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INTRODUCTION 

L'opinion est aujourd'hui largement r6pandue au sein do In commnOUPt 

du d6veloppement que les efforts des pays on voie de d6veloppement devraient 

viser h une am6lioration sensible de la productivit6, do 1'6tat de sant6 et 

des qualifications des individus quieonsLituent la major it la uspls uvL 

de la population, afin qu'iis puissent h6n6ficier dc manibre equitahlo des 

avantages que confbre le d6veloppement. Cette vue ressort nettement lii 

mandat actuellement confi6 par le Congrbs h l'A.l.D. Conform6ment a re 

mandat, ['A.I.D. mettra l'accent dans tune large mesure sur In lcoplntia .
 

rurale pauvre.
 

A des fins op6rationnelles, les "ruraux pauvres" des pays ai voie de 

d6veloppement peuvent Tetre d6finis comme 6tant les personnes qhi vivenL en 

majeure partie hors du secteur modernis6, ou aux plus faibles niveaux do 

reven, do e, secteLr, eM on dehors des villes principales. Nous pr~sumons 

quo clans les pays d'Asie eL. d'Afrique et, dans une mesure moindre, d'WA6rique 

latine, cos groupes constituent la "majorit6 la plus pauvre" mentionnee Jlam 

I'histoire l6gislative de la FAA, 1973. Ils comprennent les familles de,

petites fernes de subsistance et semi-mon6tis6es ou lami1les pastnrale-, 

les ouvriers ne poss6dant pas do cerres et leur familie, plis les; arlkiasnrr;
 

les ciicmeurs ei: les sous-employ6s des viiles de march6 et: des petiLes ville 

de 1'int6rieur rural. De plus, pour que les progranimes rurax aMteignent 

ies ruraux pauvres, l'A.1.D. devra 6galement travailler avec certains dont
 

le revenn so sitrie quelque peu au-delh du soui] de pauvret6, mais dont les 

activiti.s sent indispensahles au progrbs rural, notamment les petits entre

preneOurs Wi trs petits entrepreneurs du secteur non agricole. 
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L'approche de l'A.I.D. quant au d6veloppement rural consiste h
 

assurer tn appui financier et technique efficace h des programmes d'ope

rations et de recherche, dans des pays s6lectionn6s, susceptihlesd'anI61iorer 

la productiviLt, la sant6 et les qualifications des turaux pauvres. ,'A.I.D. 

a d6jh entrepris cette t'ache dans un certain nombre de pays et gr'ce 6 un 

certain nomlbre de projeLs de recherche. L'A.I.D. s'efforce 6galement de 

rentforcer,au sein de l'Agence et au dehors, le personnel specialis' qui est 

en mesturo' de travait11r N ces questions. 

Un ohbjetif ambitieux mais r6alisable stir le plan operationnel serait 

pour I'A.[.D. de faire ressortir d'ici la fin de l'ann6e budg6taire 1976 

(ann6e budg6taire 1977 de presentation au Congrbs) les r'sultats ci-apr~s: 

I. Dans tots les pays s'int~ressant h (les piro.rammes dIe (lovel opIpIuIti.l 

rural destin6s aux ruraux pauvres, une participation A.I.D. d'un caractzrc 

nettement constriictif dans le cont. xte de la situation locale. 

2. Dms les pays dont les gouvernements ne s'int6ressent pas h de 

Lets prograinmcs, Ia d6finition d'une approche USAID visant h stimuler l'interet 

di g-,ouwernement vis-,h-vis de telles activit6s. 

3 . L'asstirance d'une capacit6 de I'Agence h repondre aux demandes d'aide 

at d6velol)pement rural . .'une mani~re conforme aux techaiques les plus mrderno,.s 

Le but dt, p.-6sent doctment est de donner aux praticiens un ar,.irii 

co,',cetuel l iminairie la actuelle rural.pr de pens~e en maLibre de d6veloppemen. 

La premiure partie 6nonce en teLmes tr~s g6n6raux certaines des hypotheses 

Hi6ori.ques tir6es de la documentation existante et la sonrme d'experience 
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accumul6e par I'A.I.D. et qui est h la base de la pons6e actuelle de I'A.I.D./W
 

en matibre de d6veloppement rural. La deuxibme parrie 6nonce certaines de; 

hypotheses strat6giques concernant la nature do I'aide au d6veloppomeut rural, 

les objectifs, les groupes cibles et Ia structure do Ia politique nationale 

des pays nsuffisament d6velopp6s au sein de laquelle on peut s'attendre h 

voir fonctionner efficacement 1'approche d6sir6e do d6veloppement rural.
 

