalisation d' une pré-enquête afi n de nous 

imprégner du système de fonct ionnement du dispositif de suivi&évaluation externe du 

MINAGRl en généra l et qui en ava it la charge. Cette pré-enquête a été renforcée par une enquête 

et une analyse documentaire effectuées sur quelques projets notamment le projet PDRNE. Mais 

pour y parvenir nous avons dû recourir à un certain nombre d'outils de travail. Nous avons 

élaboré un guide d'entretien semi-direct. Nous avons également renforcé notre enquête par une 

observa tion physique des pratiques au sein du bureau suivi-évaluation et une revue de 

bibliographIe relative à ceI1ains projets. De plus, nous avons appliqué le questionnaire de H. P. 

Maders que nOlis avons adapté à notre étude de cas afin d'en estimer les chances de succès. 

3.3.2 La population à l'étu de 

Pour mener à bien not re étude, noire échanti llon a élé composé sur la base: 

• de leur relation avec les projets; 

• de leur expérience en suivi-évaluati on; 

• de leur fonnation en management de projet; 

• de leurs responsabil ités dans la structure du MTN AGRl ou dans les projets. 

Au tota l, seize (16) personnes ont été interrogées donl : 

}; Deux (2) directeurs d ' ad ministration centrale; 

-I,c chef du Service Autonome du Cont rôle de Gestion d ' Evaluation des Projets (SACOGEP) 

-Le Directeur de la Piani ncatian , des Programmes et de la Décentra lisation (ex DPP) 

~ Le conseiller Technique du Directeur du SACOGEP ( 1); 

,.. Deux (2) sous-directeurs (celui du chargé du suivi-évaluation et celui du contrôle 

de gestion) du SACOGEP ; 

}> Cinq (5) cadres, tous chefs de service ayant en charge ou ayant eu en charge le 

suivi-évaluation des projets so it au SACOGEP ou à la DPP ; 

~ Quatre (4) chefs de projets ; 

}- Un informat icien (1) (chefdu service infonuatique); 

>- Un statisticien (1). 

FIdèle DOlien KONE. D E.S S Clis/IOn des ProjelJ. lemt PromoIÎQII.(2002·2003} 
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Les informations recueillies auprès de ces seize (16) personnes ont été renforcées par 

celles obtenues auprès de deux (2) représentants de bailleurs de fonds (BAD et 

FIDA). 

Qualité de l'interviewé Nombre 

Directeur d'administration central e 2 

Sous-directeur 2 

Conseiller Technique du Directeur du 1 

SACOGEP 
Cadre chargé du suivi-évaluation 5 

Chef de projet 4 

In fo lmali cien 1 

Statisticien 1 

TOTAL 16 

Deux :.Iulres interv iewés son l à signale( ; il s'agit de representants de deux bailleurs de fonds (l e 

FIDA et la BAD) 

Tableau 5 : Liste des personnes interviewées 

Les infonnations on t été recueillies sur des prises de note. 

3.3.3 Le mode de traitement des données 

Le Iraitement des données a été fait de façon manuelle compte tenu de la taille réduite de 

l'échantillon (16 personnes) et de l'usage prépondérant des réponses qualitatives. Les réponses 

aux questions ont été regroupées en fonction de leur similitude et classées suivant leur fréquence 

d'apparition. Ains i les principales tendances o nt été dégagées pour chaque variable . C'est sur 

cette base que nOliS avons effectu é l'interprétation des résultats. 

A chaque indica teur nous avons dOlmé le même poids soit 10 points. Les critères de l'indicateur 

se partagent les 10 points . L'appréciation se fait à trois niveaux: 

• Satis raisant po ur un poids supéri eur ou égal à 5 points; 

• Peu satisraisant pour Uil poids cOlllpris enlre 1 et 4 points ; 

• Non salisfai s:\nt pOUf un poids égal à 0 point. 
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Deuxième partie: 

RESU LTATS ET RECOMMANDATIONS 
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CHAPITRE 4: Présentation et analyse des résultats 

Notre préoccupation tout au long de celte étude étai t de savoir SI Le dispositif de 

sui vî&évaluation ex terne te l que presenté et fonctionnant au MfNAGRI lu i pennellail d 'être 

perfonnanl. 

Pour app récier la perfomlance de ce système, nous avons conçu un modèle d'analyse. Aussi pour 

une meilleure compréhension des résultats auxquels notre étude a abouti, nous avons dû procéder 

à la description du contex te dans lequel évolue le suivi&évaluation externe. 

Maintenant , nous abordons la phase de présentation des résultats. Pour rendre l'étude complète et 

utile, ces résu ltats sonl sui vis de recommandati ons. 

SI 

Fldi!t Do/itrl KONE. D ESS Ge.tllorl des Proje/5, 2eme PromO/Îon ,(2002-2003) 

CESAG - BIBLIOTHEQUE



Contribu/iOIl à l'amelioralioll de la pelfarmal/ce du disposilif de suivi-evalualioll e.xterne du M1NA GRJ 

4.1 Résultats selon les indicateurs de mesure des variables explicatives 

4.1.1 Suivant la variable ~(Gestion du système» 

Les indicateurs retenus découlent de l'approche de la gest ion par les quatre composantes du 

management ren forcés par d'autres indicateurs que nous avons trouvé pertinents pour l'analyse . 

• :. Résultat de l'indicateur << organisation )} 

../ Résultats: 

Tableau 6 : rés ultats de l'indicateu r « orga nisation » 

Critères Point 

Stmcture de gest ion 2.512,5 

Procédu res et clarté de celles· 

CI 2/2,5 

Division des tâches el 

regroupement des activités 2,5/2,5 

Coordination des ressources et 

des activi tés 0/2.5 

TOTAL 7 /10 

if Analyse: 

Pourcentage 

25% 

20% 

25% 

0% 

70% 

Le système est organisé car il existe une s tructure de gestion du suivi-évaluation au MINAGRI 

de même que les procédures pour assu rer le SIE externe élaborées depuis 1993. 

Nous notons que les manuels de procédures et manuels de mise en œuvre des proj ets quand ils 

existent, évoquent la question du SIE pour ass urer la bonne marche des projets, 

Malheureusement cette acti vité n 'est pas systématique ou volontariste de la part des projets. 

Venant de la tutelle, cette volonté est parfois contrariée par le manque de moyens financiers et 

logi stiques. Il existe une répartition des tâches. Mais le systeme se heurte à la faiblesse de la 

coord inati on entre les ressources et les acti vi tés, 

Quelq ues causes déc1::J rées sont J'insurfi sance dcs ressources, l'arrivée tardi ve <.le celles·ci el 

l' inadéquat ion ressources-activités , La conséquences de celle situatio n est la baisse des activités 
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du bureau SIE. Cette faiblesse a une influence sur les indicateurs de mesure de la perfonnance 

du dispositif de SIE se traduisant par une longueur des délais de production de l'infonnation, la 

non satisfaction des utilisateurs du système, l' inefficacité des activités de SIE et enfin l'insuccès 

dont un des éléments significatifs est la non prise en compte de l'aspect évalualion de l'impact 

des projets, 

L'indicateur organisation est satisfaisant à 70% dont 25% pour la structure de gestion, 20% pour 

J'existence des procédures, 25% pour la division des tâches et le regroupement des acti vités et 

0% pour la coordination des ressources et des activités et l'adéquation entre les ressources et les 

activités . 

• :. Résultats ct analyse de l'indicateur ({ Planification» 

./ Résultats: 

Tableau 7 : résultats de l'indicafeur {( plauification » 

Crilhes point Pourcentage 

Clarté des objectifs 2,5/2,5 25% 

Cadre global d'orientation 2,5/2,5 25% 

Budget du suivi-évaluation 0/2,5 0% 

Respect de la planification 0/2,5 0% 

TOTAL 5/10 50% 

./ Analyse: 

Le système de suivi·évaluat ion du Mirùstère de l' Agriculture de 1993 prévoyait des objectifs 

clairs de suivi-éva luation des rrojels agricoles. De façon gcnérale la plan iJication des 

activi tés de suivi-évaluation des projets se réfè re à un cadre global d'orientation appclê 

« Méthodologie, directives et procédures pour le suivi et J'évaluation des projets agrico les e l 

de développement rural ». Il s'agit d ' un instrument de consensus en matière de suivi· 
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évaluation ent re les projets et l'ensemble des partenaires au développement autour de la 

politique de développement agricole. 

L' Îndicateur « planification }) est sati sfa isant à 50% do nt 25% pour la clarté des obj ectifs, 

25% pour j'ex istence d ' un cadre global d' orientation et 0% pour le budget de SIE et le 

respect de ta planification. 

Nous pouvons donc dire que les object ifs du SIE ex terne sont claÎrement définis , de même que 

son cadre global d'orientation mais le budget de suivi-évaluation pose problème car dans certains 

cas il n'est pas spéci fi é dans les accords et quand c 'est le cas le décaissement ne se fait pas à 

temps. Ji ya donc di fficulté à mobiliser le budget de SIE donc à respecter la planification. Ces 

insuffi sances vont se trad ui re par des délais de production trop long de l' infonnalion el des 

activité::;: de SIE non réa lisées comme les évaluat ion tenninale et rétrospect ive entrainant 

l' inefficaci té, des surcoûts de réalisation et l'insuccès du système de SIE . 

Pour étayer nos propos , nous observons que depuis 1986, aucun projet n 'a fait l'objet d ' une 

eva luat ion, tenninale ou rétrospect ive car en général le fi nancement de ces évaluations est du 

ressort de l'Etat qui malheureusement, au moment de tes réa liser fait un chOIX sur ses priorités de 

" heure compte ten u de l' insu ffisa nces des ressources. Nous constatons que les évalua tions 

tenninales et rétrospect ives n' on t j amais été une priori té pour j'Etat. C 'est dire que le PDRNE 

qui est soumis à notre analyse, clôturé offi ciellement en 1998 n' a pas encore été l'objet de "une 

de ces éva luations. Les causes de celle situation sont "insuffisance des ressources de l'Etat et les 

lenteurs dans les décaissements dues au nouveau système de gestion des fi nances publiques. Les 

conséquences se lradu isent par la baisse de "activité de SIE et la non capitalisation des 

expenences acq uises pour une meilleure fom1ulation et une gesti on efficace des 

proj ets/program mes. 
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.:. Résultats et analyse de l'indicateur « direction » 

y" Résultats: 

Tableau 8 : résultats de l'indicateur «( direction» 

Critères Point 

Prise de décision 2,512,5 

Ligne d 'autorité 2,5/2,5 

Motivation du personnel 0/2,5 

Disponibilité de moyens 

matériels et logisliques 012,5 

TOTAL 5/10 

../ Analyse : 

La prise de décision et la ligue d'autorité 

Pourcentage 

25% 

25% 

0% 

0% 

50% 

La direction du SIE a été assurée par la DPP jusqu'à mai 2002 . La ligne d'autorité à ce niveau 

était assez claire. Il en est de même pour le SACOGEP qui a pris la relève de la DPP. n y" une 

répanition claire des responsabilités en fonction des projets à suivre et évaluer. 

La motivation du personnel 

L'un des points noirs de cet indicateur est la motiva tion du personnel qui est inexistant. Le 

personnel est traité comme des fonctionnaires alors que leurs homologues travaillant dans les 

unités de coordination de projet perçoivent cinq â six foi s leur salaire . Ce mauvais traitement du 

personnel chargé du suivi-évaluation externe est l'une des causes de la mobilité du personnel 

rendan t presque incenain la mise en place d ' une base dOMées des projets, la capitalisation 

d 'ex périence dans la formulation el la gestion de projets futurs, et j'existence d'une mémoire 

collective car c'est toujours un éternel recommencement. 

La logistique 

Beaucoup de dimcultés de moyens subsistent notamment en logistique pour permettre un 

meilleur suivi des projets par la cellule de SIE externe. Le taux de couverture des missions de 
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terrain programmées et réalisées est passé de 95% en 1993 à 5% en 2001. Ces moyens ne sont 

jamais définis de façon explicite et éva lués au moment de la conception des projets, 

Ce la révèle une mauva ise définition du cadre de conception du suivi-évaluation. Nous pensons 

que cette situation naît d'un manque de culture de projet, d'une part et de spécialistes en 

management de projets dans les équipes Qui conçoivent les projets d 'autres part . 

D 'où l'jnsuffi sance des moyens matériel et logistique indispensables au su ivi-évaluation et la 

démotivation du perso lU1el ne peut garantir la satis fact ion des utilisateurs du système, l'efficacité 

des activités de SIE et le succès par la réa lisations des évaluat ions tinal et d'impact rendant 

hypothétique la fonction suivi-évaluation. 

Ainsi l'indicateur direction est satisfaisant à 50% avec 25% pour la pri se de décision, 25% pour 

la ligne d ' autorité, 0% pour la di sponibilité des moyens maténels el logistiq ue et la motivation 

du personnels . 

• :. Résultat el analyse de l'indicateur « contrôle» 

,/ Résultat: 

Tableau 9 : résu lla1 d e l'indicateur « contrôle)} 

Critère Point 

Système de suivi 515 

Résullats du suivi (app licalion des 

reconunandations) 2/5 

TOTAL 7/10 

0/' Ana lyse: 

Pourcentage 

50% 

20% 

70% 

Le système de SIE fai t l'objet de con trôle, Les rapports de miss ions de terra in prOduits sont 

destinés aux bailleurs de fonds. On note également que la mobilité du personnel pose le 

problème de la produclion des ces documents. Les conclusions et les recommandations des 

missions de terrain reSlent au niveau des déc ideurs institlltionnels el politiques. Les agents de 

terrain ou agents d'exécution ne sont toujours pas infonnés des recommandati ons qu'ils doivent 

intégrer dans le processus opérationnel afin d'améliorer l'exécution des proj ets. Une des causes 
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de cette situation est la faible importance accordée à la production des ces documents, Dans ces 

conditions il devient difficile d 'améliorer le processus de mise en ouvre du projet et d'améliorer 

le processus de pilotage de celui-ci. Ces facteurs influent nêgativement sur l' indicateur efficacité 

du dispositif de SIE externe. 

On note que cet indicateur est satisfaisant à 70% reparti comme suit: 50% pour le système de 

suivi et 20% pour l'application des recommandations . 

