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1. 

Le Centre de aecherche pour le Développement International (CaDI) a 
approuvé une subvention de 3.330.000 F FCA afin de permettre au Centre 
d'Etudes sur les aessources Végétales d'exécuter la première phase dudit 
projet. 

Le présent rapport rend compte de l'exécution au titre de la phase I à 
savoir du 25 JUillet 1991 au 25 Juillet 1992. 

Le présent rapport comprend 

Une partie qui présente le fonctionnement général du projet, entre 
autre son administration, l'équipement, les problèmes financiers. 

La deuxième partie est consacrée aux expérimentations, dans laquelle 
on fait un rappel des objectifs, on présente les enquêtes effectuées et 
les résultats obtenus en fonction des objectifs. 

Enfin une conclusion générale dans laquelle on fait une analyse 
succinte du déroulement du projet et l'on ouvre des perspectives. 
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1. ADMINISTaATION PEaSONNEL ------------------------

Le Projet Agroforesterie Communautaire de Linzolo (3P-91-0047) est 
placée sous la double tutelle administrative de la Direction Générale de 
la Recherche Scientifique et Technique et du Centre d'Etudes sur les 
aessources Végétales. 

La Direction Générale de la Recherche Scientifique et Technique s'occupe 
essentiellement de la gestion financière depuis le début de l'Année I du 
Projet et le Centre d'Etudes sur les aessources Végétales reste la 
tutelle administrative et scientifique. 

b) Personnel 

Le projet est dirigé par le Docteur ANDOKA Gaston qui y consacre 70% de 
son temps, il est assisté sous forme d'appui technique ou de conseil par, 
Dr. KAN! Marc ( 30%) , Dr. PANGOU Valent in Serge ( 30%), Pr. DOS SOU 
Simplice (30%), M. MIETE Blaise (30%). Sur le terrain le projet emploi 
des jeunes diplômés sans emploi, comme enquêteurs. 

2. SITUATION FINANCIEaE --------------------

Dans les prévisions budgétaires, les crédits allouées pour la première 
phase sont de : 3.330.000 F CFA, ainsi repartis : 

PaEVISIONS ----------DESIGNATION BUDGETA la ES DEPENSES ECAaT ----------- ----------- -------- -----
1. salaires et indemnités 900.000 1.065.975 - 165.975 

2. Frais de recherche 920.000 933.525 13.525 

3 • Traitement des données 450.000 355.000 + 95.000 

4 • Equipement 700.000 735.000 35.000 

5 . Déplacements locaux 360.000 410.500 50.500 

------------ ------------ -----------
T 0 T A L = 3.330.009 3.500.000 = - 170.000 

La première tranche de la subvention reçue du CaDI était de 2.985.514 F 
CFA. Malgré une planification rigoureuse du Projet, les dépenses 
réalisées s'élevent à 3.500.000 F CFA. 

La Direction Générale a préfinancé les dépenses excédentaires à la 
hauteur de 514.486 F CFA (cf. Rapport financier du Projet). 
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II. aAPPEL DES OBJECTIFS --------------------

Les fôrets et l'Environne~ent en g6n6ral sont gravement menac6s dans la 
r6gion agricole p6ri-urbaine de Linzolo, aux environs de Brazzaville, du 
fait du d6s6quilibre de plus en plus marqu6 entre la r6g6n6ration et la 
coupe de bois. Cette situation provoqu6e par l'exploitation des bosquets 
forestiers pour 1 'acquisition du bois de chauffe, les brO.lis et la 
culture itin6rante acontribu6 à la baisse annuels importante de la 
capacit6 de production de ces sols naturellement pauvres. 

Le Projet Agroforesterie Communautaire de Linzolo (Congo) a 6t6 engag6 
conjointement par le Centre de ~echerches pour le D6veloppement 
International (C~DI) et la Direction G6n6rale de la ~echerche 
Scientifique pour identifier les contraintes de production dans cette 
zone et mettre au point des m6thodes appropri6es d'am6nagement et des 
itin6raires techniques capables de valoriser au mieux le milieu physique 
tout en garantis•~nt la production à un niveau suffisant et la 
conservation de la fertilit6 des sols. 

A travers un Protocole d'Accord sign6 par les deux parties le 25 Juillet 
1991, le Centre de ~echerches pour le D6veloppement International (C~DI) 
avait approuv6 une subvention d'un ~ontant de 3.330.000 F. CFA afin de 
permettre la r6alisation de la première phase dudit Projet. 

L'objectif principal de ce Projet est d'aider les populations locales à 
adopter des comportements diff6rents face à leur environnement, 
susceptibles de garantir à la fois des productions accrues, la 
conservation de la fertilit6 des sols et 1'6quilibre des 6cosystèmes. 
Cet Objectif sera atteint par des techniques agricoles appropri6es, le 
reboisement et un 6levage int6gr6 aux sp6culations agricoles. 

Pour la première ann6e du Projet les objectifs sp6cifiques consistent à· 
effectuer les 6tudes liminaires suivantes 

- D6finir les systèmes de production et la typologie 
des exploitations. 

- D6crire l'environnement physique et humain de la 
zone pilote de Linzolo. 

- Identifier les Agents et les structures impliqu6s 
dans l'exploitation forestièr~. 

Cette ~echerche a 6t6 men6e par une 6quipe pluridisciplinaire de 
Chercheurs. Le champ couvert a suffisamment 6t6 vaste et choisi selon 
une m6thode conventionnelle d'6chantillonnage. Le pr6sent ~apport rend 
co~pte du d6roule~ent des travaux et des r6sultats obtenus. 
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Les rt6sultats expos6s ici ne peuvent être appr6ci6s que selon le cadre 
couvert par le domaine d'investigation c'est ainsi que nous ne 
saurions oublier de remercier les personnes aussi bien que les 
Institutions qui nous ont aid6 à r6aliser ce travail ; plus 
particulièrement nos remerciements d'adressent au Centre de aecherches 
pour le D6veloppement International (CaDI}, à la Direction G6n6rale de 
la aecherche Scientifique et Technique et aux Chefs des Villages et 
M6nages des Localit6s d'enquêtes qui ont rempli nos questionnaires./-

III. METHODOLOGIE 

3.1. Enquêtes de terrain 

Les Enquêtes de terrain ont constitu6es la source principale de recueil 
d'informations. Mais auparavant une recherche bibliographique a permis 
de rassembler l'information pr6liminaire. 

Le questionnaire 6tait pour les raisons pratiques subdivis6 en trois 
parties comprenant : 

-Une première, de port6e globale, couvrant l'ensemble des aspects 
caract6ristiques de la ruralit6 de ces villages: structures socio 
d6mographiques, systèmes de production, le régime foncier, les modes de 
commercialisation des produits agricoles, leur at ti tude face à la 
d6gradation de l'environnement, leuœ connaissances et aptitudes sur le 
le reboisement, les difficult6s 6prouv6es·~~r ces populations dans leurs 
conditions d'agriculteurs ; 

Une seconde partie, plus cibl6e, destin6e à identifier les 
agents, les institutions et les transactions par lesquels passent le 
bois de feu et le charbon entre les lieux de coupe et les lieux de vente 
dans la capitale ; 

- Une troisième partie, sur la vente du bois de feu et du charbon 
dans les quartiers de la ville de Brazzaville. 

Enfin une enquête rapide sur le terrain avec des discussions collectives 
fut organis6e dans la zone de Linzolo pour la collecte des donn6es 
qualitatives sur l'environnement physique et sur les types 
d'exploitations agricoles (v6g6tales et animales}. 

3.2. Traitement des données et analyse des résultats. 

Les questionnaires remplis furent num6rot6s en vue de leur codification. 
Un dictionnaire de codes mis au point par l' i..nfbr.m,atli ci en a servi de base 
pour le chiffrement des enquêtes. Les donn6es quantitatives furent 
saisies. Tandis que les données qualitatives furent utilis6es pour la 
r6daction d'une monographie assez descriptive. 

Les a6sultats obtenus ont donn6 lieu à une mise au point des tableaux 
statistiques puis interpr6t6s avec une approche d6mographique et socio-
6conomique. 
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3.3. Difficult6s aencontr6es. 

Une des difficult6s pratiques de l'enquête a surtout 6t6 le mauvais 6tat 
de la route Brazzaville-Linzolo et l'inaccessibilit6 de quelques 
villages de cette zone rurale, sans oublier les conditions d'entretien 
avec les paysans. 

En effet, il n'6tait guère facile d'organiser l'enquête en temps voulu. 
Celle-ci a souvent 6t6 contrari6e par les activit6s quotidiennes des 
populations, pendant les p6riodes de grands travaux champêtres. De plus, 
la vaste campagne 6lectorale orchestr6e par les partis politiques dans 
la zone qui est situ6e seulement à 30 km de la capitale a cr6e un climat 
de m6fiance dans certains m6nages à l'6gard des enquêteurs ce qui a 
n6cessit6 l'intervention quasiment permanente du Chef du Projet sur le 
terrain et de multiples vas et vient. 

La population f6minine 6tait r6ticente à participer aux interviews sans 
doute à cause de sa soumission à l'6gard des hommes en g6n6ral 
propri6taires des terres cultivables. 



IV. LL=-- NVIÀONNEMENT PHYSIQUE ET HUMAIN DE LA ZONE 

DE LINZOLO 
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PrtBSBNTATION DB Là ZONE D'ETUDE 

4.1. rtelief et hydrographie 

La zone d'6tude est la r6gion agricole p6ri urbaine de Linzolo, situ6e 
à quelques 30 Km au Sud de Brazzaville et à 2 Km du Fleuve Congo. 

Le relief de la r6gion est caract6ris6 par des collines de faible 
altitude et à pentes douces en g6n6rale. 

Le paysage est diss6qu6 par un vaste r6seau hydrographique. Les cours 
d'eau les plus importants sont le fleuve Congo et la rivière 
Djoumouna. 