La troisibme partie 6nonce quelques problbmes primordjaux propres h bon nombre 

de programmes de d6veloppement rural, au sujet desquels iA ne pourrait y avoir 

d'accord ou de g6n6ralisation. Ce sont It quelques-unes des questions d'impor-

Lance critique qu'il convient de r6soudre h l'6chelon local. II importe q,,e 

ces questions soient explor6es en tout 6taL d cause afin do pouvoir identifier 

Ia meilleure solution possible dans un cas donn6. La mequatri pnrtie examiune 

les 6 16ments du concept 61argi de d6veloppement rural. La discus;ion met
 

l'accent sur les concepts les plus r6cents et les derniers prolongements du
 

d6veloppement rural. 'l'outefois, iA y a lieu de pr6ciser que les nouveaux
 

concepts viennent, clans une large mesure, s'ajouter h I ' inL6rt traditionnel 

q"'a port6 1'A.T.D. h la production agricole, au transfert de technologies 

at h 'ecdi.fication d'institutions. 

Cat: 6nonc6 ne doit pas 'etre considr6 comme une "politiqu'," La poli'tiqwnr: 

directrice j, d6gauera du dialogue cn:tre I'A.I.D./W et les missions A6gional.:les 

su: I s cltseLtion5 ahurddes dan:; ]a p documnent. Ls di rectives conurnantpni:l1 

I.'e:erckic'v finac ier 1975/76 et In rac ion e:.:pri'u6e dans les budgets 

r6gionmu:. soumi, vst con:;titu Aa premP re 6tape de ce dialogue, qui so pour

;uit dans: It Ipro'ent document. 
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Dans un avenir proche, un certain nombre de documents traitant 

plus en d6tai' d'un bon nombre de sujets mentionn6s dJans le pr6sent 

expos6 seront diffus6s h l'6chelon local. 

,'utilI.t6 de ces documents d6pend de leur succbs h susciter le 

r6examen et la discussion plus quo de leur "v6racit6 objective" ou applica

bil.it6 diLecte h un cas donne. N'h6sitez pas h utiliser ou h rejeter toute 

partie du pr6sent document. Nous vous serions trbs oblig6s de nous commu

niqttci- vos observations et critiques afin que les versions ult6rioures du 

document. relibtent un large 6ventail de connaissances et d'exp6rience au 

sein de I'Agence. 

http:utilI.t6
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I. 	 Ilypothses thlorigues du d6veloppenent rural 

Jusqu'h des temps assez r6cents, on aurat iu con.vid6rer couoe 

incompatibles les objectifs doubles de production accrue Ut. d'6qt, it6. 

La pens6e actuelle, cependant, sugghre que non seulement ces buts sonL 

compatibles, mais que l'emploi, la distribution'd revenu OL W'accrois

sement de la production alimentaire sons des questions interd6pedantes 

qu'i[ convient de traiter simultan6ment. La pensee actielle ec iondk 

stir un bagage d'exp6rience et de th6orie qui s 'e. Icvelopp 6 au cours 

de ces quelques dernihres anntes.v Sur la base diu ce matdriel, les 

propoSi Lions ou hypothbses suivantes concernant le d6 vel oppemeit rural 

sont envisag6es comme les pr6misses fondamentales de ]a planification 

des programmes de ]'A.I.D.: 

1. Pr6sumant que les petits cultivateurs ont accls de manibre 

ad6quate aux facteurs de production, b la technologie, a systnme 

financier en au march: 

ta. 	Le rerdeCLe ti I 'acce sera plus 6 1ev 6 dans les pe ites 

tercnes qua dans ]es grandes exploitations. 

h. 	 Le i)rodtcLion sera ac:ccue au pl s iile co' L cl'investis

sement. 

c. 	 Le plus grand nomblre posb:ite d'emplois seront Crs 

(I ' a riculture des petites exploitations exigoant un 

eM.ploi in.ens f d ma .n-d ' tuvre cr6e plus dc'empo is que 

tou t, nutre acti." t( 6cunwmjiqte). 

Un docurn'nt en r6snmanr 1'lwviderce sir a rentabi,1 56,cconomiqnu des 
petites exploita:.ions ust en voic d'achbvement et sera diffus6 sous peu. 
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trouver am6lior
6
 

d. 	La distribution du revenu devrait 
se e,
 

attendu que bon nombre de pauvres verront 
leur revenu
 

augmenter.
 