• :. Résultats et analyse de l'indicateur« exécution des tâches)} 

../ Résultats: 

Les missions de terrain 

De façon générale les missions effectuées par la cellule de SIE sonl de type contrôle technique et 

administratif. Ils sont le fait d'ingénieurs agronomes, donc des teclUliciens des différents 

domaines d'intervention du Ministère. C' est aussi une des mÎssions du Ministère en tant que 

maître d 'ouvrage des différents projets initiés. Depuis 2001, il n'y a plus eu de missions de 

terrain en dehors des mi ssions c lassiques de supervision des bailleurs de fonds (en général un..:

fois l'an) en raison du manque de ressources financières. 

Les activités de formation 

Les activités de fonnation des agents tant de la cellule interne que de la cellule externe se sont 

arrêtées par manque de ressources. 

L'appui conseil aux cellules internes 

En ce qui concerne l' appui conseil que doit apporter le bureau de S&E externe aux différentes 

cellules de S&E interne, nous nolons que cet appui est insuffisant compte tenu de l'ampleur des 

besoins exprimé mais également constaté en matière de S&E, Cela se traduit par le fait que dans 

certa ins projets, il n 'ex iste pas de cellule de S&E interne ; quand e ll e ex iste, elle n'arrive pas à 

produire et à analyser les documents en vue d'une prise de déci sion opportune. 

La production et la diffusion de documents 

Les rapport s de miss ions de terrain produits son t destinés aux ba illeurs de fond s. On note 

éga lement que la mobilité du personnel pose le problème de la production de ces documents. 
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Depuis bientôt tro is ans les acti vités de la cellule de suvi -évaluation externe sont en vei lle pour 

cause d 'absence de moyens financiers, matériels et logistiques. A terme les conséquences d' une 

telle situation son t énonnes concernent entre autres: 

}> La non satisraction des utili sateurs du système ; 

};> L'absence d'évaluation de l'impact compromettant le succès du di sposit if de SIE; 

~ La non disponi bi lité de l'in fo rmation nécessaire au pilo tage du projet mellant en cause 

l' efficacité des acti vités de SIE externe; 

» la non capi talisation des expériences acqUIses pour une meilleure [onnulation des 

projets; 

~ la non prise en compte systématique de l' après investissement dans la fom1Ulation et la 

mise en œuvre des stratégies de développement agrico le. 

L' indicateur exécut ion des tâches est donc non satis fai sant avec un pourcentage de 0% . 

• :. Résulta ts et a nalyse d e l' indicateur « identifica tion des utilisa (curs et leurs besoins n 

Les utilisateurs de l'informa tion 

Ils sont connus. Ce sont les bai lleurs de fonds , les directions techniques du ministère, le cabinet 

du Min istre, la population cible et les unités de coordination des projets dont, dans la majeure 

partie des cas les beso ins sont connus mais la satisfaction de ceux-ci ne constitue pas une priorité 

pour la cell ul e sui vi -évaluation externe. Ainsi l' inù icatcll r est peine sati sfai sant avec un taux de 

50% . 

• :. Résulta ts el a nalyse de l'indicafeur « compétences des bommes )} 
./ Résultats: 

Tablea u 10 : résultat de l'indicateur « compéten ces des hommes }) 

C ritère Point Pourcentage 

Savoir 
3/3 30% 

Savoir faire 
1/3 10% 

Savoi r être 
2/4 20% 

TOT AL 6/ 10 60% 
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./ Analyse: 

Savoir 
De façon générale les missions effectuées par la cellule de SIE sont de type contrôle technique et 

administratif. Ils sont le CaÎI d ' ingénieurs agronomes, donc des techniciens des différents 

domaines d' intervent ion du Ministère. Le persOlmel est d'un niveau excellent. 

Le savoir faire 

Au SACOGEP, le personnel est en majorité composé de jeunes gens ayant très peu d'expérience 

dans le domaine du suivi-éva luation. 

Le savoir être 

Une partie du personnel est démotivée entraîna nt avec elle des comportements très peu 

recommandables :retard , absentéismes sans accord du supérieur hiérarchique etc .. . 

Les insu ffisances relevées dans cel indicateur constituent des fac teurs !imitant pour la 

perfonnance du système de SIE ex teme car il s ne peuvent assurer une production dans les délais 

d'une infonnation de qualité garantissant aux utilisateurs une sati sfaction de leurs besoins 

d'inConnat ion. 

L'indicateur compétences des honunes est satisfaisant avec un taux de 60% dont 30% pour le 

savoi r, 10% pour le savoir fai re et 20% pour le savo ir être. 
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.:. Résultats et analyse de l'iDdicateur « procédé de sélection de l'iDformalion» 

,/ Résultats : 

Tableau Il : résultat de l'indicateur « procédé de sélection de l'information ~) 

Critères Poiat Pourcentage 

Collecte de )' infonnation 2/5 20% 

Traitement de j'infonnation et 

délais de production 2/5 20% 

TOTAL 4/) 0 40% 

Analyse: 

La collecte des données 
En ce qui concerne la collecte des données, nous avons constaté que chaque gestionnaire de 

projet mettait en place sa propre stratégie et méthode de collec te. n n'y a pas de méthode de 

traitement bien structurée des données pour s'assurer que les dormées recueillies sont fi ables. 

Le traitement de l'information 

Le trai tement qu i devait sc faire au ni veau du SACOGEP esl presque inexistant. 

Les problèmes rencontrés par le procédé de sélection agissent sur la qualité de l' in formation et 

sur les délai s de production de celle-ci par ricochet sur la performance du dispositif de SIE 

externe. 

L'indicateur sé lection de j' information est peu satisfai sant avec 20% pour la collecte de 

l'infonnation et 20% pour le traitement de cell e-ci et le délais de production. 
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Tableau 12 : Synthèse des forces et faiblesses de la variable cc gestion du syst~rne) 

Indicateurs Forces Faiblesses 

-Existence d'une structure de -Difficultés à assurer la 

gestion du SIE ; coord ination entre les activit és et 

-Existence de procédures pour les ressources et une 

le SIE; inadêquation entre les reSSOu rces 

Organisa tion du systeme -Bonne division des lâches et el les emplois; 

regroupement des activités . -Non maîtrise des procedu res et 

processus par le nOuveau 

personnel du SACOGEP 

-ressources humaines 

insuflisantes. 

-Clarté des objectifs; -Difficulté à mobiliser le budget 

-Existence d ' un cadre globa l de SIE externe; 

Planification d' orientation du SIE exteme. -difficultés à respecter la 

plani fication . 

-Bonne prise de décision; -Pas de motivation du personnel 

Direction -Bonne Itgne d'autarite . -absence de moyens matériel et 

logistiques. 

-Existence d'un système de -Non application des résultats du 

Contrôle SUI VI. suivi 

-Tâches à exécuter bien -Absence d 'acti vités de terrain ; 

Exécut ion des tâches connues du personnel. -Difficultés â assurer la mise en 

œuvre. 

Identi fication des utili sateurs -Bonne connaissance des -Identi ficalion des besoins mal 

et leurs besoins utilisateurs de l' information. maîtrisée. 

-Bon ni veau de fomtation des -Expérience professio nnelle 

Compétences des hommes hommes. insu ffisan te ; 

-personnel démotivé. 

-Méthodes de collecte des 

Procédé de sélection de don nées sont disparates 

l' information -Pas de méthode de traÎlemenl 

des donnees structurée 

61 

Fidêle Doliell KONt. DES S Geslion des Proj"s. Zemc PromO!iQn.(2002. 2003) 

CESAG - BIBLIOTHEQUE



Contribution â l'amélioration de la performallce du dispositl! de su;vi-el'o fllofÎO" exfeme du MINAGRf 

.:. Tableau 13 : Synthèse des résultats de la variable « gestion du système» 

./ Résultats: 

Critères Point Pourcentage 

Organisation du système 7/10 70% 

Planification 5110 50% 

Direction 5/10 50% 

Contrôle 7/ 10 70% 

Exécution des tâches 0/ 10 0% 

Identi ficat ion des lIt ilisateul:'s 

et leurs besoins 5/1 0 50% 

Compétences des hommes 6/1 0 60% 

Procédé de sélection de 

l'information 4/10 40% 

TOTAL 39180 48,75% 

Analyse: 

La variab le X I (gestion du système) est peu satisfaisante à 48,75%, en dessous de la moyenne. 

Ce comportement peu acceptable est le fait de l'indicateur exécution des lâches. La faiblesse de 

cette variable est liée à la quasi-inexistence d'activités au sein de la cenule de suivi-évaluation 

depuis quelques années mai s également de l'indicateur procédé de sélectiof! . 

Les critères de mesure non sa tî s fai sant sont : le critère moyens matériels el logistiques, 

motivation du personnel, les utilisateurs et leur degré de satisfaction et le crilère coordination des 

ressOurces et des activités. 

le S&E est une fonction qui , pour les st ructures d'cxécution des projets, est souvent vue comme 

une source potentielle de confiits dans la conduÎte des projets ; sa préoccupa tion inhérente au 

cont rô le fai sant oubl ier son rôle important dans la révi sion éventuell e des activités ou des 
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objectifs. L'efficacité du suivi-évaluation étant tributaire du degré et de la Qualité de l'échange 

d ' infonnations, une franche collaboration entre les différents intervenants doit être recherchée. 

Pour cette raison le système applique doit tenir compte de deux critères essentiels : 

• le SIE doit fournir aux différents panenaires (Minislère, Bailleur de fonds) dans un délai 

approprié, les infonnations nécessaires sans porter atteinte au bon fonctionnement des structures 

d'exécution; le système proposé doit tenir compte de cela dans la mesure où il faut dissocier les 

activités de suivi interne et de suivi externe des projets 10ut en recherchant leur 

complémentarité; le système doit être flexible face à des changements éventuels dans le 

déroulement des projets; 

• les activités relatives au S&E ainsi que les tennes utilisés doivent être clairement définis afin 

d'eviter tout malentendu et réduire au maximum les poinls de friclion en tre le personnel des 

projets et celui du suivi externe. 
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4.1.2 Suivant la variable «cadre réglementaire et institutionneb~ 

Il existe au MTNAGRI un cadre d'intervent ion en mati ère SIE datant de1993. Jusque là ce 

dispositi f n 'a jamais été évalué en dépit des insuffisances relevées ça et là . 

• !. Résulta ts er analyse de l'i ndicareur environnement et eadre de la gestion de projet 

au MINAGRI 

Tableau: Résultat de l'indicateur « environnemenr et cadre de la gestion de projet au 

MINAGRI » 

./ Résu ltats: 

Tableau J4 : résult at de l'indicateur<< environnement et cadre de gestion~) 

Critères Point Pou reeotage 

Nouveau cadre institutionnel 1,5/2,5 15% 

Cadre de concertation entre 

partenaires 0/2,5 0% 

cadre inrégré de coordinalion 

des proj ets/programmes du 0/2,5 0% 

Ministère 

Ressources humaines 2/2,5 20% 

TOTAL 3,5/10 35% 

./ Analyse: 

Le nouveau cadre instilutÏonoel 

Par décret n0141 du 27 mai 2002 il a été cree If; Service Autonome du Contrô le Gest ion et 

d 'Evaluation des Projets (SACOGEP) eo remplacement de la cellule de suivi-évaluation externe 

logée à la Direction de la plani fica tion et des programmes (DPP). Cc nouveau cadre 

institutionnel n'est pas encore totalement connu des pat1enaires au développement de sorte que 

certains bailleurs de fond s continuent de traiter les questions de SI E externe avec la DPP. C'est 

aussi le cas de certaines administrations publiques ivoiriennes notamment le ministère de 

J'économie et des finances qu i continue d'affec ter budget de suivi-évaluation à la DPP. 
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Le Cadre de concertation entre partenaires 

JI n'existe pas de cadre de concertation entre bailleurs de manière à hannoniser leur stratégie 

d' intervention . On a pu conslaler une interférence dans les actions initiées par difTérents bailleurs 

de fonds. Ce qui pose le problème du cadre de concertation entre bailleurs. Une des 

conséquences qui en découlent est la diffi culté à évaluer pour un projet donné sa contribution à 

apporter le changement dans la zone du projet. Ce critère n'est donc pas sati sfai sant. 

Le Cadre intégré de coordination des projets:/programmes 

De même, au Ministère il n'existe pas de cadre intégré de coordination des projets/programmes. 

Nous pensons que c'est un manque de volonté politique. 

Les ressources humaines 

Les ressource humaines sont satisfaisantes en qualité mais insuffisante en quantité. 

Les conséquences de ces observations sonl l'absence de synergies possibles entre les projets et 

un gaspillage de temps el de ressources. D'où les indicateurs efficience, efficacité, qualitê de 

l' infonnation de la variable à expliquer se trouvent afTectés. 

L'indicateur environnement et cadre de la gestion de projet au MlNAGRI est peu satisfaisant 

(35%) compte tenu de l' absence d'un cadre de concertation des bailleurs de fond s (0%) et de 

coordination des projets et programmes du Ministère (0%). 
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Résultats et analyse de J'ind icateur « système d'information )) 

./ Résultats: 

Tableau 15: Résultats de l'indicateur ({ système d'information )) 

Critères Point 

Les rêunions du comité de 

pilotage et les réunions de 3/5 

directi on du SACOGEP 

La base de don.nées 1/5 

TOTAL 4/10 

./ Analyse : 

Les réunion s du comité de pilotage 

Pourcentage 

30% 

10% 

40% 

Les réunions de comité de pilotage prés idées par M.Le Ministre ne se tiennen1 plus. Ce critère 

n' est donc pas satisfai sant. 

Les réunions de direction 

Jusqu'à une époque récente les réunions de direction étaient assez espacées compte tenu du vide 

Institutionnel relatif à la nom ination des directeurs et sous direc teurs. 

La base de données 

A sa création, il était prévu la mise en place d'une base de données infonnatisée pour le système 

de suivi&évaluation ; dix ans après, ce système ne dispose pas encore de sa base de données. 

La démoti va lion du personnel a rendu problématique la mise en place du système d'infonnation 

mettant en péril 1 ' ex istence du disposi tif de SIE. 

Les faiblesses de cel indicateur engendrent inévitab lement des perturbations au niveau de 

l'efficacité des activités de SIE ex terne par la non capitali sation et la non améliorati on du 

processus de pilotage. 

L' indicateur« système d'information») est très peu satisfaisant (40%) 
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.:. Résultats et analyse de l'Î ndicateur systl:me de communication auloul'" des pl'"ojef. 

La communication autour du projet. 

La communication autour du projet est assez restrictive. En effet, la plupart des documents 

produits ne sont disponibles qu 'au ni veau du bailleur de fonds. Les documents quand ils existent 

au niveau de la cellule de suivi-évaluation sont difficilement retrouvables car disséminés entre 

différents bureaux et différents étages de l'immeuble. 