4. ~- climat 

Le climat est caract6ris6 par une forte saisonnalit6 avec deux saisons 
sèches de Juin à Septembre et de F6vrier à Mars. L'humidit6 relative est 
toujours 6lev6e de 75 à 80 %. Deux campagnes culturales pluviales sont 
possibles. La pluviom6trie varie entre 1200 mm et 2000 mm par an •. 

La saison pluvieuse va d'Octobre à Janvier et d'Avril à Mai. La 
temp6rature varie de 18•c en Juillet/Aoftt à plus de 30•c en D6cembre ou 
en Mars. 

4.3. Sols 

Les sols de la a6gion de Linzolo sont issus des grès polymorphes de la 
s6rie des plateaux bat6k6s. 
Ce sont des grès tendres, Jaunes, Blancs ou a oses à grain fin et 
r6gulier, sans stratification marqu6e. 

Il s'agit donc des sols chimiquement pauvres, à structure très fragile, 
donc sensibles à l'6rosion. Leur faible capacit6 de r6tention en eau 
accroit les risques d'origines climatiques et aux diverses formes de 
1'6rosion. 

Sous savane, ces sols se caract6risent morphologiquement par: un horizon 
gris, faiblement humifi6, sableux, contenant des sables nus et d6li6s· 
à structure particulière; un horizon jaune ocre toujours sableux dont la 
couleur est due à la ferruginisation des sables, la porosit6 est très 
6lev6e et la p6n6tration racinaire profonde. 

Sous forêt, malgr6 leur faible pourcentage en base et leur forte 
acidit6, ces sols pr6sentent cependant une fertilit6 plus 6lev6e du fait 
que la r6servu en bases de ces sols est concentr6e dans la masse de 
matières v6g6tales et dans la litière qui recouvrent le sol. 

Les m6thodes de cultures traditionnelles sont trop superficielles et ne 
tiennent pas compte de la d6gradation des propri6t6s physiques de ces 
sols: 
Mauvaise structure, 
1'6rosion. 

compacit6, coh6sion forte, susceptibilit6 à 
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Assez pauvre, ces sols sont cependant très faciles à travailler grâce à 
leur texture sableuse et conviennent aux cultures peu exigeantes comme 
l'arachide. Mais ils sont fragiles et leurs horizons sup6rieurs sont 
parfois 6rod6s par le ruissellement. 

La zone est actuellement menac6e par la d6forestation. 

4.4. V6g6tation 

Les principaux types de v6g6tation de la zone sont les forêts galeries 
et les savanes. 

Il s'agit d'une forêt secondaire entropique assez d6grad6e bien que 
relativement bien fournie dans certaines zones sableuses. 

La v6g6tation de savane est caract6ris6e par une formation herbac6e 
faiblement arbustive à Loudetia Denensu et Trachypogon Thollorui pour 
les gramin6es et une nette dominance hypronocardia acide pour le strate 
arbustif., 

La zone est particulièrement touch6e par la d6gradation des ressources 
naturelles. Des facteurs tels que la pression sur ces ressources 
naturelles due à l'accroissement d6mographique, les conditions socio-
6conomiques inad6quates existantes et la mauvaise gestion des 
ressources par l'absence ou la non-adaptation de technologies 
agricoles appropri6es, en sont les causes principales. La production 
agricole connai t une baisse de rendement à cause de la perte de la 
fertilit6 des sols et de l'6rosion. En plus les besoins croissants en 
bois de feu contribuent à la d6t6rioration de l'environnement. 

Si des mesures appropri6es ne sont pas prises à temps, la d6gradation de 
cet environnement fragile, risque d'être irreversible et de menacer la 
survie des populations. Dans cet 6tat des choses l'approche 
agroforestière qui consiste à int6grer les ligneux p6rennes dans des 
systèmes d'exploitations agricoles paysannes pourrait être une pratique. 
judicieuse vu le potentiel des ligneux de procurer de la nourriture, du 
fourrage, du bois de feu, de servi ce, de prot6ger les sols contre 
l'6rosion et de maintenir et même d'am6liorer leur fertilit6. 

4.5. Caract6ristiques socio-d6mographiques des populations de la zone 
d'6tude. 

La densit6 d6mographique est de 12 habitants/Km 2 en moyenne et le taux 
d'accroissement d6mographique est de 2,6 % par an. L'analyse des 
structures qui organisent la production agricole dans la zone montre que 
la proportion d'hommes au sein de cette population demeure très forte 
(60%) malgr6 la pr6sence f6minine non n6gligeable (40%) (Tableau N•l). 
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!~~1~~~-!~!: R6partition de la population selon l'âge et le sexe 

CLASSE 
D'AGE 

15-24 ans 

25-34 ans 

35-44 ans 

45-54 ans 

55-64 ans 

60ans et 
plus 

S E X E T 0 T A L 
HOMME ---------- --------EFFECTIF % 

3 

11 

13 

8 

18 

7 

5 

18,3 

21,7 

13,3 

30 

11 '7 

FEMME --------- -------- -------------EFFECTIF % EFFECTIF 

6 15 '8 9 

1 2,6 12 

7 18,4 20 

11 28,9 19 

9 23,7 27 

4 10,5 11 

T 0 TA L 60 61,2 38 38,8 98 

L'exode rural touche surtout les jeunes hommes en quête d'emploi dans la 
Capitale Congolaise. 

Le menage se compose g6n6ralement de deux conjoints, de leurs enfants et 
quelques fois de quelques autres d6pendants, mais c6libataires et· 
fonctionnant dans leur organisation comme un seul menage. Le nombre 
d'actifs agricoles varie en moyenne entre 2 et 7 (Tableau N•2). 

La population est un ethnos complexe co:npos6e d'une ethnolinguistique 
homogène (Lari), mais de deux groupes ethnosociologiques relativement 
distincts ; les T6k6 et les Kongo. 

Une partie de la population est constitu6e desanciens esclaves lib6r6s 
par Monseigneur Augouard. Ces populations se sont m6lang6es aux 
autochtones par le biais des mariages religieux i:npos6s par 1'6glise 
catholique solidement implant6e à Linzolo et dans toute la r6gion. 

Les proportions de non autochtones et d'originaires repr6sentent 
respectivement 15,3% et 84,7% de la population. 

Cette r6partition montre le caractère "non ferm6" de ces populations 
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paysannes et indique à travers le nombre important d'originaires 
demeur6s sur place, la garantie de pr6server certaines valeurs et 
pratiques typiques à la communaut6 (Tableau n·3). 

L ' e x amen de 1 a s i tu a t i on 
ôtaient mari6s tandis que 
(Tableau N•4). 
Ceci est le r6sultat d'une 

matrimoniale des 
les c6libataires 

enquêtes montre que 68,4 
ne repr6sentaient que 5% 

bonne 6ducation chr6tienne. 

En conclusion, on peut dire que la zone d'6tude est à très forte 
dominance peupl6e de jeunes. Entre 15 et 55 ans, on denombre 60% de leurs 
effectif. Par cons6quent les disponibilit6s en force de travail sont 
relativement abondantes par rapport aux charges de personnes à nourrir 
dans cette zone. Cet atout peut permettre d'assumer une production à 
destination commerciale. De plus ces villages sont loins d'êtres des 
co~munaut6s ferm6es aux 6trangers. 
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TABLEAU N•2: Nombre d'actifs agricoles -------------------------------
NCMB.aE D'ACTIF 

--------------------
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

14 

18 

--------------------T 0 T A L 

Sun = 
Mean = 
Standard deviation = 

------------ ---------------
Fa.EQ PE.aCENT 

------------ ---------------
8 8.2 % 

15 15.3 % 

10 10.2 % 

8 8.2 % 

13 13.3 % 

15 15.3 % 

14 14. 3 % 

2 2.0 % 

2 2.0 % 

2 2.0 % 

5 5. 1 % 

1 1.0 % 

2 2.0 % 

1 1.0 % 

====2~====== =====lQQ~Q=!=== 
520.00 

5.31 
3.26 

---------------
CUM. 

---------------
8.2 % 

23.5 % 

23.7 % 

41.8 % 

55.1 % 

70.4 % 

84.7 % 

86.7 % 

88.8 % 

90.8 % 

95.9 % 

96.9 % 

99.0 % 

100.0 % 
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!~BL~~~-~~1: Origine des interviewes: 

----------------- --------------- --------------- -----------------ORIGINE FREQ % CUM. 

AUTOCHTONE 
------83_______ -----84:7_%____ ------84:7_% ____ _ 

15 _____ 12~1_! ____ _____ !QQ~Q_! ____ _ 

======2~======= ____ lQQ~Q_!____ -----------------

MIGRATION -----------------T 0 T A L 

TABLEAU N·4: Statut matrimonial 

______ 2!~!~!-------- _____ f~§Ç______ PEaCENT CUM. 
CELIBATAiaE 5 -------5:1:-%- -------5:1-%--

DIVORCE (e) 13 13.3 % 18.4 % 

MARIE (e) 67 68.4 % 86.0 % 

VEUF (ve) 13 13.3 % 100.0 % 

--------------------T 0 T A L --------------------



v. _//=) C T I V I T E S A G a I C 0 L E S 
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5.1. Contexte Foncier 

La forêt et la savane constituent les principaux ensembles 
caract6ristiques de la zone d'6tude. C'est dans ces deux types de milieu 
quese~PF~t!quentles activit6s agricoles. 

Juridiquement les terres sont propri6t6s de l'Etat avec droit d'usufruit 
pour les populations rurales. ~ais dans la pratique, les lois foncières 
sont sous contrôle traditionnel. Les terres denomm6es N'STI, 
localement, et sur lesquelles se pratique l'agriculture, appartiennent 
aux N'Kânda, forme d'organisation familiale assimilable à la notion de 
lignage. 

famille 
Le N'Kânda est une/très 6tendue et regroupant plusieurs m6nages. Le 
système d'h6ritage des terres est coutumier. Le Chef de famille M'fumu 
N'Kânda dans les termes locaux est garant de la terre lignagère. ~ais il 
n'exerce par cons6quent aucun contrôle sur la production des "Cadets" et 
n'organise pas le travail. 