Un accls ad6quat aux quatre 616ments (facteurs de production,
2. 


et la technologie) d'un systbme agricole
systbme financier, le march6 


peut normalument
 
offrant une haute productivitb et un 	revenu croissant ne 


l'absence d'institutions locales viables.
 etre obtenu en 


productivit
6
 

strat6 gies de d6veloppement visant A accro'tre Ia 
3. 	Des 


l'aide des m6thodes
 
I'agriculture par des moyens capitalistiques 

et 	h 
d 


pas 	 de parvenir 
es dans les grandes exploitations ne permlettent 	 h 

appl 	iqu 6 

Lendent h Clavoriser
 
globaie optimale car les effets de revenu 
une croissance 


rarement optimale, la cr6otion
 
la production alimentaire estles riches, 


limit6e at la demande potentielle effective de produitw
d'emplois est 


estreinte.
produits de base estalimeitaires et autres 


que 	les petits producteurs accusent un
 4. 	On pout s'attendre h ce 

sont propr 6taires ou contr'olent'ils
taux d' .pargne marginal assez 61ev6 


- ou
 
(par des arrange ents concractuels raisonnab les) leurs propres Fechnes 


d6part.

m'Ame si le revenu par hahitan i est Baible an 

entrepriq;:s commerciales, 

zones
non 	agricoles dans les 

5 l.a cr&.ation d'emplois agricoles et 

qui favorise
Ia demande de marchandises et de produits, ce ruralcs accrolt 


une
tes 	 niveaux de 1'6conomie, ufncourage
lo croissance des march6s h tous 


dans une gamme de cent res urhains
 
weiJleuro r6partiLion de population 


aux centres mStropolitains et a'fecLe
 
al lant de:s petii S villes de march

6 


de la vie sous divers aspecL.s dans tonL
 
d',ne manibcre lavorable la quali t 


6

6	 s.

la soci.I: des pays insuffisamment d6velopp
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6. Les programmes destin6s h accroitre la productivit6 des petits
 

agriculteurs ne r6ussissent que si les revenus des agriculteurs peuveut
 

etre sensiblement augment~s et leurs risques diminus. Ccci implique
 

ordinairement l'intrQduction d'une technologie agricole qui est nouvelle 

pour les cultivateurs bien qu'elle soit g6n6ralement familibre aux specia

listes agronomes. Dans les cas oi la technologie actuelleient ippliqu6e 

ne suffit pas h entrainer des gains sensibles de productiviL6 eL. de revelii, 

I'introdiction d'une technologie nouvelle est indispensable pour quo le; 

programmes visant les credits, la vdlgarisavion et autres lomaines connex.es 

entrainent effectivement un accroissement de productivit6 et de reven,. 

7. 11 y a bien des cat6gories d'industrie dans lesquelles les petites 

entrepLrises sont aussi efficientes, sinon plus, que les grosses cniLrcprisUs. 

lion 	 nombre do ces industries peuvent 'etre 6 conomiquement viables dans 

e'6conomie restreinte des villes do marche et des petiLes villes. 

Lcs finincieres sonL 

non seulement pour assurer le cr6dit rural-, mais aussi pour mobiliser '(.ar~i . 

rurale. 

U. institutions 	 et les interm6diaires n6ce;sSair,,s. 

9. Les taux d'int6r'6t subventionn6s sont f,6n6ralcmonL dysfoiictji onnoes 

et sont particul,ibromcnL pr6judiciables aux int6r'ts de In prande masse 

des agricuIteurs pauvres eL marginaux. 

M o.s,e fact euts g6ographii.u1.;, y, compris la distance, a ffectent 

scum iil, I -i I a divr6e et. le co2j:u des transports, 1'estimaLion des risques 

http:g6ographii.u1
http:connex.es
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et le co"Ut d'obtention de renseignements au sujet des march6s 6loign6s, 

et doivent tre pris on consideration dang la planification du d6velop

pement rural. Les relations spatiales sont d'une importance critique 

quant h Ia conception des programmes d'action, la planification de 

l'attribution des ressources et la cr6ation de liaisons urbaines-rurales. 

11. Lns villes de march6 et les centres urbains de district sont 

indispensables pour favoriser le flux des facteurs de production et de 

Ia production. Ils constituent 6ga!ement des centres de croissance o 

a peLite indusrrie rurale et les services peuvent cr6er des emplois 

non agricoles dans les r6gions rurales. 

12. Pour aider les petits producteurs, il convient d'assurer simul

tan6ment un ensemble minimum de services et d'installat ions, Ia Lechnologic 

appropri6e, ie financemen t e les march6s n6cessaires. 

13. Des r6seaux de transports ruraux h prix mod6r6, les services 

d'itilitt puilique et 'am6nagement des terres son[ des fac eur.s physiques 

cv i iqties de Ia planif.ication spatiale. 