Certains documents se trouvant soit au niveau du projet soit à un niveau de responsabi lité ne 

pennet pas à la cellule de SIE externe de pouvoir les consulter régul ièrement. Il s'agit en généra l 

des rapports de diverses études techniques, des rap ports de suivi&évaluation inteme, des aides 

mémoires ou rapports de supervision du bai lleur et les rapports d'audit externe. 

Nous pensons que j'absence de biens de ces documents constitue un obstacle majeur à la miss ion 

assignée à la ce llule de SIE ex terne alTectant ai nsi la perfonnance du dispositif en terme de 

qualite de l'i nfonnation, disponibilité de celle-ci et degré de satisfaction des utilisateurs. 

La communication est peine satisfa isant avec un taux de 50% . 

• :. Résultats et analyse de l'indicateur « canaux de diffusion ~) 

La transmission de l'information 

Le Projet de Développement Rural du Nord-Est dispose en son sein d'une cellule de SIE interne 

animée par une seule personne. Cet agent est chargé de la supervision et de la collecte des 

données de terrain , à transmettre à la ceJlule de SIE externe. De façon régulière, les documents 

prod uits rar la cellule interne parviennent à la cellule externe avec beaucoup de retard 

empêchant cette dernière de fonnuler des recommandations adéquates à temps. De façon 

globale, pour l'ensemble des projets, la production de documents est Caite avec beaucoup de 

retard . Régulièrement la cellule de suivi-évalaulion externe est obligée d'interpeller les cheCs de 

projets pour la production de documents tels que les rapports de suivi interne, les PAA etc , . . 

Le SIE apparaît comme une contrainte supplémentaire. 

Cela traduit les insuffisances suivantes: 

-le manque de formation ou de spéciali stes de la question de suivi&évaluation dans 

les équipes de projets ; les chefs de mission sont en général des ingénieurs qui portent da va ntage 

l' attentÎon sur le respect des nonnes techniques que Sllr les <Ispects de gestion, d' impact réel du 

projet; 

-Je biais de composition des équipes d' évaluateurs ; 
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-la non maîtrise du contenu de la mission de SIE, mission ramenée à un simple 

contrôle administratif ou un contrôle de travaux. 

Les insuffisances que nous avons observées concernent la longueur des délais de production de 

l'infonnation et la disponibilité de cette information nécessai re à la prise de décision opportune 

(efficacité). 

Le taux de satisfact ion de cet indicateur se situe à 50% . 

• :. Résultats et analyse de l'indica teur (~ diffusion des résultats)) 

La diffusion des résultats 

Les résultats de J'exécution des projets ne sont pas suffi samment diffusés, publi és et disséminés 

pour renforcer l'adhésion autour des projets. A l' image des agents d'exéculion, les bénéficiaires 

oe reço ivent pas l' infonnation nécessai re pour assurer une mei lleure adhésion des populations à 

la stratégie tle gestion des équipements une fois l'essentÎel de l'aide extérieure arrivé à temle. La 

mauvaise communication autour des projets pose le problème du racteur qualité, de la viabilité et 

la dimension succès du suivi&évaluation. Ainsi le taux de sat isfaction de ce indicateur est de 

40% . 

• :. Résultats et analyse de l'indicateur circuit d'ordoonancement 

L e circuit d'ordonnancement 

On note également que le circu it d 'ordonnancemenl esl mal connu des ordonnateurs que sont les 

directeurs de projets ou coordon nateurs de projets; ce qui rend le suivi budgétaire non efficace. 

Cel indicateur est peu satisraisant (40%). 
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Tableau 16: forces el faiblesses de la variable « cadre réglementaire et 

institutionnel )) 

Indicateur Forces Faiblesses 

-Existence d'un cadre -la mécotU1aissance du nOuveau 

d'i ntervention en matière de cadre inSlilutlOonel par certa ins 

SIE partenaires au développement; 

-l ' absence d'un cadre intégré de 

coordination des projets el 

Environnement et cadre de programmes; 

la gestion de projet au -l'absence d'un cadre de 

MINAGRI concenation entre bailleurs; 

-interférences dans les 

attribut ions el responsabi lités 

de certaines directions 

techniques avec le SACOGEP 

-Inexistence de la base de 

Réunions de direction données ; 

Système d'information périodiques - réun ion de comité de pi lotag.e 

quasi-inexistante 

Existence d'un système de -Communication restrictive; 

communication <lutour des , -absence ou inaccessibilité ; 

projets , certains documents de projets 

Existence de canaux de -Existence de canaux de -lenteurs dans la transmission 

diffusion diffusion(voie hiérarchique) de l'infonnation par ce canal 

Diffusion parcellaire des 

Diffusion des résultats résultats, publicatÎon el 

di ssémination Însuffisantes 

Existence de procédures -circuit d'ordonnancement mal 

d 'ordol1Jtancement maîtrisé par certains chefs de 

Ci rcuit d'ordonnancement projets 

-longueur et lenteur du circuit 

d'ordonnancement 
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.. :. Synthèse des résultats de la variable X 2 « cadre réglementaire et institutioonel» 

Tableau 17: Résultat de la variable« cadre réglementaire et institutionnel » 

Indicateur Point Pourcentage 

Environnement et cadre de 

la gestion de projet au 3,5/1 0 35% 

MfNAGRl 

Système d'information 4/10 40% 

Existence d'un systeme de 

communication autour des 4/ 10 40% 

projets 

Existence de canaux de 

diffusion 511 0 50% 

Diffusion des résult ats 4110 40% 

Ci rcuit d 'ordonnancement 4/10 40% 

TOTAL 14,5/60 40,83 % 

La variable X2 « cadre réglementaire et institutionnel» est peu satisfaisante (40,83%): avec 

35% pour l'indicateur environnement cadre dïntervelltion, 40% pour le système d'information, 

40% pour la communication aulour du projet, 50% pour les canaux de diffusion et 40% pour la 

diffusioJ/ el le circuit d 'ordonnancemenf. 

Au vue de ce qui précède. deux constats majeurs : 

e beaucoup d'insuffisances dans les activitês de SIE 

../ le cadre du suivi&évaluatioll est formali sé mais son opérationnalité reste â prouver 

comp te tenll des dirficullés d ' ordre logislique et fin anc ier ; 

./ la mauva ise définition des responsabilités est source de confl its institutionnels ; 
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../ l'absence d'un cadre de concertation entre bailleurs de fonds pour hannoniser leurs 

interventions . 

../ la communication autour des projets est insuffisante notamment la diffusion et la 

dissémination des résultats mettant en cause le succès de ces projets; 

./ l' insuffisance d'une véri tab le approc he stratégique en matière de communication ; 

./ la cellule fait plus de contrôle de travaux que du suivi de processus et de l'impact; 

./ l'insuflisance de la formation des équipes de projets est un obstacle m ajeu r à la réuss ite 

du projet . 

8 Le MINAGRI à travers sa ce llule de SIE externe devrait en principe réa li ser pour son propre 

compte le SIE pennettant une capitalisation des expériences acquises pour une meilleure 

fonnulation et planification des projets futurs . Cet aspect du sui vi&évaluation n'est pas pris en 

compte. 

Au total, l' analyse de cene si tuation montre bien des insuffi sances au niveau du cadre 

réglementaire et institutionnel. 

.:. Synthèse des résultats des variables explicatives 

Tableau 18 : résultats des variable Xl et X2 

Variables Point Pourcentage Classement 

Gestion et 

Fonctionnement 39/80 48,75% 1er 

Cadre rég lementaire et 

ins titutionnel 24,5/60 40,83% 2eme 

TOTAl, 63,5/140 44,79% 

Au regard de ce classement et compte tenu des taux ob tenus , il apparaît que le problème du 

d ispositi f de sui vi -évaluation externe est partage entre le cadre reglementaire et institutionnel 

avec 40,83% de taux de satisfaction (peu satisfaisant) et la gestion du système avec 48,75% (peu 

satisfaisant). Ces résultats insuffisant s sont dus en partie aux critères de mesure cités plus haut 

dont: 

• les moyens matérie l et logis tique ; 

• la motivation du personnel ; 
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• les utilisateurs et leur degré de satisfaction; 

• la coordination entre les ressources et les activités; 

• l'adéquation entre les ressources et les emplois ; 

• la mise en oeuvre des activités de SIE; 

• J'absence d'un cadre intégré de coordination des projets ; 

• l'absence d'un cadre de concertation ent re bailleurs ; 

• l'inexistence d'une base de données ; 

• J'absence d 'une véritable politique de communication au tour des projets; 

• les lenteurs dans la transmission des infonnations 

• les connits entre directions . 

4.2 Résultats selon les indicateurs de mesure de la variable à expliquer 

Les insu ffisances relevées engendrent inévitablement une contre perfomlance du dispositif de 

suivi&évaluation ex terne . Les résu ltat sonl contenus dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 19 : Résultats de la variable il expliquer 

./ Résultats: 

Indicateurs Point 

La pertinence 5/1 0 

L'efficacité 5110 

La qualité de ]' infonnation 5110 

Les délais de production 4/10 

L'efficience 5/J0 

Satis faction 51) 0 

Succès 1110 

TOTAL 30170 

./ Analyse: 

Pourcentage 

50% 

50% 

50% 

40% 

50% 

50% 

10% 

42,85% 

La pertiDeoce : la cohérence des objectifs avec Jes besoins des parties prenantes en matière 

d'information 
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Nous avons pu observer que les objectifs des projets sont trop généraux. Cette généralité pose le 

problème du besoin en infotnlations nécessaires pour apprécier les progrès réalisés. Il découle de 

cette situation une mauvaise définition des objectifs pour le système à mettre en place en vue de 

satisfaire ce besoin. 

Il existe parfois un écart dans la couverture des besoins dû en partie à la mauvaise définition des 

objectifs de recherche de cette infonnation . 

Nous avons pu également constaté que le niveau d 'exhaustivilé des infonnat ions sé lectionnées 

esl moyen. 

En efTet, les activités de suivi s'arrêtent avec la fin du projet, ce qui ne permet pas une co ll ec te 

régulière de données fiables sur les effets. L'insuffisance des données ne garantit pas une 

éva luation pertinente de l'impact obligeant le conunanditaire de l'évaluation à mobiliser 

d ' importants moyens financiers pour des enquêtes complémentaires. 

L ' efficacité 

La mauvaise définition des responsabilités, l'arrivée tardive des moyens financi ers mais 

également le manque de moyens logistiques rendent les acti vi tés de sui vi&évaluation 

inefficaces. 

L'absence de mission de terrain, la non production des document de SIE ou leur arrivée tardi ve 

empêchent la prise de décision opportune en vue d'améliorer le processus de pilotage du projet. 

La qualité de l'information et les délais de production 

La qualité de l'i nfonnation est fonction de la qualité du foncti onnement du dispositif; les déhlis 

de production des rappons de mission sont importants. L'absence de méthode connue de collecte 

et de traitement des données ne peut garantir la fiabilité de l'information produite. 

Le processus d'élaboration des indicateurs de perfonnance n'implique pas les dilTérents acteurs, 

ce qui conduit très souvent à une remise en cause régulière de la pertinence des indicateurs 

préalablement identifiés. 

Le succès 

y Appréciation de l'impact des projC(S 

Depuis 1991, date à la laquelle la mission de suivi&êvaluation a été transférée de la DCGTx à la 

DPP, auc une évaluation tenninale ou rétrospective n 'a eu lieu. L'on ne s'est jamais penché sur 

l' impact des nombreux projets réalisés. Or, un système de suivi&évaluation n'a de sens que s'il 

pennet d'apprécier le changement intervenu par le fait du projet. Le système tel que nous l'avons 
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analysé, n'évalue pas les projets après leur achèvement. J'en veux pour preuve le PDRNE sur 

lequel nous avons mené notre investigation. Ce projet officiellement devait clôturer en 1998. Six 

ans après son achèvement, i l n'y pas encore eu d 'évaluati on terminale encore moins d' évaluat ion 

d' impact. Cela montre bien que l'aspect <<.impact )) n ' est pas pris en compte dans le dispositi f de 

sui vi-évaluation ex terne. (confère annexe 3) 

}> La durabilité 

Nous avons pu constater également que la durabilité qui se manifeste à travers la poursu ite des 

résultats positifs bénéfiq ues aux populations c ibles une fois J'aide ex téri eure anivée â tl!nne est 

inex istan te. 

,. L a contribution au renforcement des capacités 

Auss i, la contribution au renforcement des capac ités V3 de pai r avec la poursu ile des résu ltats 

positifs qui est très faib le. 

Au total , l' indicateur « succès)) est très peu satisfaisante. La fa iblesse du succès de noire 

di spositi f de su iv i-évaluation est li ée en partie à la non éval uation de l' impact des nombreux 

projets exécutés depuis 1986 mais également à la non prise en compte de J'aspect pérenni té et 

durabilité des activités des projets. 

Les conséquences d 'une insuffisance voi re d ' un manq ue de sui vi&évaluation pourraient à moyen 

et long lenne affecter l'économie du pays. 

La mise en place des différentes politiques agricoles s 'est toujours accompagnée de la mise en 

place d ' infrast ructures socio-économiques de base pour soutenir l 'acti vité économique agrico le. 

Un manque de sui vi signifierait une remise en cause des fondements du développement. 

La dégradat ion des infrastructures et équipements de base socle du développement à notre sens, 

relève d' une mauvaise appréciation du facteu r qualité mais éga lement d' une mauva ise dé finiti on 

des slratég ies d 'intervention au cours du cycle de vie des projets. 

Le manque d' éval uation de l'impact ne pennet pas d'apprécier les progrès réal isés vers le 

développement et une meilleure capitali sation de l' expéri ence acquise pour la fa nnul ation de 

projets futu rs. 
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Vérification de l'hypothèse de départ 

Nous avons au départ de notre étude posée comme hypothèse que la performance du 

dispositif de SIE exterlle est fOlle/ioll de deux va,.iables : 

X l( gestion du système de SIE externe) ; 

X2 (cadre réglementaire et institutiOlUlel) , 

Notre étude a montré que les problèmes soulevés ont une influence sur la perfonnance du 

dispositif de suivi~évaluation externe. D'où la relation PDSEE= f(G, CRI) est 

vérifiée . 

Le tableau ci~dessous qui est une synthèse de notre ana lyse illustre bien nos propos et donne une 

idée des résultats auxquels nous avons abouti. 