Son rôle est de veiller aux limites du terrain lignager, de porter 
pl ain te auprès du chef du vi liage en cas de viola ti on du patrimoine 
familial par quelques individus 6trangers au lignagô ou N'Kânda. 

L'accès à ces terres pour des objectifs de production agricole, est donc 
par rapport à ce rapport de propri6t6 libre, et ce de manière 
privil6gi6e, pour tous ceux qui, conform6ment aux normes d6finissant la 
transmission de la parent6 dans ces communaut6s, sont membres des 
N'Kânda, autrement d6nomm6s Bisi N'Kânda. 

Le système de parent6 dans ces co:nmunaut6s 6tudi6es est, de façon 
dominante, caract6ris6 par une forte inflexion matrilinaire :nais qui 
associe çà et là des 616ments de type patrilinaire. 

Les m6thodes traditionnelles de culture ont garanti jusqu'à r6cemment 
l'harmonie dans la distribution des terres, identifiables selon des noms 
de lieux-dits pr6cis. 

Peu à peu cette tradition cède à des conflits fonciers avec la pression 
d6mographique de plus en plus grande. 

A côt6 des modes d'obtention des champs par relation de parent6, 
(65,3%), se manisfete l'accès au :noyen de l'argent (33,67%). Ceci montre 
le caractère relativement souple du r6gime foncier dans ces communaut6s 
paysannes. (Tableau N"5). 



J..}e 

!~~1~~~-!~2: a6partition des Exploitants en fonction du mode d'accès à la terre. 

---------------------------------------ACQUISITION EN VALEUa TOTAL 
N'KANDA 1 DON MONET AinE 

oaiGINE -~!~~-T-~~~N_T ___ ToTXI __ _ ----ACHATs---r--IocXTroN __ T ____ ToTAL __ _ Ë"F"FËcTr"FT--%---

AUTOCHTONE 1 22 1 35 1 57 1 1 1 6 1 19 1 25 1 83 (84, 

_I_!l_ 
MIGaATION 1 3 1 4 1 7 1 0 1 2 1 6 1 8 1 15 

( 1 5 • 

~~:~:~~~~~!~~~~~~!~~~~~!~:~~:~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~~~~~~~~I~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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5.2. Mode d'utilisation des terres. 

L'utilisation traditionnelle des terres est basée particulièrement sur 
une agriculture itinérante pluvieuse occupant 93% de la population 
toutes les catégories confondus comme 1 'indique le tableau N•6 ci
joint. 

Cette agriculture se caractérise par une utilisation intensive des sites 
fertiles que sont les zones de forêts, une faible diversification 
agricole et une utilisation supplémentaire de la végétation ligneuse 
pour la production du bois de feu et de service ; la vente régulière de 
surplus de production. 

Outre l'agriculture et l'élevage qui sont des activités dominantes, dans 
ce terroir, la population pratique aussi la pisciculture, l'apiculture 
et la récolte de vin de palme. Cette dernière activité est destructrice 
des nombreux pal~iers à huile, espèce menacée de disparition dans la 
zone d'étude au regret des paysans. Il n'y a pratiquement pas de 
tradition de plantation de palmier à huile. 

Ces pratiques d'utilisation des terres destructrices des arbres ont 
changé le cli~at originel. 

!.!È!~.!!!_!!.:_~ : a. épart i t ion de 1 a pop u 1 at ion en q u ê té e en fon c t ion des 
activités menées dans le terroir. 

-------------- --------------------------------------- --------
OniGINE --------------- -----------------------AUTOCHTONE MIGnATION TOTAL ------- ------- ------- ------ -------- --------ACTIVITE EFFEC % EFFEC % EFFEC % 

TIF TIF TIF -------------- ------- ------- ------- ------ -------- --------
AGniCULTUnE 76 95,6 15 91 92,9 

100 
ELEVAGE 7 8,4 3 10 10,2 

20 
PnODUCTION 
BOIS DE FEU 22 26,5 0 22 22,4 

0 

PRODUCTION 14 16,9 1 6,7 15 15 t 3 
VIN DE PALME 

20 

AUTRES 15 18 t 1 3 18 18. 4 
ACTIVITES 

--------------
==~I=== 

------- ------- ------
===2~=== 

--------
TOTAL -------

__ 1.2 ___ ------ ----------------------
5.3. Production agricole 

Le ~ani oc constitue la culture de base, les autres cultures sont 
arachide, mais, igname et fruits. 
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Comme dans les autres régions du pays il y a une dominance du manioc, au 
détriment de céréales. L'analyse des systèmes de culture permet de 
constater qu'environ 85% des superficies sont cultivées en 
associations. Tubercules/Mais, Tubercules/Mais/Arachide. 
Tubercules/Légumes. 
La superficie cultivée par exploitant dépasse rarement deux hectares. 

5.3.1. Typologie des exploitations 

Cn distingue dans la zone, 
1 'ancienneté de mises en 
culturale étant le manioc. 

Il s'agit 

trois types d'exploitations déterminées par 
cul ture en zone forestière la dominante 

• KOULOUMBI, qui est un type d'exploitation caractéristique d'une 
forêt encore relativement intacte 

MOUSSITOU, correspondant à une forêt soumise à des mises en 
culture plus ou moins régulière. KIVOUKOU, qui est une exploitation 
ouverte dans une forêt soumise à d'intenses activités agricoles. Ce type 
étant intermédiaire entre les deux premières. 

En réalité ces trois types de champs ou d'exploitations correspondent 
aux trois types de Jachères que l'on rencontre dans cette zone où les 
cultures se font en forêt. 
Ainsi, le KOULOUMBI, correspond à un lieu dont la dernière mise en 
culture remonterait à très loin {plus de 10 ans au moins). Le MOUSSITOU 
correspond à un lieu dont la jachère dépasse rarement 10 ans. 

En fin le KIVOUKOU désigne des zones de courtes jachères excedant six 
ans. 

5.3.2. Principales op6rations culturales 

Les premières opérations débutéront dès le mois de Juin où commence la 
sais on sèche ( K IS INHOU). On commence par le défrichage ( KUSOLA) puis 
après, en Juillet, l'abattage (KWANAG) et vers Aoftt-Septembre, le Brftlis 
( KUYOKA). 

Succède alors une période destinée à laisser la terre se refroidir, 
denommée "KUWOLISSA" et qui peut s'étendre jusqu'à la Mi-Novembre. 

La préparation des buttes, généralement écobuées intervient vers 
Novembre, suivi du bouturage du manioc. les cultures associées (Ma!s, 
Arachide) sont également semées à ce moment là. Cette série d'opérations 
peut s'étaler jusqu'en février. Les récoltes d'abord des légumes, puis 
des cultures associées interviennent par la suite. 
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Les premières r6coltes de manioc commenceront vers le douzième mois. 
Toutefois les feuilles de manioc appel6es "NTOLA" commencent a être 
cueillies plus tôt car elles constituent un excellent 16gume pour les 
populations. 

Ces diff6rents champs sont exploit6s de deux manières: 
Individuellement, et en commun par les deux conjoints. 
Quelque soit le terrain la production agricole cannait la participation 
des deux sexes. 

5.3.3. Critères de choix d'un site pour ouvrir un champ 

Dans cette zone où les cultures se font en forêt le paysan distingue deux 
cat6gories principales de critères de fertilit6/:l'une concerne aussi 
bien la couverture v6g6tale que les espèces qui la compose, et l'autre, 
porte sur la texture du sol (couleur et structure) 

La densit6 et la grosseur des arbres d'une part, et de l'autre, la 
pr6sence d'un sous-bois recouvert de couches d'herbes d '6paisseurs 
remarquables, constituent les premiers indicateurs de bonnes terres. 
Suit, ensuite, la pr6sence d'espèces d'arbres suivantes: MOUBOUNZI, 
MOUYIBOU, MOUFOUNDOU, NTELA. 

De telles espèces indiquent que cet endroit est très fertile pour la 
culture du manioc et autres associ6es. 

Si au contraire, on rencontre de façon dominante sur un site les espèces 
ci-après : NSANGANI, MBOUNDOU, BIBOGI, l'exploitation ne donnerait pas 
une bonne production. 

A côt6 de ces indicateurs, la texture des sols constitue l'autre point 
d'attention qui determine le choix des vari6t6s culturales. 

Par ailleurs, les dur6es fortesvariables de jachères suivant les types 
de champs, signalent une situation de plus en····plus m6diocre quant à la 
conservation/renouvellement de ce patrimoine essentiel qu'est la forêt 
dans la zone d'6tude. 

En effet, la pression d6mographique entraine une r6duction progressive 
des jachères, qui contribuent à un appauvrissement des terres. La 
cons6quence est la d6gradation de la structure des sols et la d6nudation 
agraire. 

5.3.4. Les causes de non valorisation des sols sous savane par 
des paysans. 

Selon les enquêtes, les causes d'abandon des terres de savane sont 
6troitement li6es au manque de fertilit6 de ces sols. Comme indicateurs 
de la fertilit6 les paysans utilisent les herbes comme: maboula, minga, 
ngounkou, mapoulouka. 
leur couleur, fortement verte, complète ce critère. 
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La pr6sence dans la savane d'espèces d'herbes suivantes: Missima, 
Nzamba, Kizika-sika montre· qu'il s'agit de terres moins fertiles et 
particulièrement non appropri6es pour la culture de 16gumes. 

5.4. Elevage et pêche 

Le pastoralisme n'est pas une strat6gie d'utilisation traditionnelle 
des terres dans la zone d'6tude. Toutefois la population 6prouve la 
n6cessit6 de d6velopper ou de promouvoir cette activit6 dans la zone 
afin de pallier à toute d6ficit en produits carn6s. 

Le tableau N•6 montre que 10% à peine de la population enquêt6e dispose 
seulement d'un nombre limi t6 d'animaux (Ovins, Caprins, Volailles) 
6lev6 dans le m6nage. 