Tableau 20: vérification de l'hypothèse de départ 

Jnsuffisances ou problèmes soulevé(e)s Indicateurs de performance affectés 

Selon la variable XI 

-Difficultés à assurer la coordination entre les -délais de production non respectés~ 

activités et les ressources et une inadéquation -non satisfaction des utilisateurs; 

entre les ressources et les emplois; -inefficacité des activités de SIE; 

-Non maîtrise des procédures et processus par le - insuccès (non réalisation des évaluations 

nouveau personnel du SACOGEP. d'impact et tenninale. 

-Délais de production de l'information 

prolongés; 

-Difficulté à mobiliser le budget de SIE exteme ; -non réalisation de l'impact ; 

-difficultés à respecter la planification . -inefficacité des activités de SIE; 

-surcOût de réa lisation d'où non eflicience du 

système. 

-Délais de production et de réalisation des 

Pas de motivation du perSion nel activités de SIE trop longs; 

-absence de moyens ma tériel et logistiques. -non sat isfaction des utilisateurs de 

l'information; 

-non disponibilité d'information de qualité; 

-non production de documents de SIE. 
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-inefficacité des activités de SIE 

Noo application des résul tats du sui vi. -non améliorat ion du processus de pilotage du 

projet donc inefficacité du dispositif. 

-non sa ti sfaction des utilisateurs de 

-Absence d' act ivités de terrain; l' jnfomlation; 

-Difficultés à assurer la mise en œuvre. -non disponibilité d'i nfomlat ion; 

-insuccès (pas d 'évaluation d ' impact). 

Non pertinence des besoins des utilisateurs en 

-Identification des besoins mal maÎlrisée. inronnation; 

-infonnations non exhaustives donc non 

pertinentes. 

-longueur dans le trai tement des données; 

-Experience professionnelle insu ffisa nte; -mauvais traitement de l' infomlation d 'où 

-personnel démoti vé. insati sfaction des uti lisaleurs; 

-qualité de l'in fonn at ion insuffisante. 

-Méthodes de collecte des données sont -qualité de j' informat ion insuffisa nte; 

disparates; -non pertinence de l'infonn ation collectée dans 

-Pas de méthode de traitement des données certains cas. 

structurée. 

Selon la variable X2 

.la méconnaissance du nouveau cadre -méconnaissance des utili sateurs de 

insti tu tionnel rar certa ins partenJires au l' mfOlmallon; 

développement ; -pertinence de la cohérence des besoins des 

~ I ' ab sence d' un cadre intégré de coordination parties prenantes; 

des projets et programmes; -inefficacité car ind isponibi lité d'informatio n 

-l'absence d ' un cadre de concertation entre nécessa ire au pilotage du projet; 

bailleurs ; -mauvaise gestion des ri sques. 

-interférences dans les attri but ions et 

responsabilités de certaines directions 

techn iques avec le SACOGEP. 

-Inexistence de la base de données; -pas de capital isation des expéri ences; 

-réUnion de comité de pilotage quasl- -pas d' amélioration du processus de pi lotage 

inexistante (inefficac ité); 
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-qualité insuffisante des données; 

-Communication restrictive; -indisponibilité de l'information; 

-absence ou inaccessibilité à certains -faible degré de satisfaction; 

documents de projets. amvée tardive de l'infom13tion donc 

inefficacité. 

-lenteurs dans la transmission de j'infornlat ion -arrivée tardive de l'information donc 

par ce canal. inefficacité; 

-mauvaise gestion des risques; 

Diffusion parcellaire des résultats, publication -besoins des parties prenantes insatisfaites; 

et dissémination insuffisantes. -indisponibilité de l'information nécessaire au 

pilotage. 

Quelles sonlles conséquences qui en décou lent ? En effelles conséquences s'expriment en temle 

de frein à l'activité économique agricole réduisant ainsi la qualité des produits proposés et les 

bénéfices aux groupes cibles. 

L'un des responsables de cette situation est le Ministère à travers ses démembrements dont sa 

cellule de suivi & évaluation intervenant t01l1 le long du processus de mise en œuvre. 

Tenant compte du rôle essentiel d'un système de suivi & évaluation dans la mise en œuvre de 

projets et la pérennisation des acquis de ces projets, il impolie de s'interroger sur les réponses 

efficilces à apporter aux différentes preoccupations majeures évoquées plus haut. 
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CHAPITRE 5: Les recommandations 

Les recommandations Que nous allons formuler vont porter davantage sur les variables 

explicatives car elles constituent le levier sur lequel nous devons agir pour améliorer la 

perfonnance du système de suivi&évaluation du MINAGRl 

En effet, le SACOGEP à travers son bureau suivi&évaluatioD et pérennisation des acquis 

occupe une place stratégique dans le dispositif de développement au service de l'action 

gouvernementale. Depuis plus d'une décemlie, l' ap proche global du développement s'appuie sur 

l'approcbe projet pour asseoir les politiques, structures et infrastructures socio·économigues 

nécessaires à un Développement Humain Durable(DHD). Ainsi, l'existence d' un c<ldre 

méthodologique de suivi&évaluation et la performance de ce di spositif constitue un axe majeur 

d'intelV'ention pour SOllitlOlUler les problèmes el préoccupations soulevés par les résultaIs de 

notre analyse présentée ci-dessus. 

Au regard des rai blesses et insuffisances constatées lanl au niveau fonctionnel, et organisationnel 

qu'institutiOlUlel dans le suivi et l'évaluation des proj ets, les propositions et recommandations 

qui vont suivre, pennettront d'améliorer le cadre organisationnel et institutionnel créant 

l'environnement propice pour une meilleure gestion des projets dans un but plus global d'atteinte 

des objectifs ftxés. 
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5.1 Recommandations suivant les variables explicatives 

5.1.1 Suivant la variable « Gestion du système de SIE externe,» 

~ Organisation du système 

Le type d'organisation à met1re en place pour une coordination efficace des ressources et 

des activités 

Le management de projet est une activité très délicate. Le SACOGEP chargé du suivi , de 

l'évaluation et du contrôle de l'ensemble des projets et structures sous tute lle doit béneficier d'un 

cadre favorable. Il joue le rôle de maître d 'œuvre. JI faut donc créer un environnement propice à 

J'arbitrage enlre les objectifs à réaliser, les délais et les moyens qui très souvent s'imposent à lui . 

Ainsi pour pennettre une meilleure qualité de ses prestations, nous proposons que Je SACOGEP 

fonctionne selon la structure projet. 

Les ressources humaines et le fonctionnement du bureau 

Nous suggerons une équipe pluridisciplinaire comprenant des ingénieurs agronomes, des 

ingénieurs en génie rural , des économistes et financiers, des spécialistes en management de 

projet, des sociologues et des socio-économistes. Elle sera renforcée par la présence d'un 

ingénieur infonnaticien et d'un tedmicien supérieur de la statistique. Cette base de proposition 

sera discutée avec la direction du SACOGEP, le Cabinet du Ministre et l'Inspection Générale de 

même que [a qualification des membres de l'équipe . 

Le bureau sera subdiv isé en trois cellules de coordination. Ainsi on a : 

• la cellule de coordination des projets finances par la BAD, le F AD, le H DA et la BOAD ; 

• la cellule de coordination des projets financés par la SM. la CEDEAO la BADBA la 

KFW; 

• la cellule de coordination des projets financés par les dons reçus el la RCL 

Cette subdivision traduit la volonté d'une souplesse d'organisation pour garantir l'efficacité et 

" e fficience tant recherchées el d 'éviter les doubles emplois mais également d'assurer une 

gestion optimale des ressources mises à la di sposition du SACOGEP d 'autre part. 

L'organigramme que nous proposons a été accepté par le cabinet du ministre dans le cadre de la 

création de cette nouvelle direction. Le SACOGEP est un service autonome directement rauaché 

au cabinet du ministre donc ne dépendant d 'aucune direction et ayant rang de direction centrale. 

Son che f est nommé par décret au même titre que les autres directeurs d'admini stration centrale. 

Nous ra ppelons pour mémoire que cet organigramme a été discuté et accepté au cours de 
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réunions de cabinet, et de réunions regroupant l'ensemble des directions générales et centrales du 

Ministère dans le but d'éviter toutes frustration s el conflit s entre directions. 

Cabinet du Ministre 

Directeur du SACOGEP 

See in(OIm.lhque stalisliljuC el 
documcnlaliOll 

RUmlu suivi&tva loolion Ct Rur~au conlT6~ de gcslioo Cl 
pérennisation des acquis lIud its 

L 1 

1 1 1 1 1 

Ce\1uk 6e coordination Cellule de coordinalion Cellule de coordin~lion Cellule de Cellule de COIllJôlc 
BAD, FA() FIDA 80AO CEDEAO, BM BADEA, DQns et RPCI con1l'Ôle de dc geslion el Audits 

KFW geslj()ll et Audi ts des slJ\lelures 
des proJcts 

Figure 5: organigramme du SACOGEP 

Le bureau sera doté en équipement adéquat (malériel infonnat ique, mobilier de bureau ... ) 

Pour une plus grande efficac ité dans ses act ivités le bureau devra participer régulièrement à des 

lravaux ex térieurs et à des missions sur le terrain. D'où la nécess ité de di sposer de véhicules de 

mI SSiOn. 

Contrairement au bureau de S&E externe qui est pennanent, la cellule de S&E interne doit 

disparaître à la fin du projet. Cependant, elle doit subsister au projet suffi samment de temps pour 

co llecter les données e l informations d'impacts nécessaires pour les évaluations terminale et 

rétrospective. 

Les évaluations terminale et rétrospective ont une yjsion et des horizons plus larges. Elles 

demandent un mveau de compétences élevé. Le SACOGEP peut recourir aux services de 

consultant s ex térieurs et à dcs cabinets privés pour des études spécifiques et certaines 

éva luations. 
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La maîtrise des processus et procédures d'inten'eDtioD 

La création du SACOGEP a entraîné l'arrivée de personnes d ' horizon divers et de formations 

di verses au sein de ce service autonome. Il importe que toutes ces personnes aient une même 

compréhension de la mission de suivi&évaluation e l du LI3v3 il à faire. Nous pensons qu ' il faut 

organiser des séances de fo rmation destinées au personnel pour lui pennettre de maîtri ser les 

procédures et processus d ' intervent ion. La mise en place des procédures et processus date de 

1993. Elle aura permis de fo rmaliser le cadre d 'intervention et s'assu rer que les acteurs agissent 

conformément à des nonnes et sur lesquelles il s se sont accordés, garantissant j'efficac ité de 

l'action. Un bilan diagnostique de ce cadre d ' intervention doit être fail afin de lui donner un 

soufne nouveau. 

~ Planification 

Uoe meilleure compréheosion du concept de suivi&éva lua(ioo 

*Penser au suivi&évaluatioD dès la conception 

Le suivi&évaluation doit êlre pris en compte dès la phase de fannulation. A la conception les 

indicateurs de mesure et les tableaux de bord sero nt quantifiés pour permetlre les compara isons 

successives au cours de la mine en œuvre. Le suivi&évaluation est une activité menée de 

manière continue. Cette continuité dans l'action permettra de recuei ll ir des informations fi ables 

sur J'exécution du projet pour une prise de déci sion opportune. 

Le recueil de données doi t se poursuivre après la clôture du projet, dOlUlées qui servi ront lors des 

éva luations tenninale et rétrospective. 

La planification des resSO urces et de la logis tique 

Lors de la phase de formulation, il importe de tenir compte de la dimension suivi&évaluation 

dans l'analyse financière. Mieux, la définition des processus et procédures d'intervention ne doit 

pas occulter le sui vi&évaJuation. 11 est indispensable de disposer à temps des moyens financiers 

et logistiques nécessaires à la réalisation des activ ités prévues mais surtOut pour le 

sui vi&évaluat ion. 

Soutien institu t ionnel du cabinet ministériel 

Le cabinet du Ministère de l' agricu lture doit con ti nuer à apporter son soutien au SACOGEP 

pour les actions à mener auprès des projets et structures sous tutelle afin d'assu rer la pérennité de 

SJ.l mission notamment par le fin ancement ft partir des lignes budgétaires à prévoir chaque année 

et à pérenniser. 
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~ Direction 

Autonomie (il)ancière : logistique, moyens financier et matériel 

Le SACOGEP doit affirmer son autonomie financière vis à vis des structures qu'il est sensé 

suivre et évaluer. Nous suggérons que soit vu à la hausse le budget du SIE externe en sollicitant 

d'autres sources de financement pennellant ainsi l'équipement et le renforcement des capacités 

des agents. Ce financement permettra au SACOGEP de mener à bien sa mission. Des bailleurs 

de fonds tels que la BAD, le PNUD et l'Union Européenne sont ouverts à la discussÎ.on ; mais 

cela nécessitera encore une fois Je soutien de Monsieur Le Ministre pour rendre le SACOGEP 

fonctionnel. 

~ Le contrôle 

Les résult.1ts des missions de suivi elles recommandat ions doivent faire l' objet d'application. 

~ Exécution de tâches 

Le bureau de gestion du suivi&évaJuation et pérennisation des acquis 

L'organisation des activitès du sui vi&évaluation au ministère doit se faire dans le cadre des 

attributions du SACOGEP, comme le stipule le décret de création. 

Pour une meilleure compréhension de nos propos, nous suggérons l'organigramme ci-dessous: 

(î) en amant se trou ve le bureau de suÎvî&évaluation externe el pérennisation des acquis 

directement rattaché à la direction du SACOGEP ; 

(ii) en aval l'unité de suiv i&évaluation inlcme logée (lU sein de chacun des projets. 

La cellule de suivi&évaluation interne en collaboration étroite avec la cellule de 

sui vi&évaJuation externe fournira les informations el données nécessaires à la gestion 

opérationnelle des projets. 

Il s'agi t pour j'essentiel de: 

• la co llecte de don nées et infonnalions provenant du projet, des bureaux d'études, et des 

partenaires du monde agricole; 

• l'organisation de visiles de lerrain pour s'assurer de la véracité des jnfonnations reçues à 

Iravers une observation rapide, des contacts directs avec les agents de terrain et tout au tre 

intervenant du domaine; 

• l'organisation d'enquêtes par des cabinets spécialisés ne pouvant être effectuées par la 

cellule de S&E interne ou par le SACOGEP ; 
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• l ' analyse et l' évaluations de ces in formation en vue de proposer des recommandations 

pertinentes au chef de projet 

Le rôle du bureau de S&E et pérennisation des acquis devra être: 

• d'élaborer les procédures et outils de S&E des projets; 

• de coordonner les activités de S&E des projets; 

• d'apporter un appui technique aux cellules de S&E internes; 

• de définir les canaux de diffusion et rendre nuide la circu lation de l'infonnation; 

• d'initÎ er comme le prevoit le décret de création, les évaluations à mi-parcours terminale 

et rétrospective pour mesurer l'impact réel des projets, 

Les missions d'évaluations ferminales et rétroS I)('c li\'es 

Pour les projets ayant pris fin, nous pensons qu 'il faut procéder et cela en accord avec le bailleur 

de fonds de chacun de ces projet aux éva luations terminales et rétrospectives afin de pouvoir tirer 

des enseignements pour des projets futurs ou simi lai res. 

Nous avons proposé ell anllexe 3 la li ste des projets suscept ibles de faire l'objet d'une évaluation 

terminale ou rétrospec ti ve en 2004 el 2005. 

Pour panier aux insuffi sances de l'Etat dans le cadre de la réalisation des évaluations tenninale 

et retrospecti ve, nous proposons qu'une importance primordiale soit accordée à ces évaluations 

au moment de leur réalisation. 

Les misions de te nain 

Nous suggérons la repnse des mISSions de terrain suspendues depuis 200 1 par manque de 

moyens financ iers. NO\Js proposons dans le cadre de la repri se de ces activités que des 

éva luations soient effectuees à l'effet d 'apprécier l' impact de la guerre sur J'ensemble du 

dispositif de développement agricole. Ces missions pourront ainsi être financées par le cabinet 

du Ministère de l'Agriculture ou le trésor public avec l'appui de M . Le ministre de l'Agricu lture. 

Le suivi budgétaire 

Le suivi budgétaÎre ne doit plus se faire dans le cadre d ' un appe l de fond s mais plutôt dans 

l'optique de l'amélioration de la gestion financière des projets . 

• Identification des utilisateurs 

Le SACOGEP doit mener une réflexion de manière à mieux maîtri ser les besoins des utili sateurs. 
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~ Compétences des hommes 

La formation et le renforcement en capacité des agents 

La déli catesse de la mission de suivi&évaluation exigera le renforcement en capacité du 

personnel du SACOGEP et la motivation de celui-ci , 

La formation 

• L'équipe de suivi&évaluation externe doit avo ir la capacité à répondre aux sollicitations 

des projets pour assurer à ces derniers leur réussite. La cellule doit posséder en son sein des 

spécialistes de la gestion de projet et ayant la parfaite maîtrise du suivi&évaluation. Pour cela, un 

accent particulier sera mis sur la fonnation du personnel du SACOGEP. Des agents pourront 

participer à des stages de fonnation sur la gestion de projet selon des besoins qui ont été 

identifiés sur place ou â j'ex té.leuf. 

• Le bureau suivi-évaluation devra organiser des séances de formation pour le 

renforcement en capacité des personnels des cellules internes de suivi-évaluation. 

~ Procédé de collecte de l'information 

La collecte des données 

Nous proposons que soient unifonnisées dans la mesure du possible les procédures de collecte 

des informations afin de permettre un meilleur trailcmcnL 

Les outils et les instruments du suivi&évaluation 

Les outi ls et les inst ruments qui ont été identifiés el qui sont utilisés dans le cadre du 

suivi&évaluation doivent être standard isés et connus de tous les projets et utili sateurs 

5.1.2 Suivant la varia.ble « cadre réglementaire et institutionnel du S&E externe)} 

~ L'environnement et le cadre de la gestion de projet au MINAGRI 

Pour améliorer l'environnement de la gestion de projets au sein du Ministère. il importe que les 

propositions que nous allons faire puissent être considérées, discutées et partagees. Le Ministère, 

à lmvers ses démembrements doit donc s'engager résolument dans un management des projets 

p:lf L1 créot ion d'un cadrc de gestion perfonnanl des projets. 
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Le règlement des conflits de compétences entre directions 

La mise en place de ce cadre de gestion passe par la définition et la clarification des attributions 

et responsabi lités de chaque direction notamment le SACOGEP et la DPP. Au-delà de celle 

clarification, il importe que lors de la prise de service ou de rec rut ement des agents une 

description de poste soit faite de manière à éviter les conflits de personnes que nous avons pu 

observer ca et là. L'objecti f étant d'asseoir un cadre institutionnel cohérent pour éviter les 

conflits de compétence et d'intérêt que nous observons enlre directions. 

Une meilleure lisibilité du nouveau cadre institutionneL par les partenaires au 

développement 

Confomlément au décret12n02003 141 du 27 III ai 2003, le SACOGEP constitue aujourd'hui 

l'organe de su ivi et de contrôle du Ministère. Il doi t à son tour et très rapidement infonner tous 

les partenai res au développement des missions qllÎ sont les siennes ce qui pennetlra aux bailleurs 

de fonds d'avoir une meilleure lisibilité du nouveau cadre institutioJmel. Nous suggérons 

l'organisation d'u n atelier de validation de sa stratégie d'ÎIHerven tion, atelier au cours duquel 

seron t invites les bailleurs de fonds, les chefs de projets, les d irections techniques el structures 

sous-tutelle, les ministères techniques concernés (Economie et Finances, Plan CCL..) et tOute autre 

structure ou consultant susceptible de lui apporter un soutien dans la défi nition de cette stratégie 

afin que le suivi-évaluation devienne au Ministère de l'Agriculture une réalité vivante 

incontournable dans la gestion des projets. 

Le nouveau cadre in stitutionnel du suivi-évaluation externe 

Le nouveau cadre institutionnel du suivi-évaluation externe défin i par le décret 0°2003 141 du 27 

mai 2003 doit être connu de tous les partenaires du système de suivi-évaluation ex terne afin 

d'éviter tout équivoque, malentendu et querelles entre directions. Une campagne d'i nfonnation 

tendant à présenter ce nouveau cadre el relancer les activités de suivi-évaluation sera organisée . 

./ Cadre de concertation entre bailleurs de foods 

Nous invitons l'ensemble des bailleurs de fonds à se retrouver autour d'une table afin de pouvoir 

lrouver le consensus minimum autour de leu rs différentes stratégies d'intervention. Toute fois le 

Document de Stratég ie de Réduction de la Pauvrelé (DSRP) consl ilue aujourd ' hui le document 

de référence et qui présente le cadre global d'orientati on de la politique de dcveloppement 

Il décret de création du SACOGEP 
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agricole . Ce document peut servir de base aux bailleurs de fonds dans la détennination de leurs 

différents axes d'intervention. La création de ce cadre de concertation pennenra d'éviter les 

interférences dans les actions de développement que nous avons constaté entre bailleurs . 

./ Cadre intégré de coordination des projets/programmes 

Nous suggérons la mise en place d'un cadre intégré et coherent de coordination des projets 

Iprogrammes sous l'égide du cabinet du Ministre. 

~ Système d'information 

Les réunions de direelioD 
Depuis la prise de service de la nouvelle direction, il se tient de façon periodique des réumons de 

direction, de sous-direction et de service. Ce qui nous le pensons est une bonne chose et doit être 

encouragé. 

La création de la base de données 
La base de données doit être rapidement constituée. Aujourd'hui , avec la nouvelle équipe mise 

en place par le nouveau di rec teur, la base de donnees tant attendu eSI en Irain de se consl ituer 

progressivement par la collecte de données et le masque de la base de données que 

l'informaticien recruté pour la circonstance est en train de renseigner. 

Les réunions des comités de pjlotage 

Le SACOGEP à travers son bureau sui vi&évaluat ion et pérennÎsation des acquÎs doit rendre 

compte régulièrement aux comités qui a leur tour feront des propositions efficaces au 

gouvernement dans le cadre de la définition de la politique agricole nationale. Les comités 

effectueront les arbitrages nécessaires au vue des informations en leur possession. Il importe de 

re·dynamiser les comités de pilotage des projets qui ne fonctionnent presque plus. 

Nous proposons également l'organisation de réunions semestrielles entre les cellules de S&E 

internes des différents projets et le bureau S&E et pérennisation des acquis. Le but de ces 

rencontres étant de faire (i)le point des activités, (ii)de valider l'état d'avancement et 

(iii)hannoniser les points de vues sur les recommandations pOlIr la consolidation des efTets des 

projets. 

Nous pensons que ces réunions seront d' un grand intérêt car e lles penneuront de mieux préparer 

\cs missions de supervision. 
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~ La communication autour des projets 

La production et la diffusion des résultats 

Le suivi&évalualioll est une fonction faisan t intervenir le personnel des projets, les bénéficiaires 

et les bailleurs. Pour la rendre util e et efficace il faut s'assurer une large diffusion des résu lt ats au 

sein du Ministère, des bailleurs, des bénéfic iaires ainsi que des agents d'exécution et de tous les 

partenai res. 

"t' Pour nous, il s'agit de développer une bonne politique de communication 

autour des projets avant, pendant et après leur exécution . 

./ Le bureau S&E doit veiller à ce que lui soil transmis les documents produits 

par les cellules de S&E interne pour information et observations, Cet échange permettra aux 

différentes cellules de S&E interne de bénéficier d'un retour d 'information pour Je renforcement 

des décisions opérationnel les de geslion. Nous proposons en allnexe 9 un chronogramme de 

production de documents par la cellule de sui vi -éva luat ion interne. 

~ Les canaux de diffusion 

En plus de la base de données mise en place nous suggérons une base de données relationnelles 

accessible à tous pour Întra net ou Internet e l un meilleur stockage des données. 

Nous insistons pour que toutes les parties soient informées de façon périodique sur l'état 

d'avancement du projet et sur les e ffets et l' impact 

Pour les bénéficiaires, il s 'agira pour eux de s'imprégner des réalités du projet afin de lui assurer 

un meilleur succès. 

Il importe de systémati ser la pri se en eomple des résultats des projets dans la conception des 

proj ets futurs ou similaires. 

La direction de la p lani fica tion et de la programmat ion 

La DPP qui est chargée de la rormulation. de la planification et de la programmation, a besoin de 

la bonne information sur les activités pour améliorer les projections el rendre la planification 

plus réal iste. 

Une meilleure maîtri se des projets 

En tant que maître d'œuvre dêlégué, le SACOGEP devra s'assurer que les docu ments de projets 

son t mis fi sa disposition pour une meilleure maîtri se ct compréhcnsi on du contcnu ùcs proj ets ct 

des objectifs de ceux-c i. 
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Le partage d'expériences 

Nous encourageons le partage d'expériences à travers l'organisation de journées d'échanges avec 

les cellules de S&E interne des projets mais également avec des partenaires techniques. Nous 

suggérons des missions d'évaluation à mi-parcours (cf annexes 3 et 46 pour) les projets en cours 

el l'initiation de séminaires de restitution des résultats de ces évaluations. 

5,2 Recommandations suivant la variable à expliquer 

~ La pertinence 

Pour palier aux insuffisances relevces nous suggérons que le SACOGEP entrepreTll1e une action 

dans le sens à rendre moins généraux les objectifs des projets. A partir de cet instanlla définition 

des objectifs pour le système sera plus aisée et par conséquent le besoin en information pour le 

SIE sera plus facile à identifier. 

Les activités de suivi ne doivenl pas s'arrêter avec la fin du proj et. Elles doivent se poursuivrenl 

quelques temps après pour pennellre une co llecte régulière et fiable des données sur les effets. 

La présence de ces données permettra de garant ir une évaluation peninente de l' impact. 

~ L'efficacité 

Nous invilons le cabinet de M le Ministre à une implication directe dans la résolution des 

problèmes relatifs aux responsabilités des différentes directions techniques et les interférences y 

am::rant mais également â une meilleure Llescription des posles lors du recrutement du personne l. 

Nous invitons le Ministre à peser égalemenl de tout son poids pour améliorer le budget SIE 

externe par l'obtention de lignes de crédits supplémentaires auprès de bailleurs de fonds attentifs 

à la quest ion afin d'assurer l'efficacité des activités de ce service. 

~ La qualité de l'information et les délais de production 

L'élaboration des indicateurs de performance doit se faire par l'approche participaI ive de sorte à 

associer tous les partenaires du projet pour éviter la mise en cause régulière de la pertinence de 

ces indicateurs. 

La direction du SACOGEP doit réduire les délais de production des documents de SIE pour 

permettre une prise de décision opportl.lne. 
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L'un des indicateurs qui influent le plus sur la perfonnance du dispositif de SIE externe est le 

facteur succès, Nous présentons des recommandations susceptibles d'améliorer cette 

perfonnance selon ses critères de mesure. 

~ Le Succès 

L'impact: J'un des problèmes de l'éval uation de l' impact des projets exécutes est le financement 

des opérations d'évaluation terminale et rétrospective. Pour remédier à cette insuffisance nous 

suggérons que ces évaluations soient considérées comme des priorités car elles permettent 

d'avoir une vision sur le moyen et le long lenne. 

Pour l'heure, nous suggérons la renégociation ou l'obtention de financements nécessaires à la 

réalisations des évaluations tenninale et rétrospec tive telles que répertoriées en aJU1exe 3. 

La pérennité ou durabilité des acquis des projets: 

Le mécanisme de pérennisation des acquis des projets ou programmes est la poursuite des 

activités de développement par la population cible une fois l'aide extérieure arrivée à tenlle. Elle 

prend en compte la capitalisation des acquis par le Ministère. 

Il s'agit de mettre en place un mécanisme de pérennisation des acquis, adapté à chaque projet 

afin d'amél iorer durablement le revenu et le niveau de vie des populations bénéficiaires. 

Les mécanismes de pérennisation doi vent être bâtis autour des aspects ci·dessous qui 

constitueront l'essentiel des activités de la Pérennisation des acquis notamment: 

• veiller à la participation active des bénéficiaires à foutes les étapes du projel : de la 

conception à l'évaluatioo finale. 

L'objectif de pérel1J1isation a de meilleures chances d'être atteint si le projet suit une approche 

participative lors de sa planification et de sa mise en oeuvre. C'est par cette approche que les 

populations connaîtront une amélioration durable de leur niveau de vie et de leur environnement. 

L' implication des populations et des services techniques dans l'évaluation des projets stimule les 

bénéficiaires à prendre en charge le processus de développement. 

La population c ible doit être associée à la prise de décision. con tribuant ainsi à une mei lIeure 

analyse et planification des activités. 
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• veiller à la mise en place de mécanismes de transfert progressif des activités et des 

responsabilités aux bénéficiaires, 

Le transfert progressif des activités à la population cible pendant l'exécu tion du projet facilite la 

pérennisation des actions une fois le projet terminé, Les structures locales interviendront, au 

besoin, pour apporter un appui technique aux activités de la population. Le processus de transfert 

pourrait porter sur: 

>- la participation effective des populations à la mise en œuvre des actions dont ils 

bénéficient; 

)0 l'identification des leaders de la rone d'intervention capables de prendre la relève des 

activités; 

):> la fonnation el Je recyclage pour l'accroissement des compétences des béneficiaires; 

» j'intégration des populations au suivi ·évaluation et à la supervision des activités du 

projet. 