Les animaux ne sont donc pas le centre de la vie traditionnelle dans 
cette communaut6. Ceci malgr6 les conditions propices au d6veloppement 
de 1'6levage de petits ruminants. 

La promotion de 1'6levage dans cette zone n6cessitera qu'une certaine 
comptabilit6 soit observ6e entre les capacit6s de charge du milieu et le 
nombre d'animaux et que soit exp6riment6 et adopt6 un système 
d'exploitation appropri6. 

L'activit6 de pêche est inexistante dans cette zone malgr6 le bon r6seau 
hydrographique. En effet, l'inaccessibilit6 du fleuve Congo d.ans sa 
partie Sud ne peut permettre une telle activit6 chez les ruraux. Ces 
candi tians ont favoris6 dans cette communaut6 le d6veloppement des 
activit6s piscicoles le long de la rivière DJOU.MOUNA. Le concours 
technique et financier de la FAO a permis au gouvernement d'implanter 
une station piscicole dans la zone 
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VI. EXPLOITATION DU BOIS 

Le bois tient une place primordiale dans les activités de cette 
communauté rurale. Il est utilisé comme combustible domestique (bois de 
feu), la construction et la fabrication des outils de travail (bois de 
service). 

Ce pendant, son exploitation anarchique et abusive, a eu des 
répercussions négatives sur l'équilibre des formations et des espèces. 

Le tableau 
l'autoconsommation 
Brazzaville. 

montre 
et 25% 

que le bois 
de ce bois est 

coupé 
vendu 

sert à 32% pour 
aux commerçants de 

Il s'agit généralement du bois produit à partir des champs agricoles. 

Les espèces ligneux plus recherchées comme bois de feu ou de service sont 
: NTSANGA, N'TELA, NBOLA, NTI-NTI, NSA-NSA, BIBOGI, KIBOSSI, BOUENGUE. 

!~È!~~~-~~1: Utilisation du bois coupé 

USAGE F.aEQUENCE POU.aCENTAGE 

Autoconsommation 32 32% 

Ventes 25 25% 
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Le tableau N•8 indique les préférences des paysans vis-à-vis de chaque 
espèce citée. 

!~~!~~~-!~~: Espèces ligneuses et leurs utilisations. 

ESPECES USAGE 

Hymenocardia ulmo!des Euphor 
biacéae 

(NTSANGA) 
Caloncoba Welwitschii 

(NTELA) 

Sapium Cornutum Euphorbiaceae 
(NTI-NTI) 

Gaertnera paniculata 
a.ubiaceae 

(Mbola) 

Macarangaspinosa Euphorbiaceae 
(NSA-NSA) 

Millettia eetveldeana 
Fabaceae 

(Bouengue) 

Pentaclethra macrophylla 
Mimosaceae 

(Bibogi) 

Pentaclethra microphylla 
( KIBOSSI) 

Autres 

FEU SEa.VICE ---------------- -------------EFFECTIF EFFECTIF -------------
64 10 

69 13 

33 4 

36 7 

26 5 

6 1 

16 2 

25 6 

45 7 

Comme on peut le remarquer le N 'TELA ou CALCNCOBA WELWITSCHII est 
1 'espèce la plus utilisée par les paysans comme bois de service il 
constitut aussi un excellent bois de feu et fait partie des espèces qui 
colonisent bien cet écosystème forestier. Il pourra de ce fait être 
utilisé dans notre programme de reboisement communautaire. 
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5.1. Connaissance et aptitudes face au reboisement 

Les populations de la zone d'6tude sont bien conscientes de la 
d6gradation de leur environnement. Aussi, la baisse de rendements des 
cultures de manioc, 3T/ha, la disparation de la faune dans la zone et 
la perte de la fertilit6 des sols de plus en plus 6rod6s sont les raisons 
qui incitent la population a être favorable au reboisement de certaines 
surfaces. 

Le tableau N•9 donne la r6partition de cette population enquêt6e en 
fonction de son opinion face au reboisement 

!~È!~~~_!~2: Position face au reboisement par classe d'âge 

OPINION -------------- ------------- --------------DEFAVOaABLE FAVOaABLE !ND IFFE!ŒNT 
CLASSE TOTAL -------------- ------------- --------------D'AGE EFFECTIF EFFECTIF EFFECTIF ------------ ------------- ------------- ------------ ----------
15-24 0 3 6 9 

25-34 0 1 1 1 12 

35-44 1 16 3 20 

45-54 1 15 3 19 

54-64 2 20 5 27 

65ans 0 9 2 11 

TOTAL 20 

Ce tableau N•9 montre qu'il y a 74% d'opinion favorable au reboisement 
toutes les tranches d'âge r6unies. 

6.2. Critères de choix des espèces arbustives pour le reboisement 

Pour connaître le type du mat6riel v6g6tal que nous devons proposer aux 
populations dans le cadre de la deuxième phase de ce projet 
d'Agroforesterie il 6tait n6cessaire de conna1tre leurs critères de 
choix de ligneux. 
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Le tableau N•1o précise les intensions de la population enquêtée. 

!~È!~~-~~!Q: Choix des espèces arbustives 

CB.ITEB.E 

Apte au Bouturage 

Croissance rapide 

Poteau bois de service 

Combustion 

Fourrage aerien 

Arbre fruitier 

Amélioration de la 
fertilité du sol 

Prod. de Biomasse 

33 

36 

16 

4 

9 

97 

62 

21 

66 

62 

82 

94 

89 

1 

36 

77 

comme on peut le remarquer, il y a une nette préference pour les arbres 
fruitiers. Les vergers et les jardins de Case sont deux systèmes 
agroforestiers traditionnels _ de cette population KONGO. 

Parmi les arbres fruitiers que 1 'on rencontre régul ièrmen t dans ces 
deux systèmes agroforestiers traditionnels on peut citer le manguier, 
avocatier, safoutier, bananier et les agrumes. 

Cependant, l'amélioration de la fertilité du sol requiert 60% d'opinion 
favorable suivi du critère croissance rapide ( 36%) et du bouturage 
(33%). 

Quand aux méthodes de reforestation de la population enquêtée ne dispose 
d'aucune maîtrise ou connaissance sur ces techniques. L'installation 
d'une pépinière villageoise dans le cadre de ce projetest indispensable 
et requiert (75,5%) d'opinion favorable. 

L'usage d'espèces exotiques intéress~ 73,5% de cette population du fait 
que beaucoup de ces espèces sont à croissance rapide et constituent un 
bon moyen d'améliorer la fertilité des sols. 
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Le reboisem~nt communautaire pour la production de bois de feu 
56% de la population enquêt6e mais cette activit6 retient 
l'attention des populations lorqu'elle est associ6e aux 
vivrières avec 73,5% d'opinion favorable. 

int6resse 
beaucoup 
cultures 

Aussi l'usage de 16gumineuses arbustives dans ces associations pourrait 
constituer une technologie très fiable dans ce milieu paysan dont les 
potentialit6s agroforestières viennent d'être identifi6es. 
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1.1. Analyse des systèmes de culture 

Il est reconnu qu'une technologue efficiente dans une zone d'origine est 
capa ble de produire les mêmes effets positifs dans d'au tres 
environnements pourvu que les systè~es de production soient similaires. 
D'autres part, la mise au point de ces nouvelles technologies n6cessite 
elle-même la connaissance pr6alable des contraintes auxquelles sont 
confront6s les b6n6ficiaires ainsi que les capacit6s potentieles de 
leurs systè~es de production agricole (S.P.A) d'absorber ces 
technologies. En outre, on sait que ces systèmes sont dynamiques et 
6voluent dans le temps. Par cons6quent il importe de conna1tre les 
616ments essentiels de changement afin que notre recherche 
agroforestière soit capable de r6pondre aux besoins futurs de 
producteurs. 

Dans le cadre de notre 6tude nous nous sommes content6 d'une revue de la 
litt6rature existante et des interviews avec les paysans ponr collecter 
des infor~ations secondaires aussi bien sur ces S.P.A que sur 
l'environnement dans lequel ces systèmes 6voluent. Nous ferons surtout 
ressortir de notre analyse les potentialit6s et les contraintes des 
systèmes identifi6s. 

Deux Types d'agriculture peuvent être distingu6s dans 
de Linzolo notamment: 

la zone pilote 

Cultures pluviales associ6es avec dominance Manioc. 

Cultures semi intensives avec manioc et fruitiers. 

Dans tous les m6nages, le jardin de Case avec manioc, verger et 6levage 
ovin, et une pratique très courante dans la zone d'6tude. Comme on peut 
le remarquer il s'agit de systèmes agroforestiers traditionnels. 

L'analyse des outils de production agricole montre qu'il s'agit d'outils 
rudimentaires. De plus le nombre moyen par m6nage ne d6passe guère 2· 
unit6s. Ceci est le reflet de la pauvret6 de cette population rurale 
malgr6 1 'approx imi t6 du village de 1 a p 1 us grande agg lom6ra t ion du 
pays. (Tableau 12). 
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!~Èl!~~-!~1~: Outils de production Agricole 

NOMB.èŒ 

0 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

TOTAL -------MOYENNE 

----------------------TYPË--oïouTÏL-------------------------------------------------------------------------------------HOUE HACHE COUPE-COUPE PELLE 
_f~~g~ ____ ! _____ f~~g~ ___ ! ______ f~~g~ ______ ! ______ f~~g~ ___ !__ 

4 

31 

31 

13 
7 

1 

2 

1 

4 '4 

34,4 

34,4 

14,4 
7,8 

1 ' 1 

2,2 

1 ' 1 

36 

43 

11 

0 
0 

0 

0 

0 

40 

47,8 

12,2 

2,2 
0 

0 

0 

0 

2 

33 

37 

8 
5 

2 

1 

2 

2,2 

36,7 

41 ' 1 

8,9 
5,6 

2,2 

1 ' 1 

2,2 

54 

28 

6 

1 
1 

0 

0 

0 

60 

31 ' 1 

6,7 

1 ' 1 
1 ' 1 

0 

0 

0 

------------------------------------------------------------_2Q _____ lQQ ______ 2Q ___ lQQ _______ 2Q ______ lQQ ______ 2Q ___ lQQ __ _ 
2 1 2 1 

1.2. Commercialisation des Produits 

Le tableau N•13 indique les effectifs des paysans enquêtés selon les 
produits vendus lors de la précédente campagne agricole. Ces résultats 
montrent que le manioc qui est vendu sous diverses formes occupe la 
première place parmi les produits agricoles. 