Ce transfert de compétence peut se faire en li aison avec l'ANADER et cenaines ONG. 

• assurer la pérennité des systèmes de micro-financement (Institution Financière, 

dispositif de crédit au sein des projets ... ) 

Un programme de crédit offre l'avantage aux populations exclues des systèmes bancaires 

formels, de disposer de fonds pour réaliser leurs projets afin de générer des revenus et donc de 

s'autofinancer. 

Les institutions de micro-financement (les systèmes de credit solidaire, les caisses vill ageoises 

autogérées, les systèmes de credit aux micros entreprises et aux PME urbaines et les réseaux de 

caisses d'épargne crédit ... ) répondent éga lement à ces besoins mais, sur un public cible différent 

du précédent. 

Les lignes de crédit mises en place au sein des projets consti tuent des outils adaptés aux besoins 

de développement économique et social des populations. Cene fonne de financement et d 'appui 

doit survivre à la fin du projet. 

La pérennité de ces syslèmes de financement nécessÎte l' acqu isit ion d'autonomie sur le plan: 

):> Organisationnel : la capacité de gestion locale avec les moyens disponibles; 

» Financier: la capacité à assurer le revolving des fonds disponibles; 

Fidèle Dotien KONE, D E.S.S Gestion des PrOJets, 2~me Promolion.(2002-2003) 

90 

CESAG - BIBLIOTHEQUE



COlllribwioll à J 'alllelioralioll de lu performance du dispositif de suivi-évaluation externe du M J NA GRi 

» Institutionnel: la reconnaissance légale garantissanll 'acti vilé. 

• meUre eD place un mécanisme de pérennisation des infrastructures acquises 

dans le cadre des projets ; 

» Création de comité de gestion villageois; 

)\> veiller à la fo rmalÎon d 'agents aux différenles techniques d'entretien 

d'infrastructure (point d'eau. piste agrico le); 

}> contribuer à la mise en place des fonds au sein des conseils généraux pour l' entretien des 

gros ouvrages; 

}> amener les populations à mettre en place une redevance pour assurer (' entretien des 

ouvrages; 

)> rechercher des partenaires (privé ou public) pour l' entret ien et la réhabilitalion des 

ouvrages; 

>- sensibi liser les d ifférent s acteurs à l'appropliation des infrastructures; 

• 
• 

contribuer à la mise en place d'un mécanisme d' en tretien des gros ou vrages; 

Mise en place d ' uo comité de coordioalion des aclivités au niveau village ou local 

Vei ller à la mise en place d'un comi té de coordination pour aSSurer la programmation, la 

capitalisation et développer un processus de pérennisati on et de durabilité des activités. Ce 

comité comprendra l'ensemble des comités de gestion des activités de la zone du projet ou du 

programme et un certain nombre de personnes représen tatif des groupes d'intérêt et groupes 

socIaux . 

Le comité de coordination peut être représenté au niveau du village ou au niveau d'un pays rural 

ou au niveau loca l lorsqu'il s'agi ra it d'une sous-préfecture ou d'un département. 

La mise en place de comi té de coordination do it être l' abo utissement de la responsabilisation des 

comités locaux décentralisés. 

Approche pour la rcalisalioD de J'activité «Pérennisation des acquis )} 

La Pérennisation des acquis met l'accent eo liaison avec l'unité de coordination d e projet 

sur la méthode participative pour qu'à l'issue des échanges des mécanismes COQsensuels et 

adaptés soit élablis. 
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Il s'agit d'organiser des échanges aveç les acteurs et les partenaires pour aboutir à des 

propositions constructives. Pour cela l'activité« pérennisation des acquis des projets» doit : 

» s'impliquer dans la réalisation des éludes et dans la planificat ion des projets; 

);;0 participer à toutes les missions et concertations sur les projets; 

» organiser des réunions d' échange avec les uep, les bénéficiaires, les directions 

techniques, les bailleurs de fonds ~ 

» réaliser des visites de terrain pour s'enquérir du degré d'implication des bénéficiaires 

dans la réali sation des tâches et d'adoption des résultats ; 

» suivre la mÎse en œuvre des volets crédit au sein des projets; 

>- assurer la sensibilisation des populations Sur le transfert de la gestion des infrastructures 

rurales et leur contribution à la mise en place d'un mécanisme de leur pérennisation ; 

» choisir des ins truments qui permettent de collecter, de synthétiser et d'analyser 

l'information de manière approp riée et participative ; 

> ana lyser la planification des actions; 

}> analyser l'état d'exécution du projet; 

};> mettre en place et analyser l'état d ' avancement du mécanisme de pérerUlisatioJl ; 

};> établir un bilan des actions de pérennisation; 

'> faire des recommandations. 

5,3 Le plan de mise en œuvre 

Créé par décrel en mai 2002 le SACOGEP n 'est pas encore opérationnelle. L'équipe s'active à la 

mise en place des procédures et processus. 

Pour cette nouvelle direction, nous pensons que la mise en place des structures doit se faire de 

man ière progressive. L'une des actions Qui nous paraît essentiel, est l'amélioration du cadre de 

gestion des projets au Ministère de l'Agricu lture. Par la suite il s'agira de rendre opérationnelle 

ce cadre de gestion par l'élaboration du manuel de procédure, la définition du cadre 

d ' intervention en matière de S&E et l'opérationnalisation des bureaux du SACOGEP. 

Nous avons identifié cinq étapes pour la mise en place du nouveau cadre institutionnel, le 

fonctionnement et l'opérati onalité du bureau suivi&évaluatio n. AinsÎ nous avons : 
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1- La création d'un comité de réflexion 

Le rôle de ce comité sera d'apprécier le contenu des reconunandations et de les enrichir 

éventuellement au regard du dispositif existant. 

2~ Rendre opérationnel bureau S&E et pérennisation des acquis 

Afin d'assu rer la miss ion qui est la SieJUle, ce bureau devra: 

• identifier de façon claire et précise ses missions et activités; 

• revoir la définit ion des posles de responsabilité; 

• évaluer les besoins et les coûts du matériel; 

• Procéder au rccmlement du personnel pour animer les différentes cellules; 

• négocier le financement et l'obtenir. 

3- Mise en place des procédures et processus 

Dans cette phase, les procédures ayant été déjà élaborées, il nous faut maintenant définir : 

• le fonnat générique des supports de dirfusion des inronnations. le canevas des rapports 

de mission etc. 

• définir également les canaux de diffusjon. 

4- La réalisation d ' un test des procédures et supports 

Nous pensons qu 'i l faut identifier un projet qu i va nous servir de projet pi lote. Les 

procédures et processus seront testés et des améliorations nécessaires vo nt être apportées. Il 

en sera de meme pour les supports de diffllsion des résu ltats. Ainsi, l'on ferra le consensus 

autour de ces outils de trava il . 

5- La formation de l'équipe de suivi&évaluation externe 

La nouvelle équipe de suivi&évaluation externe a en son sein beaucoup de jeunes ayant très peu 

d'expérience professionnelle en la matière. Nous souhaitons un renforcement des capacités du 

personnel du SACOGEP pour une meilleure utili sat ion des outil s. 

5.4 Redémarrage des activités de suivi&évaluation ex terne 

Dans le cadre du redémarrage dcs activités de S&E cl une mei lleure mise en place des 

propositions nous suggérons une reprise progressive de celle-ci avec les projets importants en 

cours. Si d'aventure certains de ces projets ne disposent pas d' un système de S&E interne ou si 
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les objectifs ne sont pas clairement définis, explicites, et quantifiables, si les indicateurs de 

mesure, le cadre logique et le tableau de bord ne sont pas pertinents, à la suite d'une évaluation 

sommaire des conditions succès il importe pour le bureau S&E ex terne d ' aider à la mise en place 

de ces outils de gestion pour permettre un suivi efficace. 

Au total, le dispositif analysé a présenté des insuffisances; mais les recommandai ions formulées 

devront pemeUre d'améliorer la perfonnance de celui-ci. 

Aussi, le SACOGEP à travers ses bureaux doit assurer son rôle de coordination dans cette 

ac tivité au sein du Ministère pour asseoir l'adhésion de toutes les Directions Centrales du 

Ministère, toutes les Unités de Coordination de Projets et de tous les partenaires au 

développement créant ainsi une synergie autour des projets, facteur de performance et de succès. 
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CONCLUSION GENERALE 

Depuis plus d'une décennie, le MINAGRI lui-même, à travers la DPP(1991) et le SACOGEP 

(2002) assure la conception, le suivi et l'évaluation des projets et programmes dudit ministère. 

C'est donc un creuset favorable à l' épanouissement des jeunes cadres diplômés. 

Au cours de ce stage nous avons pu prendre connaissance du mode d'intervention du MINAGRl 

dans le domaine du management de projet, en particulier l'aspect sui vi et évaluation. 

Pendant notre période de stage, nous avions à analyser la perfonnance du dispositif de 

suivi&éva luation externe existant du Ministère. 

Des entretiens que nous avons eus avec les personnes intervenant dans le domaine nous ont 

pennis de mieux apprécier l'environnement et le cadre d'intervention en matière de suiv i

évalaution . 

Les principaux resultats auxquels nous avons <lbouli sont : 

>- La non opérationnalité du cadre d'intervention du SIE externe en l' absence de moyens 

financiers et matériel ; 

>- la mauvaise définition des responsabi lités de certaines directioos techniques source de 

connits institutionnels; 

)- l'absence d'une véritable approche participative et une insuffisance de communication 

autour des projets; 

j;> et enfin la dimensÎon succès n' est pas prise en comple dans l'éva lualion des projets. 

Nous ne pensons pas avoir identifié de manière exhaustive les insuffisances du systeme. 

Cependant, ce lles que nous avons relevées su ite aux informations recueillies et la recherche 

documentaire effectuée ont fait ressort ir les faiblesses du dispositif. 

Au vue de ce diagnostic, nous avons formulé des recommandations pour améliorer la 

performance du suivi &évaluation externe du ministère par : 

-Ja révision du statut du SACOGEP lui donnant ainsi une souplesse ce qui 

contribuerait à améliorer son cadre d'intervention. 

-la prise en compte systématique de la dimension sucees. 

Pour atteindre les objectifs qui ll1i sont assignés la fonction suivi-évaluation doit s'appuyer sur 

une méthode participative consistant à associer les parties prenantes à différents niveaux à 

l'identi fication des problèmes, à la collecte et l'analyse de [' information et il l'elaboralion des 

recommandations qui pcmleUront d'améliorer les acti vités. 
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COlltribwion à /'Ollléliomt;OIl de ta performonce du dispositif de suivi-évaluation eJ.:tern e du MINAGRl 

Ce qui a pour avantage de consulter systématiquement les bénéficiaires et de favoriser 

l'appropriation locales des projets en améliorant la capacité de gestion et de compétences des 

populations cibles. 

Parce que c'est une fonction stratég1que dans la conduite de l'action de développement agricole, 

le Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture doit en collaboration avec tous les actellrs 

concernés mettre à leur disposition des procédures participatives et consensuelles de contrôle et 

de suivi-évaluation pennellant d'accompagner durablement les populations, les équipes projets 

dans la conduite de leurs activités de développement locales. 

Notre éLude est loin de couvrir l'ensemble de la problématique du suivi& évaluation 

au MI:NAGRI compte tenu de l'échantillon de projets et de personnes interrogées mais 

également des outils de recherche à notre disposi tion. Néanmoins, elle a abouti à des conclusions 

intéressantes qui onl besoin d 'étre vérifiées par d'autres études de cas. 
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ANNEXES 
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Coml"ihutio/l à "améliora/ioll de 'a p(!lformonce du dispositif de s uivi-évaluatioll e:':lerne du A1/ NA GRi 

ANNEXES 1 : Lettre de présentation du guide 

Lettre de présentation du gui de de suivi-évaluati on externe des projets adopté 
depuis 1993. Ce guide contient la stra tégie sur la façon la plus appropriée de 
remplir cette mission. 

Fidële OoIle/1 KONt, D.E.SS Ges/lol! des Projets, 2eme Promolion .(200 2-2003) 
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COfl/riblltion à' 'amélioration de la pelforll/once du disposif!f de suivi-evolualioll externe du MINA GRI 

ANNEXE 2: Gui de d'entretien 
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GUIDE D'ENTRETIEN 

[-Le rôle, les missions et les attributions de la DDP 
le rô le, les missions elles allrib ulions du SACOGEP 

2-follnation de base cn management de projet 

3-expérience dans la gestion de projet: 
les types de projets, les responsabilites el 
durée dans les fonctions de chef de projet 

4-le,s uivi e l eVC1luation dans la gestion de projet : 
*les objectifs visés 
*]'ohjel s lIi vi lév:llu:lIio n 

4- lé! place d ' un système de SiE dans la gestion de projet 
*Îlllponallcc 
· Iliveau dï nlelv emion dans le cycle de vie du projet 

5-appréciation de l 'étal de la pra tique du SIE au MfN AGRJ 
<1. 1 syslcrnalique <\.2 poncmel 
h,1 formali sé b,2 11 0n fo rmali sé 

6- expérience dans le suivi e t évaluation de projet 
->typcs de documents produits et le contenu 

-+ Ies responsables de la collecte eL du tnlltement 
_ les sources rl ' informmÎo n 

~la pérÎ ode et la p6riodicité des documents produ its 

6- 1 mode de collecte el traÎtement des données et de [' infoOTlation 
*k " a CIl: lIrS . leclHl it:1 CIlS ; responsah les de projet, atllres st ructures Îll ter"cn:mt dans le SIE de::, 
proJets 
s lIppon de co llecte (fonnal , inronnalion clés) 

• canaux de transmission 
• utilisation des résultats du SIE (destinataire de l'i llfonnalion recuei llie, enseignemem 

(irê) 

(J-2 prohlèmes majeurs rencontrés 

()-l quel les so lutions pour amélio ratio n ? 
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QUESTIONS SUIVANT LES VARlAIlLES 