C'est la forme Chikwangue appelée localement Ngoudi-yaka dont le prix de 
vente varie entre 200 et 300 F CFA qui occupe le premier rang des sous
produits du manioc avec 60% du "volume" des ventes, car il s'agit d'un 
produit traditionnel très prise par les congolais. 

Le manioc est aussi vendu sous forme de Foufou ou farine de manioc et 
sous forme de cassette. Ces deux sous produits posent toutefois les 
problèmes de séchage lors des saisons pluvieuses ce qui pourrait 
expliquer le "volume" relativement faible des ventes. 

Enfin le Manioc brut vendu en tubercules cannait moins de succès du fait 
des difficultés de transformation de ce produit. De plus cette opération 
ne semble pas générer suffisammentde revenu ou gain aux paysans car le 
sac de 50kg coftte à peine 3.000 F CFA.tandis que le sac de cassette vaut 
en moyenne 8.000 à 10.000 F CFA. C'est en définitive la Chikwangue, 
spécialité féminine qui représente l'une des sources de revenus la plus 
importante. 
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Outre les sous produits du manioc le bois de chauffe est aussi un produit 
de grande consommation avec 22,4% des effectifs de ventes dans ce 
milieu. Le prix de vente unitaire du paquet ou fagot est de 50F (les 
10kg) dans le village contre 120F comme prix à Brazzaville. 

!~È!~~~-~!1: Effectifs des paysans Enquêtés selon les produits 
vendus. 

--------------------------- --------------------- -------------------------~~QQ2!! __________________ EFf~~!ff _______________ ! _______ _ 

. Tubercules 4 5 

Manioc . Chikwangue 59 60 

. Foufou 15 16 

Bois 22 22,4 

Vin de palme 15 15 '3 

Arachide 20 19,6 

Mals 15 16 

Fruits 30 30,6 

Sur ce qui concerne les rapports d'échange entre la Ville de Brazzaville 
et le village de Linzolo notre enquête a permis d'identifier au sein de 
la Capitale des Acteurs commerçants liés au village Linzolo par leur 
origine. Il s'agit pour la plupart des ressortisants de Linzolo résidant 
à Brazzaville qui se consacrent à la vente du Bois de feu et de 
service 

Le village de Linzolo dispose d'un marché ouvrable tous les Jeudi et· 
permettant ces échanges. L'acte commercial réel reste de même dominé par 
les commerçants n'ayant aucun lien avec le village. 

7.3. Les ventes de bois dans la Ville de Brazzaville. 

L'enquête réalisé dans les 5 grands quartiers de Brazzaville que sont 
BACONGO, MOUNGALI, OUENZE, POTO-POTO, MAKELEKELE auprès des revendeurs 
de bois de feu, de charbon et des transporteurs nous a permis de 
confirmer que le commerce du bois constitue la principale source de 
revenus de bon nombre des Brazzavillois(es). Les prix pratiqués sont les 
suivants: 125F/5kg de bois, 100F/500g de charbon. 30.000F/4 stères de 
Bois de chauffe. 
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Il convient de signaler que le bois est la source d'6nergie la plus 
accessible à toutes les cat6gories de la population avec 70% de 
consommation dans les différents ménages Brazzavillois contre 30% de 
consommation pour les énergies modernes (Electricité, P~trole, Essence, 
gaz naturel). 

L'absence d'une politique ambitieuse en matière d'énergie de la part des 
pouvoirs publics conduira inévitablement à la destruction des forêts 
galeries et même à la disparition de ces forêts ; ceci du fait de la sur
utilisation du bois comme sources d'6nergie. 

Aussi, des mesures en matière d '6conomie d '6nergie et 
6nerg i tique doivent être prises dans un avenir proche 
esp6rer à un développement durable du Pays. 

d'efficacit6 
si l'on veut 
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8.1. Constats. 

Les rendements de production agricole sont très bas dans les 
exploitations paysannes. A titre d'exemple pour le manioc qui est la 
culture de base des rendements ne dépassent guère 3 tonnes à l'hectare 
contre 18t/ha en station dans la même zone agroécologique. Les 
contraintes de production sont de nature biophysique comme socio
économique. Les facteurs pédologiques semblent être les limites 
physiques mayeuresdans cette zone étude. 

Les sols sont pauvres et ont une texture très sableuse (70% à 90%) pauvre 
en argile. Ces sols ont aussi un déficit en phosphore et azote. 

Ces contraintes biophysiques s0nt aggravées par un accroisement 
démographique entraînant une pression sur ces sols de forêt. 

8.2. Contraintes biophysiques 

Ces contraintes de production peuvent se résumer de la manière 
suivante : 

- longue saison sèche ; 

- pauvre structuue des sols avec basse fertilité et capacité 
de rétention d'eau ; 

- hydromorphie, érosion hydrique des sols ; 

mauvaise régénération de la végétation 

- danger permanent de feu de brousse ; 

- danger de déforestation. 

8.3. Contraintes socio-économique 

8.4. 

accroissement démographique 

analphabétisme, pauvreté et manque d'emploi 

manque de technologies appropriées 

- manque et prix élevés d'intrants agricoles·; 

- conflits fonciers ; 

- manque d'encadrement et des structures d'appui à la 
production paysanne. 

Potentialités agroforestières 

L'agroforesterie a un rôle éminent à jouer dans la zone agricole péri 
urbaine de LINZOLO. Les principales raisons qui en justifient 
l'importance sont les suivantes : 
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1·- L'arbre dans les champs est d'une importance vitale pour 
1'6quilibre 6cologique dans cette zone, où les populations rurales en 
sont conscientes et intègrent d6jà 1 'arbre (fruitier) dans leur système 
de production depuis des g6n6rations. 

2·- Les besoins en 6nergie de la Capitale Congolaise, notamment en bois 
de feu et autres produits ligneux ont cr66 · dans la zone p6ri urbaine une 
surexploitation. 

3"- L'agroforesterie 6tant traditionnellement pratiqu6e pourrait être 
vite accept6e dans ses formes technologiques am6lior6es ou nouvelles par 
les populations rurales et contribuer à une conservation des ressources 
naturelles. 

La contribution de notre projet peut se r6sumer au d6veloppement de 
systèmes d'utilisation des terres harmonisant les technologies modernes 
et d'exp6rience locale traditionnelle en compatibilit6 avec les valeurs 
culturelles et sociales des populations de la zone. 

Il s'agira alors d'un côt6 d'6tudier 
agroforestiers traditionnels et de les 
d6velopper des technologies nouvelles 
physico-socio-6conomique de cette zone. 

et comprendre les systèmes 
am6liorer et de 1 'autre de 
adapt6es dans le contexte 
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Dans la Zone agricole péri urbaine de LINZOLO, les facteurs tels que, la 
pression sur les ressources naturelles due à l'accroissement 
démographique, les conditions socio-économiques inadéquates existantes 
et la mauvaise gestion des ressources par 1 'absence ou la non-adaptation 
de technologies agricoles appropriées sont les principales causes de la 
dégradation des ressources naturelles et de 1 'environnement. Par 
conséquent la production agricole connait une baisse de rendement à 
cause de la perte de la fertilité des sols et de l'érosion. De plus les 
besoins croissants en bois de feu de la ville de Brazzaville et l'absence 
d'une politique ambitieuse de la part des pouvoirs publics en matière 
énergitique contribuent à la détérioration de l'environnement. 

La dégradation de cet environnement fragile, risque d'être irréversible 
si des mesures appropriées ne sont pas prises à temps. C'est pour celà 
qu'au terme de la première phase de ce projet qui nous a permis de 
décrire l'environnement physique et humain de la zone de LINZOLO, les 
aspects socio-économiques, les formes d'utilisation des terres de 
dégager les contraintes de production et identifier les potentialités 
agroforestières nous tenterons au cours de la deuxième phase d'apporter 
par le biais de la recherche opérationnelle des solutions aux nombreux 
problèmes qui viennent d'être identifiés. 

Ainsi nous avons pu dégager ce qui suit : 
- la densité démographique est de 12 habitants/Km 2 ave~ un 

taux d'accroissement de 2,6% par an. 

- 1 'exode rurale touche surtout la population juvénïlë. 

-le mode d'utilisation des terres pratiqué est l'agriculture 
itinérante pluvieuse occupant 93% de la population. 

- une faible diversification agricole et une utilisation 
supplémentaire de la végétation ligneuse pour la production 
du bois de feu et de service, la vente régulière du surplus. 

-Outre l'agriculture et l'élevage, la population pratique 
également l'apiculture et la pisciculture. 

- le M'TELA ou Caloncoba Welwitschii est l'espèce la plus coupée 
par les paysans comme bois de service. 

- On compte 74% d'opinion favorable au reboisement. 

- pour les reboisements on remarque une nette préférence pour 
les arbres fruitiers • 

-le reboisement communautaire.intéresse plus de 75% de la 
population. 

Aussi, les contraintes ainsi dégagées, des méthodes appropriées 
d'aménagement et des itinéraires techniques capables de valoriser au 
mieux le milieu physique tout en garantissant la production à un niveau 
suffisant et la conservation de la fertilié des sols, doivent être 
expérimentées et mises à la disposition de ces populations rurales. 
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1. 

INTRODUCTION 

Les Fôrets et l'Environnement en général sont gravement menacés dans la 

Région agricole péri-urbaine de Linzolo, aux environs de Brazzaville, du 

fait du déséquilibre de plus en plus marqué entre la production et la 

consommation de bois et d'autres produits forestiers. Cette situation 

provoquée par l'exploitation des bosquets forestiers pour l'acquisition 

du bois de chauffe, les brQlis annuels et la culture itinérante contribue 

à la baisse importante de la capacité de production de ces sols naturelle
ment pauvres. 

Le Projet Agroforesterie Communautaire de Linzolo (CONGO) a été engagé 

conjointement par le Centre de Recherches pour le Développement Interna

tional (CRDI) et la Direction Générale de la Recherche Scientifique et 

Technique pour identifier les contraintes de production dans cette zone 

et mettre au point des méthodes appropriées d'amenagement et des itiné

raires techniques capables de valoriser au mieux le milieu physique tout 

en garantissant la production à un niveau suffisant et la conservation de 

la fertilité des sols. 

A travers un Protocole d'Accord signé par les deux parties le 25 Juillet 

1991, le Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI) 

avait approuvé une subvention d'un montant dç 3.330.000 F.CFA~afin de 

permettre la réalisation de la première phase dudit Projet. 

1. Objetctif Principal 

L'Objectif Principal de ce Projet est d'aider les populations locales à 

adopter des comportements différents face à leur environnement, suscepti-. 

bles de garantir à la fois des productions accrues, la conservation de la 

fertilité des sols et l'équilibre des écosystèmes. Cet objectif sera atteint 

par un travail approprié des sols, le reboisement et un élevage intégré 

aux spéculations agricoles. 

2. Objectifs Spécifiques 

?our la première année du Projet les objectifs spécifiques consistent à 

:ffectuer les études liminaires suivantes : 

- Définir les systèmes de production et la typologie des exploitations 

- Décrire l'environnement physique et humain de la zone pilote de Linzolo 

- Identifier les Agents et les Structures impliqués dans l'exploitation 

forestière. 

:ette Recherche a été menée par une équipe pluridisciplinaire de Chercheurs. 

Je Champ couvert a suffisamment été vaste et choisi selon une méthode con

rentionnellle d'échantillonnage. Le présent Rapport rend compte de l'exécu
:ion du budaet d~ l 1 rinnPP 1_ 



E T A T F I N A'N C I E R 

POUR LA PERIODE DU 21 AOUT 1991 AU 8 JUILLET 1992 

VIREMENT INITIAL : 2.985.514 F.CFA 

LIGNES BUDGSTAIRES 

1. Salaires et Indemnités 

• Enquêteurs 

2. Frais de Recherches 

• Réparation Véhicule 

• Carburant et Lubrifiant 

3. Tr~itement Informatique des données 

• Codification et saisie 

• Informaticien 

• Frais d'Ordinateur 

• Dactylographie du Rapport 

4. Equipement ••• 

S. Déplacements locaux • • • 

T 0 T A L • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1 
1 DEPENSES PREVUES 
1 
1 
1 
l 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

900.000 

.500.000 

420.000 

g-2o.ooo 

150.000 

100.000 

150.000 

50.000 

450.000 

700.000 

360.000 

3.330.000 

1 
( FCFA) 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
DEPENSES REELLES(F.CFN! 

1 

1.065.975 

502.235 

431.290 

9-11~52-s 

155.000 

100.000 

100.000 

355.000 

735.000 

410.500 

3.500.000 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ECART. 

165.975 

2.235 

11.290 

1T.3Z5 

s.ooo 

50.000 

so.ooo 
95.000 

35.000 

50.900 

170.000 



Resumé des Versements du CRDI 

Montant 

Q~J:~ _de Reception $ CAN 

21 Août 1991 11.700 

Dépenses Réelles effectuées 
au 8 Juillet 1992. 

3.500.000 F.CFA 

Dépenses Excedentaires : 
3.500.000 - 2.985.514 = 514.486 F CFA.-

F.CFA 

2.985.514 F.CFA 

de 

Présenté par : 

Le Chef du Projet 

Dr. 

.-

e_y Financier 
Recherche Scienti-



3. 

COMMENTAIRES DES ECARTS OBSERVES 

La première tranche de la subvention reçue du Centre de Recherches pour 

le Développement International (CRDI) était de 2.985.514 F.CFA. La DGRST 

sans tenir compte des Agios Bancaires avait communiqué ce montant au Chef 

de Projet. 

Au terme de l'exécution de budget les commentaires ci-après peuvent être 

faits sur le~-différentes lignes du budget. 

1. De la ligne 1 Salaires et Indemnités : 

Le depassement que l'on peut observer résulte du fait que les Enquêtes 

ont pris plus de temps que prévu. Les rendez-vous fixés par les Paysans 

n'étaient pas toujours respectés par ces derniers appelés à plusieurs 

occupations notamment agricoles. 

De plus la méthode d'enquête sur la base de questionnaires dans un cadre 

pluridisciplinaire nécessite la présence des 4 Enquêteurs à la fois Chez 

un ~3~~ ~aysan ceci .pour mieux identifier les priorités de recherche. 

2. De la ligne Réparation de Véhicule et Carburant 

Cette ligne était prévue auparavant pour la location de véhicule la mGRST 

ayant mis à la disposition de l'Equipe un véhicule nous avions obtenu de 

l'Administrateur des Programmes CRDI. Monsieur A. ZAKI l'autorisation de 

transformer cette ligne en réparation véhicule (500.000 F.CFA) et Carbu

rant et Lubrifiant (420.000 F.CFA) soit un Total de 920.000 F.CFA. L'écart 

que l'on observe ici dans les dépenses s'explique par la vétusté du véhicu

le utilisé qui a nécessité beaucoup de réparation. 

Il a de même de la surconsommation d'énergie liée aussi aux multiples 

jéplacements dans la zone d'enquête et surtout au mauvais ~tat de la 

route et des pistes. 

3. Equipement et Petit Matériel de Bureau 

J'Ecart observé est le reflet de l'inflation que nous connaissons actuelle

nent sur le matériel de bureau notamment lier à l'Informatique. 

~. Déplacement Locaux 

:ette ligne couvrant les dépenses liées aux déplacements des Chercheurs 

;tait très en dessus de la réalité compte-tenu de la méthode d'Enquête 

>luridisciplinaire retenue dans ce Projet. La participation de l'Informa

:icien à la préenquête a occasionné des frais supplémentaires. 

;. Les Dépenses Excedentaires 

ialgré une planification rigoureuse du Projet les dépenses supplémentaires 

,nt été préfinancées par la DGRST à la hauteur de 514.486 F.CFA./-



Ministère·de la Recherche 
cientifique et de la Technologie 

République du CONGO 
Unité + Travail + Pogrès 

·- \. 
\ 

~!rection Générale de la Recherche 
cientifique et Technique 

Projet pilote d'agroforesterie communautaire de LINZOLO 
Questionnaire d'enquête sur les systèmes de production agricole 

Code de l'enquêteur 
om du village visité 

.->de du village 
Numéro du questionnaire 

-

{QOOla} 
{OOOlb} 
{QOOlc} 
{OOOld} 

[ ] 

[ ] 
[ ] [ ] 

002 Identification de l'interviewé 

Nom {Q002a} 

Prénoms {Q002b} 

~~te de naissance {0002c} [ ][ J - [ ][ ] - [ ][ ] 
jour mois an 

(ou à défaut) 

Age {Q002d} [ ][ ] 

.""')3 Etes-vous originaire de ce village ? 
(cocher d'une croix la case correspondant à la réponse) 

[ ] Oui [ ] Non 

sinon 

Depuis combien d'années êtes-vous installé dans 
ce village? 

{Q003a} .[ ] 

{Q003b} [ ] [ ] 

Pourquoi êtes-vous venu vous installer dans ce village? 
(cocher d'une croix la case correspondant à la réponse) 

[ ] Pour rejoindre votre épouse 
[ ] Pour rejoindre un parent 
[ ] A la recherche de terres cultivables 
[ ] Autres 
Préciser: 

1 

{0003c} [ ] 
{Q003d} [ ] 



~4 Situation matrimoniale: 
(Cocher d'une croix la case correspondant à la réponse) 

[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 

Marrié(e) 
Veuf(ve) 
Divorcé(e) 
Célibataire 

{0004} [ ] 

~5 Parmi les activités citées ci-dessous, quelles sont 
celles que vous pratiquez pour vous assurer un revenu ? 
(cocher d'une croix les cases corr~spondant aux réponses) 

[ ] Agriculture 
[ ] Elevage 
[ ] Coupe et vente de bois de chauffe 
[ ] Récolte et vente de vin de palme 
[ ] Pêche 
[ ] Autre 

Préciser 

Nombre de personnes dans le ménage 
Nombre d'actifs agricoles dans le ménage 
Nombre d'enfants scolarisés dans le ménage 

Capital foncier 

{0005a} [ ] 
{0005b} [ ] 
{0005c} [ ] 
{0005d} [ ] 
{0005e} [ ] 
{0005f} [ ] 

{0005g} [ ] 

{0006a} [ ] [ ] 
{0006a} [ ] [ ] 
{0006a} [ ] [ ] 

oe7 Combien de champs cultivez-vous dans ce village ou ses environs ? 

{0007} [ ] [ ] 

aractéristiques des champs cultivés -
c 8 Superficie (ha) 009 Eloignement (km) -Champ 01 {Q008a} [ ][ ] . ( ] ( ] ( ] {Q009a} [ ][ ] 

.. hamp 02 {Q008b} ( ] [ ] . [ ] ( ] [ ] {0009b} [ ] [ ] 

rhamp 03 {Q008c} [ ][ ] . [ ] [ ] [ ] {0009c} [ ][ ] 

'ehamp 04 {0008d} [ ] [ ] . [ ] [ ] [ ] {Q009d} [ ][ ] 

hamp 05 {Q0008e} [ ][ ] . [ ] [ ] [ ] {Q009e} [ ][ ] -
0"0 Statut d'occupation des champs 

(cocher d'une croix la case correspondant à la réponse) 

2 



Héritage 
Droit lignager 
Don 
Achat 
Location 

a b c d 
Champ o 1 Champ o 2 Champ o 3 Champ 0 4 

[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 

[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 

[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 

[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 

e 
Champ 05 

[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 

{QOlOa} [ ] 
{QOlOb} [ ] 
{Q010c} [ ] 
{QOlOd} [ ] 
{QOlOe} [ ] 

011 Si vous avez acheté des champs que vous cultivez dans ce village 
ou ses environs, indiquez nous, s'il vous plait, leur prix d'achat 

Champ 01 

Champ 02 

Champ 03 

Champ 04 

Champ 05 

Prix ·,d'achat 

{Q011a} [ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

{Q011b} [ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

· {QOllc} [ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

{QOlld} [ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

{QOlle} [ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

a!2 Si vous louez des champs pour les cultiver, indiquez nous, 
s'il vous plait, le coût de la location pour une année? 