I-lA VARIABLE A EXPLIQUER: La performance du système de SIE externe 

La pe'"( ;lIence du contenu 
-ccan dans la couverture des besoins 
-exhauslivÎtc des informat ions seleclÎol1nées 
-coherences des objec li fs avec les beso ins des part ies prenantes en matière ct ' infollnat ions 
effica cité 
-Ecart entre les infonnatÎons produites et les ohjec tifs (atteinte des objectifs?) 
-disponibilité des infonllalioll s necessaires à l' améliorat ion du processus de pilotage du projet 
-amélio ration du processus de pi lotage 
-mei lleure gestion des risques 
-capita lisallon des ri sques 

qll:t1it ~ de ['i nl'orm:1tion 
-délai de mise ;J di sposition de l 'In fonllJlion 

-fiahili tê des données 
-stabilité des indicateurs 

délais de production 
-pllll\.: tlld) Ile 
-t.l isponibili té oppOrlune de l 'inrormation 

efficience 
écart entre coût réel et coût prévu 

succès 
- l' impact des nombreux projets réali sês 
-J,I prise ell w mpte du Caclcllr du rabi lité 
-la Ih1 ursuitc des rés lIltals pos itlCs bClléfiqucs aux popul atIons cibles une lOI S t':lide extérieure 
'Irrivi:c il tenue 
-te renCorcement des capacités des populalions cibles 
-le développement de J'autonomie des populations 

II - LES VARIABLES EXPLICATIVES 

11-1 Gestion. fon ctionnem ent 

• organisation du système 
-I,;x islcn<..:l: d'ulle Slructure ùe gestion ; 
-ex istence de procéd ures et clarté de celles-ci; 
-L1 ivisioll tI<;s t;lehcs el rcgroupemellt dcs acti vités: 
-coorJinal ioll des ressources cl des activités 

• r'anilit.:at ioll dcs acti vités 
-c t<H'tl: d l,;~ obJect ifs, 
-c;'Idrc glohal d 'ori en tation du SIE; 
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• direct ion 
-.prise de dêcisioll ; 
-ligne d'a utorilc: 
-IllOliva ti on ; 
-disponibilité des moyens matêriel et logistique 

• cOlllrô le 
-systeme de sUI vi ; 
-rêslll l ~ I S du suiv i : 
-ilpp lic:lIion des recommandatiOns , 

• exécution des tâches e t qualité de celles-ci 
-appui conseil, fo rmalion , dOSSIer d 'appel d'offre, lImtlyse des PAA, geslion des DRF 

• t.:ompetences des hommes 
-savoir ; 
-S<I\ 1,)11' fane ; 
- sa\'(m être , 

• procédé de sêlection de l ' information 
-mêlhode de co llecte des do nnees 
-tr:-titCnlCIlI de ]'inrofmalÎon el délais de production 

11-2 Lc en cIre réglementaire et institutionncl 

• \:H\'irnnlleI111! 111 e l cadre de 1<1 gest ion de projet au MI NAGR I 
-c.:: Hlf~ illSlilutionnel : 
-cadre de t.:oncertatio n t!l\lre bailleu rs de fonds ; 
-cadre 1I1légré de coordina ti on des projets/programmes 
-ressources humaines en qualité el en nombre 

• ~ysu~~me d'infom'::llion 
-bi\se de données ; 
-rculliol1 de direction : 
-fellIlÎO I1 du comi te de pilotage, 

• cxislelH;\! d ' un syslème de communication autour du projet; 

• c:xiSI(';111.:1: de t.:llnaux de diffusion des résulta ts et qua lite de ces canaux; 

• dtllusio ll t! \,.'s rcsult~b 

• <:in.:u ll (j' ordonll anc~melll 
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ContributiOIl à l'amelioration de la performan ce du dispositIf de l'Iâvi-é~'aluatioll externe du MINAGRJ 

ANNEXE 3 : Li ste des projets exécutés ou en cours d'exécution depuis 1986 
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I..ISTES OES PROJETS EN COURS O'EXECUTION OU A EVALUER 

, N" Designation Coda D' ... Situation Fln pré'/ue Intervention 

Initiale En 2004 pour $ACOGEP' 
200-4-2005 

1 Kennedy Round Il 66.99.19.1 14 17 

2 Projel Soja 69.10.15.1 10 14 ET 
3 Dével.Rural .Tancia 93.08.00.2 6 10 ET 
4 PROSTAB 93.05.00.1 15 10 EMP 

5 BAD-Ouesl 94.06.00.1 5 9 ET 

• Riziculture Nom 94.03.15.2 6 9 ET 

7 Rif CICN 95.0-4.15.1 5 • ET 

6 PLOA Daouk.ro 97.11.00.2 5 • ET 

9 PACIL 97.04.00.2 5 6 EMP ,. Vallée du N'ZI 98.11.15.1 4 5 ET 

11 PL 480 99.99.64.2 5 4 

12 PLOA OoeWè-EtIloo"o '99.11.00.2 5 4 EMP 

13 PDR Zi~;l.l<!n 99.08.002 6 , EM P 
• c ,. PAKRII 99.99.19 .1 3 4 -~ 
0 

15 Projet lallda 99.08.00 .2 4 u -
c 

16 PASEA 00.01.15.1 7 3 EMP • • 17 A.H.A M'Bahiakro 00.11.15 .1 5 3 EMP -• '0' 18 PPMS c 01.55.17 .1 7 2 -
0-

19 Projet Bagoué 01 .15.00.1 5 2 -
2. HOf1I urbaine Peri'urbaine 01.01 .17 .2 3 2 

21 Hlz afriC31fl 01.99.15.2 , 2 EMP 

22 Pader-Lacs 02.07.00.2 5 1 -
23 AHA Centre Ouesl 02.02.15.1 5 1 -
2-4 AHA From Haul-s3ssandra 02.02.30.1 5 1 

25 CMR 94.99.64.1 6 9 -
26 FPPMEA 97.99 .61.1 7 • ET 

1 

27 PNGTER '.'OIel MINADER 98.99 .64.2 5 5 ET 

28 RNA 01.99 .64.1 3 2 ET 

29 I~ADER Il ''1''11 Coma<:' 03.05.1001 < , 1 

30 Projet 1 okêlkfl ll 97.04.15.1 " 6 ET 

31 RIZ CrnOOl!o 00 .55.15 .2 2 3 ET 

N" D6signation Code Durée Termln Terrnininé en Intervention 

Initiale après 
SACOGEp· 
2004-2005 

1 Bou-Slrasao 91 .03.16.2 5 2002 
2 Semence Oignon 90 .10.1 5.1 6 

3 Système Spé·O;,n;,ne 95.51.16.2 7 

• 4 PPDEA 96.99.64.2 5 ~ 
c 

~ • PNAGER-NORO 97.03.64.1 , 
• • ProJel NI,I,) ·Est 99.99.19.1 -

1 " 3 Dével.RufaI.Nofd·E !o1 92.08.00.1 6 • 
'0 

7 PNASA It C 99.99.64.1 3 c 
<> 

• PNASA ANAOER 99.99.64.2 3 , CA:;" 1)') 1)9 (;01 J :' 
';0 GUIGU100U -

• intcNention Cl! plu' du ,~i~i-é~. lu.\lon cllS,ique 
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l 

I=:VALliATlON !H 1 NOMI3H.t: 01 NTERn::NTION BANS U ;S l'ltOJl:T.s 

" '"" 

TYPE D'EVAlUATION 
EvaluatIOn mi-parcours (EMP) 

Evaluation Term,nale (ET) 

Evaluation d"lmpaCI (t:.L) 

Lü 
L8 , 

"")" 

, , , 
L8 

.. 

ZPO 
ZPO 
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COlllribulion à "amélioralion de la performal/ce du dispos itif de suivi-evalllalÎOtl exteme du MINAGRJ 

ANNEXE 4 : Situation des projets 

Situation des projets suivant: 

.:. La crise socio-politique 

.:. Le bai lleur de fonds 

.:. La structure de gestion 

.:. Les secteurs d'activités 

.:. La date de démarrage 

FÎtlè/~ DOI;trI KONE, D E.S,S Gestion d~s Projm, 2eme Promotion.(2002-200J) 
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"......cn:ta~ Mini$!ére de fAgrio.mure 

SAC<JG<P 

lDNES 

ZONES 

EN PARTlE 1 ; Ir;:;; 

OCOJPfES 

ŒRES 

- -

SITUATION DES PROJETS SUIVANT LA CRISE SOCIO-POLITIQUE 
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- --

Ministère d'Elal, Ministère de "Agriculture 

SACQGEP SITUATION DES PROJETS SUIVANT LA CRISE SOCIO-POLITIQUE 

LIBRES 

9% 

17 

5 

31 

Page 1 

111458 

30 

242810313 

. ZONES OCCUPEES 

. ZONES EN PARTIE OCCUPEES 

OZONES LIBRES 
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Mnsr~ d"E~L MÏIIi$lêttl de rAgricul1ul'8 

SACOOEP SITUATION OES PROJETS SUIVANT LES BAILLEURS DE FONDS 

~"GIKOon'oC1 ·1 
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Ministére d'Etat, Ministère de l'Agrirullure 

SACOGEP SITUATION DES PROJETS SUIVANT LES BAILLEURS DE FONDS 

2 

13 

31 

'.:~ ;.~,.:.~ ~~:'" ;:h :' J~ ·.! f~~~ .. :~ ~\ ~iit :.i.~i}!.J:g l~iIDlii~j 
9% 

....-. ,...... --- -

"' BADEA 1 F.KOWEIT. 
• BAD-F AD 1 BOAD 

26% IOBOAD / FIDA 

OCEDEAO 

.BM/AFD/FSD 

• DONS (DIVERS) 

Page 2 

i":l~""{" '"'l' <>l''f'';~''' ' .~J " ~ ....... ,'.-,. 
~,,"-, --,. ,." .. ,_ ..... , :, .... - ...... \ .. 

06% 
• Prêts BaiJJeurs 

• Dons Bailleurs 

o Trésor 
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M~ d'ELlII.. Minis1ère <Se rAi.'riCvlturo 

SACOGEP 
TIIIbII.au n" 

- --

SITUA nON DES PROJETS SUIVANT LA STRUCTURE DE GESTION 

OOiIO.IlT.()(.$(DtI.<o(:'I" 4 
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Ministère d'Etat, Ministère de j'Agriculture 

SACOGEP SITUATION DES PROJETS SUIVANT LA STRUCTURE DE GESTION 

_ CERAFI 

OMINAGRA 

a PNR (Prog. National Riz) 

• UCP (Unité de Coord Projet) 

19% 

Page 3 

- -
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J.6oJist.., d"EtaL Monis!&r. da rAgI'icuIIuIG 

s.coGEP 
T~Lln· 

DES 

INTEGRE 

HORTlCUl ruRf: 
"-'RAICHER 

RIZ 

SITUATION OES PROJETS SUIVANT LES SECTEURS O'ACTIVITES 
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Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture 

SACOGEP SITUATION DES PROJETS SUIVANT LES SECTEURS D'ACTIVITES 

·~::1~~!.J~,till (~}~~11l.é):~L 

MARAICH. SOJA 

ItRENF.DES CAPACITES 

.OVPT. INTEGRE 

ClFONCIER RURAL 

10% 
ClS: HORTI.MARAICH.SOJA 

• RIZ 

• 

Page 4 

- -
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M~ d"t:",~ MWslOl'e <le fAQtScu1tu1li 
SACOGEP SITUATION DES PROJETS SUIVANT LA DATE DE DEMARRAGE 
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SITUATION OES PROJETS SUIVANT LA STRUCTURE DE GESTION ET L'ADRESSE 

-- - - -
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ContributiOI/ â l 'amélioratiOIl de la peiformal/ce du rlisposifif de s/livj-evafuation eXleme d l l MfNAGRJ 

ANNEXE 5 : Questionnaire d'évaluation rapide d'un projet de développement 
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QUESTION NAIRE D'EVALUATION RAPIDE D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT 

1 - LES OBJEcrIF DU PROJET 

) -Les objectifs du projet sonl réa listes 

2-Lcs object ifs dû proje t sont claireme nt dc? finî s 

3-L'allc lnte des résultats peut étre mesurée 

4- Les objectifs du projet sont fonnahsês par écrit 

Soles o bjectifs SOnt IllSCfii s dan s le plan d' action tri ennal du mimstère de luldlt:: 

6- 1 . 1" ~ é lé mcn l ~ de c(\mpk:'<Itc- ("1 k <: (' (\0I r:1 1111(':o; :ll\rcnd re en c(\mpl C' pOl i r 1" m:1ll:l gcl11cll l <;onl 
Ldenut"H!S 

8-Les obJeCll fs du projet sont comprIS el acceplês par toutes IfS pari les prena mes 

9 -La non aucinl~ des objc~llf~ \,'llllaÎnCr:l1l d,,~ con5~qu['m.:cs nêgall\'l!s pOUl le pays 

2 - LES ACTEURS 

2-11 eX iste un comite de pllOl <l ge 

4 -Aw.:un Illembre de \'C<llli pC PWJt:1 n'o\ ~ 1 h;t:Il: tJ plus lcllrs I ilchc~ Cil mt' me temps 

Sol e cher de prOjet cannait le da ma me du projet 

6·Le che f de projet 3 déjà managé d'aUires projets simIlaires 

7 ·Lc che r de projet est détaché â Illci n temps sur le projet 

1 n · l . ' l:111I 11'll' lk' pn IJl:1 C~I l.oIl I\)('''CC dt· pcr';( 1I1I1..::S l e:d m lq uc m l,;l l l c llmplc llll· ,1t.ll n: .. 

1 \ · I .cs hcnCrI CH,irl!" d u proi el ... onl tl' ;u,;cnrd avec \c s (Ihjtc l ir." du r role l 

12· ' ,es hénc ne ia irc" rcco nn31""C'nt le" e1 llnrc lenct"S <1" cher de proje l CI des mcmhrr" de l'C 'llIIPC ci e 
projet 
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3-Le remplacement d'un des membres de t'équipe projet n'entraîne pas l 'arrêt du projet 

4-Lc chef de proje t pilote le projet depui s son commencement 

5-L'équipe projet présente un tum-over faible 

"6-Le comité de pilotage prend les déc isions de son ressort 

17-0' ulle maniè re générale les di fférent s acteurs du projet- SOn! moti vés par 111 rêuss ite de ce lui ·ci 

l - LE CONTEXTE DU PROJET 

1- 11 ex iste une cu lture projet au niveau de la tUlclle el du m:lÎlre d 'œuvre 

3-Les différents projets réalisés SOI\1 conn us 

S-lin ' existe pas d ' autres projets susceptibles de mobiliser au méme mOllle nt les mémes resS('lurces 

6-Lc (BoJe1 )1CCI."S~IIC rll llll ~at iou J "UIiC t.:-c hn iquc lraditionnellc 

7-Le projclnecesslle l'utilisaiion de technologies nouvelles, cependant connues t:I mail risées par 
l'équipe projet 

8-DéS expert s ext~ri~u rs aident l'cquipe proje t dans l'appropriation de ces techno logies nou velles 

I)-L>"ul\l.; Ill<lllic!rc gënéTale, t'l:lIvirollnernCIIl du projet est favo rable il. sa réa lisation 

4 - LA PLANIFICATION DU PROJET 

1-,La dUTeC pre\'i~ionllclle du projet a été calculée 

2-1....1 date de fin de projet a été fixée 

3-u date de fin de projet est ~aliste 

4-IAI durce de ch:lqllc t;lche 1'1 ctc é":lllIët: ,"I\'("C IInc ,"clhooc rcconlll lC' dan ,> 1;'1 stTlh': IUCC 

5- 11 existe un pl::mning de Ica li <;l'I t i<'l1l dc .. t~chc$ 

X· I.e plaIHlinj..!,li l: 11I cmnptc Ile .. co"gc .. " rllrl1lalioll" <les l11ell1hrc~ Iil' l' écllIlP<' prt'icl 
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IO-Le planning est suivi régulièrement par le comité de pilotage 0 
Il-Les dépassements elles gains de temps soni analysés par tâche et ne donnent pas lieu à une 0 
compensation automatiq ue 

12-Les da(c s de va lidation des tâches el des phases sont respectées 0 
13-Les écarts entre prévision et réali sation donnent lieu àjuslificRlion 0 
Ill-Le non-respect d'une date d'avancement donne lieu à des arbitrages dans J' intérêt géneral du projet 0 
IS-D'une manière généra le, la durée elles dates sont adaptées au projet 0 
5-LES MOYENS MIS A DISPOSITION POUR LE PROJET 

I-Les moyens ont été déterminés avant la date de démarrage du projet 

2·Les moyens en hommes sont suffisants 

4-Les moyens fina ncie~ son1 suffisant s 

Sous moyens linanc icrs som repart Îs cn budgets spéc dïq u~' 

7·Les écarts donnent lieu àj ust ili cation systématique auprcs du comité de pilot<lge 

9·Les moyens sont disponibles ( muye ns pas toujours à temps ) 

II · LC<i d",tcs de \ivJ'ai ~ll n des IH:1lcricl s, mobiliers, fo umihlH;S di v ... ·]'"·_' _so nt rcsp"; l. tn:: 'i 

12·D'une manière génémle les ressources sont adaptées au projet 

6-LES OUTILS POUR LE MANAGER DE PROJET 

I-Les différents outil s ~ uti li ser sont collnus du c hef de projet el de l'êquipc projet 

2 -II ex i ... ll: tin organ igramme lecllll iquo.: tic projet 

3-Le projet est découpé en sous-projets et en tâches 

4-lJn oulil de gcstinn ne projet "impie d' c lnrlni c~tuliri.., t'-

5-11 Il \:x Ish.; [10 \ dl; ':\\II11ils d'lIl1~rét (;1l1n; lcs l,khl;S 

6-Lcs dépcndallccs Clllre ll;s taches sonl idcllli li ées 

7-Chaque Lâche est affectée 4 un responsable de tâche 
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; marges de manœuvres sont évaluées pour chaque tâche 

xiste une planification prévisionnelle de l'utilisation des ressources humaines 

existe une planifi cation prév isionnelle de la consommation des ressources financières 

existe un tableau de bord permettant de suivre la consommation de ces différentes ressou rces 

existe une politique de communication autour du projet 

e th,: cOlIImUlljçalÎolI ùùnnC li\!u Ù dc~ réul\H,m s régu lieres 

es document s standards de communication sont connus 

es doculllent s Sa il! val idés par le cOIni1<! de pilotag.e avant di ffusion a l'ensemble des acteurs 

j'une mani ère générale, la communication autour dll projet favori se la mobilisation des acteurs e l 

lu til s SOIlt bien adaptés au type de projet 

E DEROULEMENT DU PROJET 

ne etude d 'opportunité a été réalisée 

:s résultats de cene étude onl été validés 

n cahier des c harges a été rédigé 

es résldtats du cil hier des chilrges onl été v:llides 

cs bénéficiaires partiCIpent aux réunions de validation 

:es réunions sonl planifiées et l'objet de validation eSI CO llml de tOllS 

Jne étude de la situation existante a été réalisée 

·Une réunion de régulation pennet de prendre en compte les modifications demandées par les 
léfic Î;'lÎ r('~ 

·1 . ..: prm;c~ v~rhal J e rcc<:plio ll a ":1": va lid ~· par le \11 ;1;\1\; J"u:l1vr..: 0.:1 Il: mailrc o 'uuvragc (<III fllr (,,;1;1 

'~ 1I10.: do.: l "o.;XÙ_lllillll d<.: ,> ''l'U '' ,11"\1."1:-) 

-Il exisle une procédure de réception 
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-II existe une procédure de va lidat ion et de test 

-Les rappon s d 'actÎ v Î1t~ S sonl remÎ s dans les délais 

-II exisle une consolidation des rapports d' activités 

-Les modifications à apporter au projet sonl discutées en comilé de pilol:\ge et planifiees si accord 

-Il est prévu un bi lan de fin de projet 

-D 'une manière générale le management de projet ne nécessite pas d 'arbitrages entre obj ec tifs. 
lai s el l11 oyellS. 

Jla Bene 

l reponse «( 1» à ti lle queslion IIldique UII fac teur de succès 
l réponse \\0» implique une note négati ve (facleur de risques) 
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ComributiOIl il' 'amélioratiOIl de la performance du dispositif de sU/v;·evaluof;OIl externe I / U M1NAGRl 

ANNEXE 6 : Sch.éma du suivi-évaluation externe adopté 
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\flNAGRA 

DffiECTION DE LA PROGRAMMATION - CELLULE DE SUiVI ET EVALUATION (CESUP) 

SCHEMA DU SUIVI EXTERNE DES PHOJETS 

Rapports d e mission 
périodiques 

s uivant Canevas 

Terme s de 
référ ence 

d es mi s sions 

HIS SIONS 
PERIODIQUES DE 

Codifi cation e t Cl assification 
des Pro jets 

Elabora tion du 
Guide de Suiv i Externe 
(Ol, jecti f, Compos~ntes 

& I ndicateurs) 

Cata l ogue 
des 1 < 

P!"ojets 

Rapports 
périodiques 

PAA , etc . 

Fi ç,he s 
de.' 

Proje ts 
A _ 

Fi Ches du 
s uivi 

f inan c i er 

Part icipation 
aux missions 

s uperv i s 
des Bai lleurs 

de Fond s 

SUIVI DE LA ----------~==================~~------1_iDemande s de~> 
CESUP Cellule de retrai t dei Il * Il 

>11 BAS E DE DONNEES 
DES PROJETS 

informatisée en 
création 

Sui v i in t erne fo nd s 
:û::1Nffi 

Légende: 

s uiv i financier 
(CAA, OIP etc .) 
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COl/tributiOIl n l'amélioration de la performance du disposill! de suivi-évaluafioll e flerlle du MINAGRI 

ANNEXE 7 : Graphe des objectifs du Projet de Développement Rural du Nord-Est 
(PDRNE) 
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Contribution à l'amélioralioll de la performonce du dispositif de suivi-evaluatiOI/ exleme du MINAGRI 

ANNEXE 8 : Organisation du suivi-évaluation interne et externe au MINAGRI 
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Organisation du S uivi & Ev,:\luation interne (~l ou Suivi et Evaluation ell;Le.rne l ' 

~,-

1 lillpac t s d u Projet 

Objecti f du 
proje t 

r"" ~",_,..-.,...-

t:~·~SÜ1V l- e-t f~ 
b Eva l uat l on.:7 
~ e x terne ~\ 

indicateurs ' 1 

. - • ~_--r:;. 

1; • ---cL .~ 

" . --.-. 

-
~ 

1 
Composante 1 Composante 2 Composante 3 

l nd l cateu' -5 I ndIcateur !:> 111d lC .J t ctrr' ~; 

, ... .. _ ~. _ --- --_ .. - --------------------------------
Activité 

I ndiC.:llr:;! 1 

Ac tivité % 
IndicatelJf' 

e tc . 

_ .. ~ '""""-~-

Actlvité 
lnrlicateu!'" 

Ac t i v 1 t ê 2 
I nd i cateur 

-------
etc. 

(\Cllv"it( J !l 
I ndic a t eur ~ - -_. 

t,ct iv ité ~ 

Indicatclll ' 

r '~'~~ 

Tâches du suivi et évaluation interne: 

J 

J 

l , 

de1j ... .jrjreddlJlil. ks ,, ~ ~i :i' ·· ... r~ t sr)"<:; -f':r;~jvitès nécessaJres pour i 
att ei ndre. les composantes; 
définir les indicateurs dc~., activités et sous-activités; 
suivre l' avancement des activités et sous-activité$:; 
H!c.unHlil· le:> donn~cs ni·{-''' :s..--urQs pou r èvaluer l 'impact du projr>t; J 
f aiI:c des rapport_s pènotl! q ues a Id l)lu~cllon d\l ln()j(~ t· : 

résumer les rapports d e:; ùîfférentcs stnJctun~s d 'exe.cutJçn POl)) \· 11 
faire un rapport consaüù(:; 
Etablir les termes de réfùrence pour l'étude socio-économique oc base 
(définition des indicateu r~ des corr.posa ntes, d e l'objectif du projet et de 
l'impact) _ 

Tâches du suivi et évaluation externe: 
Faire des mîs..si.ons de le·nain et des rappOIts de su: vi trimestriels; 
Analyser les prog ramm(!~; d 'action è.!lnuels; 
Analyser les DRr; 
:---.oute nir l 'unité de suivi et évaluation interne; 
élaborer e n liaison JV( -C J" maill."c C'ocuvJ:"(", le~ dooc;sîers d'appel d'offres 
pour l'ùquis ition des h"'rlS et servIces; 
1·: ..... ,"! l u~r l'."\v,1.nr~n1~nl dl, p r ojet vc~s les (;Ol1\ po~,Jnt.cs (~I \' o1JjPI -\i!: 
p;nûopcr ;J la Oc..illllU"'l C!(:S l!ld},_ ~·, \I 'ül!. I ·')UJ l'Cl.u(j<! : · ;{)' - ~f)··(·,-I)J)O JlrJ' ll~( : 

" I l;, ... r .; 

F~lre un~ ~:; vùluauon d i\,\ k<:\l t,OU~ .-_ ,; .. "; <'J':. 
J':V,J1U I;1 J'JJUp,!r: l ni) rH"J'" ~;\;r l e.:=-, '!r o',) p~S Cibles; 
prp.sen\'.er un. ri'1ppol.; "!II\\H:::I d U C ,lnl\.! : d l ' :.;ui·J ;;l' ·J,JII),~ ! I~.;1 

- 4 

CESAG - BIBLIOTHEQUE
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ANNEXE 9: chronogramme d'élaboration et de publication des documents 
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Tableau des Chronogrammes d'élaboration et de publication des documents périodiques 

chronogramme d'exécution Échéance Source Observations 

N' OoaJments à produire par les UGP Trim 1 Trim 2 Trim J Tnm4 d. de vérification Res ponsab le Ë'" 

J F M A M J J A S 0 N 0 réalisation d'avancement 

'M 
coord , 1 

"_·····~~··-"·'œ 
fin lev SACOGEP 

1.1, Redaction fin lev 

1.2 TransmissiOn lin lev 

1.3 Analyse SACOGEP (Inm3,S 

1.' Feed·back SAa>GEP VefS prOjet fin avril 

2 Rapport annuel d 'activiœ lin (ev rap;>otl d'acûYile 
coold. 

$ACOGEP 

2.1 Redaction 

-
lin jan 

2.2 Transmission fin lev 

2.3 Analyse SACOGEP fin mars 

2.' Fee<:! bacte SACOGEP vers proJet , (10 mars 

=d. 3 Rapport trimestrielle ' <Ippon SACOGEP 

3.1 
R_ I l.1 ~ 

Es. 3.2 TransmiSsion -3.3 AnalySe SACOGEP et feed·baCk 
_d. • Rapport de 5uivi-évaluation Interne r30P01' (le W IVI $ACOGEP 

' . 1 Redactio" . 'f; 

~ 
. 

' .2 léYlSmiSSfon " 
'. 

4.3 Analyse SACOGfP et feed-back ~ oro/et 

coo<d 5 Rapport d'audit externe .. ftn mai 'aoport cfaudil 
SACOGEP 

5.1 """"'on ~ 
fin avril ., Transmission IinmaJ 

5.3 AnalySe et (ee(I·bao. au projet fin juin 

,appon 1 C(lntrole ""'". • bpport de contrôle de gestion SACQGEP . 
' . 1 Redaction 

~ 

'.2 Transmission . ., Feed·bad< au projet 

." dOœm' .. 
'.<' aide memoirI ou =d. 1 supervision . ..- SACOGEP 

«>O<d. • Budget fin septembre oocumenl de budgel 
SACOGEP 

o • "" .. ~_ .. " 1 d_ flO Ano1t 
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COlltribution à "amelioration de la performance du dispositif de suivi-evalua/ioll externe du MfNAGRl 

ANNEXE 10 : Démarche pour une mission de suivi-évaluat ion au MlNAG RJ 
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• 

\ 

\~\ 
" \ • 

30/07/2004 

ElabOration TDR 

/ 0 
Sea.~~p. SACOGEP 

Direction technique 

olftusoo du 
DD.{)R. 

Démarche du Suivi·Evaluation 

dans l'exécution de Projet 

ra pport provISoire 

.8 Rapport final diffusion 
, 

I~, , 
p;è.seoce cIe:s partenaires 

Co",~ -:~'::~ 

s ~ :):! :; _ ~ . :-IlS 

l ecMI ~u~ ; ;:lrJ:et 

(Avant la mission) 

/ 
-------Ela'7\~n (les dos~im el 1 {O', 

v;sile et seance de trav<l1l ~ 

/ / 
E ntrEl le~ uep J 

~e au PO"! el Iravau ~ 

9 
'--' 

Elus, partenaires 
- ŒJ 

CD 
'ilémarrage mission en' 

présence des 
paltenaltes 

6 

(pendant la mission) 
$ERVfCE AUTONOME DE CONTROLE DE GESTION ET D'EVALUATION DES PROJETS .. 
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