Coût de la location (pour un an) 

Champ 01 

Champ 02 

Champ 03 

Champ 04 

Champ 05 

Elevage 

{Q012a} . [ ] [ ][ ][ ] [ ] [ ] 

{Q012b} [ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

{Q012c} [ ]( ][ ][ ][ ][ ] 

{Q012d} [ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

{Q012e} [ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

~auter les rubriques 013 à 018 si l'interviewé ne pratique pas l'élévage) 

C.3 Elevage avicole 

Taille du cheptel 

Mode de production 
[ ] Intensive 
[ ] Coutumière 

3 

{Q013a} [ ][ ][ ][ ][ ] 

{Q013b} [ ] 



-14 Elevage d'ovins 

Taille du cheptel 

Mode de production 
[ ] Intensive 
[ ] Coutumière 

-15 Elevage de caprins 

Taille du cheptel 

Mode de production 
[ ] Intensive 
[ ] Coutumière 

~6 Elevage de bovins 

Taille du cheptel 

Mode de production 
[ ] Intensive 
[ ] Coutumière 

, L 7 Elevage de porcins -
Taille du cheptel 

Mode de production 
[ ] Intensive 
[ ] Coutumière 

1 L8 Autre élevage: Préciser 
• 

-

Taille du cheptel 

Mode de production 
[ ] Intensive 

-[ ] Coutumière 

Coupe de bois de chauffe 

{0014a} [ ][ ][ ][ ][ ] 

{Q014b} [ ] 

{Q015a} [ ][ ][ ][ ][ ] 

{Q015b} [ ] 

{Q016a} [ ][ ][ ][ ][ ] 

{Q016b} [ ] 

{0017a} [ ][ ][ ][ ][ ] 

{Q017b} [ ] 

{Q018a} [ ] 

{Q018a} [ ][ ][ ][ ][ ] 

{0018c} [ ] 

019 Origine du bois coupé {cocher d'une croix la case 
correspondant à la réponse) 

[ ] Résultat de la pratique du brûlis 
4 

{0019a} [ ] 



20 

.21 

1 22  

f ~3 -

-
024 

[ ] Coupe en forêt ou en savane 
[ ] Autre 

Préciser 

{Q019b} [ ] 
{Q019c} [ ] 
{Q019d} [ ] 

Le bois coupé sert-il uniquement à l'auto-consommation? 
[ ] Oui [ ] Non 

{0020a} [ ] 

Sinon est-il destiné à être: 
(cocher d'une croix les cases correspondant aux réponses) 

[ ] vendu comme bois de chauffe 
[ ] transformé en charbon pour la vente 
[ ] vendu comme bois de service 

et où le vendez-vous 

{Q020ba} [ ] 
{Q020bb} [ ] 
{Q020bc} [ ] 

(cocher d'une croix les cases correspondant aux réponses) 

[ ] Marché du village 
[ ] Transporteur ou commerçant 
[ ] Autre 

Préciser 

Quel autre moyen utilisez-vous pour le chauffage, en 
dehors du bois? 

{0020ca} [ ] 
{Q020cb} [ ] 
{Q020cc} [ ] 

(cocher d'une croix les cases correspondant aux réponses) 

[ ] Pétrole 
[ ] Gaz 
[ ] Autre 

Préciser 

Au cas où vous n'en utilisez pas, dites pourquoi 

Envisagez-vous de ne plus utiliser le bois comme moyen 
de chauffage ? 
(cocher d'une croix la case correspondant à la réponse) 

[ ] Oui · - [ ] Non ' 

Indiquez par leur nom local les espèces de bois coupées 
et l'utilisation que vous en faites 

{0023a} {0023ab} 

{0023b} {0023bb} 

{0023c} {0023cc} 

Ces espèces sont elles replantées ? [ ] Oui [ ] Non . 
Si oui dites par qui 

5 

{002la} [ ] 
{Q02lb} [ ] 
{002lc} [ ] 
{Q02ld} [ ] 

{002le} [ ] 

{0022} [ ] 

{Q024a} [ ] 

{Q024b} [ ] 



>25 

"'026 

127 

"'!) 2 8 

-
>29 

030 

-031 

>32 -

Si non dites pourquoi {0024c} [ ] 

Etes vous favorable au reboisement? (cocher d'une 
croix la case correspondant à la réponse) 
[ ] Oui [ ] Non [ ] Sans opinion 

{0025} [ ] 

Pensez-vous que l'on doit reboiser avec les mêmes espèces 
(Cocher d'une croix la case correspondant à la réponse) 
[ ] Oui [ ] Non [ ] Sans opinion 

{0026} [ ] 

Etes-vous favorable à l'introductipn de nouvelles especes? 
(Cocher d'une croix la case correspondant à la réponse) 
[ ] Oui [ ] Non [ ] Sans opinion 

{0027} [ ] 

Etes-vous favorable au reboisement communautaire pour 
la production du bois de chauffe ? (Cocher d'une croix 
la case correspondant à la réponse) 
[ ] Oui [ ] Non [ ] Sans opinion 

{0028} [ ] 

Etes-vous favorable à l'association arbres/cultures vivr1eres? 
(Cocher d'une croix la case correspondant à la réponse) 
[ ] Oui [ ] Non [ ] Sans opinion 

Etes-vous favorable à l'installation d'une pépinière? 
(Cocher d'une croix la case correspondant à la réponse) 
[ ] Oui [ ] Non [ ] Sans opinion 

Parmi les groupes d'espèces ci-après lesquelles 
préférez-vous ? 
Indiquez les caractéristiques qui motivent votre choix. 

{0029} [ ] 

{0030} [ ] 

(cocher d'une croix les cases correspondant aux réponses) 

[ ] Eucalyptus {Q03la} [ 

Caractéristiques 

[ ] Apte au bouturage {Q03la} [ 
[ ] Croissance rapide {0031b} [ 
[ ] 3 rotations {003lc} [ 
[ ] Bois de feu {Q03ld} [ 
[ ] Poteau {0031e} [ 
[ ] Charbon {0031f} [ 

[ ] Légumineuses {Q032a} [ 

Caractéristiques 

[ ] Apte au bouturage {0032b} [ 
[ ] Croissance rapide {Q032c} [ 
[ ] Fourrage aérien {Q032d} [ 
[ ] Amélioration de la fertilité des sols {Q032e} [ 
[ ] {Q032f} [ 

6 

] 

] 
] 
] 
] 
] 
] 

] 

] 
] 
] 
] 
] 



...)33 [ ] Fruitiers {Q033a} [ ] 

Moyens de Production 

Possedez-vous un ou plunieurs des outils suivants pour vos activités - agricoles? 

134 Houe 

Nombre {Q034a} [ ] [ ] 
Prix unitaire {Q034b} [ ][ ] [ ][ ][ ] 
Age {Q034c} [ ][ ] 

035 Hache 

Nombre {Q035a} [ ] [ ] 
Prix unitaire {Q035b} [ ][ ] [ ] [ ] [ ] 
Age {0035c} [ ][ ] 

"n36 Coupe-coupe 

Nombre {Q036a} [ ][ ] 
Prix unitaire {0036b} [ ][ ] [ ] [ ][ ] 
Age {Q036c} [ ][ ] 

~37 Pelle 

Nombre {0037a} [ ] [ ] 
Prix unitaire {0037b} [ ][ ] [ ] [ ][ ] 
Age {0037c} [ ] [ ] 

38 Brouette 

Nombre {0038a} [ ][ ] 
Prix-unitaire {0038b} [ ] [ ] [ ][ ] [ ] 
Age ; {Q038c} [ ] [ ] 

039 Rateau 

Nombre {Q039a} [ ] [ ] 
Prix unitaire {0039b} [ ] [ ] [ ][ ]( ] 
Age {0039c} [ ] [ 1 -040 Matériel à traction animale 

Nombre {0040a} [ ][ ] 
Prix unitaire {0040b} [ ] [ ] [ ] [ ][ ] 
Age {0040c} [ ][ ] 

-41 Matériel à traction motorisée 

Nombre {004la} [ ][ ] 
Prix unitaire {0041b} [ ][ ] [ ] ( ][ ] 
Age {0941c} [ ][ ] 

Sauter les rubriques 042 à 046 si l'interviewé ne pratique pas l'élevage 
7 



Pour faire de l'élevage avez-vous construit ou loué un(e): -042 Poulailler 

Coût de la construction 
ou de la location (par an) 
Age (si construction) 

-43 Etable 

coat de la construction 
ou de la location (par an) 
Age (si construction) 

44 Bergerie 

Coût de la construction 
ou de la location (par an) 
Age (si construction) 

n45 Porcherie 

Coût de la construction 
ou de la location (par an) 
Age (si construction) 

046 Autre 

Coût de la construction 
ou de la location (par an) 
Age (si construction) 

{Q042a} 
{Q042b} 

{0043a} 
{0043b} 

{Q044a} 
{0044b} 

{0045a} 
{Q045b} 

{Q046a} 
{Q046b} 

[ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
[ ][ ] 

[ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
[ ]( ] 

[ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
[ ][ ] 

[ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
[ ]( ] 

[ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
[ ]( ] 

Quels outils utilisez-vous pour couper le bois de chauffe ? 

-047 Tronçonneuse 

Valeur à l'achat ou 
coat annuel de location 
Age (si achat) 

...48 Hache 

Valeur à l'achat ou 
coût annuel de location 
Age (si achat) 

49 Coupe-coupe .. 
Valeur à l'achat ou 
coat annuel de location 
Age (si achat) 

Système de culture 

{Q047a} 
{Q047b} 

[ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
[ ][ ] 

{Q048a} [ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
{Q048b} [ ] [ ] 

{Q049a} [ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
{Q049b} [ ] [ ] 

50 Quelles sont les cultures vivrières que vous P,ratiquez ? - 8 



et sur quelle superficie ? ou nombre de champs 
(ha) 

Manioc {Q050aa} [ ] {Q050ab} [ ] [ ] . [ ] [ ] [ ] {Q050ac} [ ][ ] 

-Maïs {Q050ba} . [ ] {Q050bb} [ ] [ ] . [ ] [ ][ ] {Q050bc} [ ][ ] 

Arachide {Q050è::a} [ ] {Q050cb} [ ] [ ] . [ ][ ][ ] {Q050cc} [ ] [ ] 

-cultures 
maraichères {Q050da} [ ] {Q050db} [ ] [ ] . [ ][ ][ ] {Q050dc} [ ][ ] 

""'!)50bis Combien de cycles de cultures pratiquez-vous par an ? 

{Q050bis} [ ] -050ter Vous arrive-t-il d'associer des cultures ? 
[ ] Oui [ ] Non 

{Q050ter} [ 
"'t>50q Si oui, préciser lesquels 

{Q050qa} [ ][ 

{Q050qb} [ ][ 

)51 Avez-vous des arbres fruitiers ? [ ] Oui [ ] Non .. 
{0051} [ ] 

)52 Dans l'affirmative, est-ce sur un ou plusieurs champs ? .. [ ] Oui [ ] Non 
{0051} [ ] 

.. >53 Quels fruits produisez-vous dans ces champs ? 

[ ] Mangues {Q053a} [ ] 
[ ] Avocats {Q053b} [ ] 
[ ] Agrumes (Oranges ou Citrons) {Q053c} [ ] 
[ ] Sa fous {Q053d} [ ] 
[ ] Bananes {Q053e} [ ] 
[ ] Bananes plantins {Q053f} [ ] 
[ ] Autres {Q053g} [ ] 

Préciser {Q053h} [ ] .. 
054 Si vous n'avez que quelques pieds d'arbres fruitiers, 

dites lesquels et le nombre de pieds de chaque type 

Nombre de pieds 

[ ] Manguiers {Q054aa} [ ] {Q054ab} [ ][ 
[ ] Avocatiers {Q054ba} [ ] {Q054bb} [ ][ 
[ ] Agrumes (Oranges ou Citrons) {Q054ca} [ ] {Q054cb} [ ][ 
[ ] Safoutiers {Q054da} [ ] {Q054db} [ ][ 
[ ] Bananes {Q054ea} [ ] {Q054eb} [ ][ 
[ ] Bananes plantins {Q054fa} [ ] {Q054fb} [ ][ 
[ ] Autres 

Préciser {Q054ga} [ ] {Q054gb} [ ] [ 

)55 Les fruits récoltés sont ils destinés à être - (Cocher d'une croix les cases correspondant aux réponses) 
9 
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""056 

[ ] Consommés par votre famille ? 
[ ] Vendus exclusivement ? 
[ ] Vendus s'il y a un surplus que 

vous ne pouvez pas consommer ? 

Faites-vous de la culture sur brftlis ? [ ] Oui 

{Q055a} [ ] 
{Q055b} [ ] 
{Q055c} [ ] 

[ ] Non 
{0056} [ ] 

-J57 Utilisez~v?us de l'engrais 

[ ] Organique ? 
[ ] Minérale ? 

Système d'élevage 

{0057a} [ ] 
{Q057b} [ ] 

(pour les rubriques 058 à 061, cocher d'une croix la case correspondant 
à la réponse) 

.)58 Elevez-vous vos volailles 

)59 -

[ ] 
[ ] 

En stabulation libre ? 
En stabulation entravée ? 

Dans le dernier cas, avec quel type d'aliment les 
nourrissez-vous ? 

[ ] Aliment de production traditionnelle 
[ ] Aliment de production moderne (industrielle) 
[ ] Association des deux 

{0058} [ ] 

{0059} [ ] 

~60 Vos volailles subissent-elles un entretien particulier ? 
[ ] Oui [ ] Non 

{0060} [ ] -061 Vos volailles font-elles l'objet d'un traitement zoo-sanitaire? 
[ ] Oui [ ] Non 

{0061} [ ] 

Production et Revenu 

~62 Quantité de bois recoltée (en nombre de "Maboulou") 

dans les champs 
en dehors des champs 

ou à défaut 

les deux réunis 

{0062a} [ ][ ][ ] 
{Q062b} [ ][ ][ ] 

{Q062c} [ ][ ][ ] 

.)63 Sous quelle conditionnement vendez-vous le bois récolté ? 

Stères {0063aa} [ ] 
Fagots {0063ba} [ ] 
Sacs de charbon {0063ca} [ ] 

10 

Quantité 

{0063ab} [ ][ ][ ] 
{0063bb} [ ][ ][ ] 
{0063cb} [ ][ ][ ] 



-d64 Pouvez-vo:J nous dire le plus précisement que vous pouvez 
··le revenu obtenu par la vente de votre production: 

Foufou de manioc {0064a} [ ][ ] [ ] [ ][ ][ ] [ ] 
Casset de manioc {0064b} [ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ] 
Chikwangue {0064c} [ ][ ][ ][ ] [ ][ ] [ ] 
Arachide {0064d} [ ] [ ] [ ][ ][ ][ ][ ] 
Culture maraichère {0064e} [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ] [ ] 
Arboriculture {0064f} [ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ] 
Autres {0064g} [ ][ ] [ ][ ] [ ] [ ][ ] 

Charges variables 

01:)5 Combien dépensez-vous pour l'achat ~es semences ? 
{0065} [ ][ ][ ] [ ] [ ][] -

066 Avez-vous utilisé de la main d'oeuvre salariée 

- Pour vous aider dans vos activités agricoles ? 
[ ] Oui [ ] Non 

{0066a} [ ] 

Nombre {0066aa} [ ] [ ] 
Durée (en nombre de jour) {0066ab} [ ] [ ] [ ] 
Coût journalier {0066ac} [ ] [ ][ ][ ] 

- Pour votre élevage ? 
[ ] Oui [ ] Non 

{0066b} [ ] 

Nombre {0066ba} [ ] [ ] 
Durée (en nombre de jour) {0066bb} [ ] [ ] [ ] 
Coût journalier {0066bc} [ ] [ ] [ ][ ] 

)1 7 Combien dépensez-vous pour l'aliment de bétail 
(dans le cas où vous en achetez pour votre élevage)? 

{0067} [ ][][ ][ ] [ ][ ][ ] 

11 
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Ministère de la Recherche 
Scientifique et de la Techonologie 

Direction Générale de la Recherche 
Scientifique et Technique 

République du CONGO 
Unité + Travail + Progrès 

Projet pilote d'agroforesterie communautaire de LINZOLO 
Questionnaire sur la collecte du bois de chauffe 

001 

002 

003 

004 

Identificateur du transporteur 

Raison sociale ou nom du propriéta~re du véhicule 

{QOOl} 

Marque du vehicule 

Modèle du véhicule 

Numéro d'immatriculation de véhicule 

Bois de chauffe 

{0002} 

{0004} 

{0004} [ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

005 Quanti té de· ·bois transportée 

en nombre de stères 
en nombre de fagots 

006 Prix d'achat 

007 

008 

Stère 
Fagot 

Lieu de vente (destination) 

Mode de vente 

{0005a} 
{0005b} 

{0006a} 
{0006b} 

{0007} 

[ ][ ][ ][ ] 
[ ][ ][ ][ ] 

[ ][ ][ ][ ] 
[ ][ ][ ] 

(cocher d'une croix les cases correspondantes au réponses) 

[ ] 
[ ] 
[ ] 

Détail 
Demi-gros 
Gros 

{0008a} [ ] 
{Q008b} [ ] 
{Q008c} [ ] 

009 Prix de vente 

010 

. ·~ \ ' . 

011 

Stère 
Fagot 

Charbon 

Quantité de charbon transportée 

en nombre de sacs 

Prix d'achat du sac 

1 

{Q009a} [ ][ ][ ][ ] 
{Q009b} [ ][ ][ ] 

{0010} [ ][ ][ ][ ] 

{QOll} [ ][ ][ ][ ][ ] 



012 Lieu de vente {Q012} 

013 Mode de vente (cocher d'une croix les cases 
correspondant aux réponses) 

[ ] Détail {Q013a} [ ] 
[ ] Demi-gros {Q013b} [ ] 
[ ] Gros {Q013c} [ ] 

014 Prix de vente du sac {0014} [ ] [ ] [ ][ ][ ] 

2 -



Ministèrè de la Recherche 
;cientifique et de la Technologie 

République du CONGO 
Unité + Travail + Progrès -

Jirection Générale de la Recherche 
3cientifique et Technique -

001 

•002 

003 -
004 -
005 

-
006 -007 

Projet d'agroforesterie communautaire de LINZOLO 
Questionnaire sur le commerce de détail du bois de chauffe 

Marché du bois de chauffe 

Lieu de vente {0001} 

Nom du revendeur {0002} 

Quantité journalière vendu (en moyenne) 

Nombre de fagots {Q003} 

Prix de vente unitaire {Q004} 

Quantité achétée 
Nombre de ste res {Q005a} [ 
Nombre de fagots {Q005b} [ 

Prix d'achat unitaire {Q005b} [ 

Nom du revendeur {Q005b} 

[ ] [ ] [ 

[ ] [ ][ 

][ ] [ ] 
] [ ][ ][ 

] [ ] [ ][ 

] 

] 

] 

] 