14. l,'xi st ,nce du possibilits rentables de production agricole ne 

,rannl.AI pw:; quv ,cs piossibilitds seront exploitees ni, si ulles le sont, 

6 qpe Ios ;". i, iag.'o :;ront r6partis do manibre qu itable. La capacit 

d 'or.aniser [a populiation rurale en \,ue du tirer part i do tel l s possibi liS 

ewL 1n tics iLportant dans la6!6mne. r6alisa Lion d'accroi:s sements de produc

ion potentles , CL un 616ment abo!umnent essentiel pour assurer des efftr; 

, Lmablo" de reven," % pprtir de ces Dossibilit6s. 
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15. Le d6veloppement rural doit Atre r~alis4 dans un cadre social,
 

culture!, 6conomique, politique et historique extranrd in.taimen I 
 empl lx. 

qui, dans chaque pays, a Eagonn6 la natLure K.,tl dva, ,v . IaIsl,,,6 !:,dvl a 

par rapport 
aux normes d6sir6es 6nonc6es ci-desstp. l'interaclio" ulc
 

1'interd6pendance de ces 6l6ments complexos ne 
rendent guhrc probable
 

que toute intervention, telle que P'augmentation des cr6dits aux petits
 

agricultours o"1 1introduction d'une technologie novell. [,uisse h 
 e.Ic 

seule s'av6ter efficace. Au contraire, le fonctionnement du systbme eln 

tant quo 
tout exige qu'un nombre assez grand d'6 16ments fonctionnent effica

cement dans ie cadre d'tune structure solide de poliLiques nationales afin
 

de produire des progris sensibles. Dans Ia plupart dos cas, on ne peUt 

donc consid6rer comme une stragie do developpement risrN 1 le simple Ofi 

d'identif[ier des contraintes particul 
bres et d'y remMrdie". As" unimrairv,
 

c'est ]a capacite du systbme 
en tant que tout, plutot que des partie s isoke, 

qui doic servir de point central do la planification. Tou tefois, une 6valua-


Lion :u!sy: bme actuol d'un pays insuffisamment d6velopp 6 pourrait 6OWver 

quet :s,i'lfes crit illosdonw I 'am6lioration aurair pour r6 uta quo 

I 'eru;cm Ivs::s'clss2-:a Ii bcaucoup mi .u:(I,pour 1c grand hien dos rumatux pauvres. 

De plus, ome var to transfor:.zwsin de 1'entiei systemc no saunral. tArte rSa (se 

rapid .n . Au c-ntry, ire, ia tr vusforwation du svstbMe ro. tre env: ;:, 

comm? "n prce.;sus b I'6voltion progrer:sive, 

Bies'n quo lUs proposiLions. qu, lpruc~denl 
no hsJiuL pas touLe.; cLI:-;id6res 

commn,. 2y;a, 6A>c d ,ont - di r.mnilr'a " snc' .l:;.ive at pissent n 'e tre pas 

app! i c ,leos ctaos certain: cas d6terminr,-, ellOW puvent en termes g6n6raux 

5.:e uol:4 t1'(t. consu:e cae pricipes fondamentau:.: sur lesquels formuler la 

stka:,egi. A PAID. pout un pays donnd. 
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II. lRypothses strat6gigues des programmes de d6veloppement rural 

Dans 	le pass 6 , les activit6 s de I'A.1,D. dans le domaine du d6ve

de strat6giesloppement rural se sont poursuivies dans le contexte 


relevant d'un ensemble de pr6occupations d6finieE principalement en
 

termes 6conomiques comme l'accroissement de production, ]'amelioration
 

place sur le double
de la balance des paiements, etc. Le nouvel accent 


objectif production/
6quit6 soulbve de grandes difficultes quant h la
 

formulation des objectifs. Autrement dit, lorsque 1'A.I.D. fournit
 

son assistance, elle d6sire appuyer les efforts locaux en vue d'aii1liorer
 

conditions rurales dans les pays en voie de d6veloppemerit. Pour
les 


peut que les pays insuffisamment
am6liorer les conditions rurales, il se 


d6velopp6s aient h effectuer de nombreux changements socio-6conomiques.
 

Divers 616ments des systhmes socio-6conoiniques locaux et nationaux doivent
 

s'appuyer mutuellement, et les rapports g6neraux entre eux peuvent revetir
 

une 
importance plus grande que les projets individuels envisages s6parement. 

Pour amenliorer la performance, les pays insuffisamment d6velopp6s doivent 

modifier de nombroux 6l6ments du systbrne d'ensemble. Sur 1a base de ce 

point de vue "systematique", IrA.I.D. peut aborder Ia formiutaLion de 

cortaines hypotheses sur 	 lesquelles peuvent ,tre ,,nd6es les strat-tgies 

A.I.D. do d6vel,,ppement rural dans les pays insuffisaltwut d6veloppei: 

1. i,,,d6veloppemont rural est la definition de 	la politique 

d'in 	 pay:; iiu; t I isamuiient d6velopp6, et non pat, un projet ou p rogramme 

L'A.T.D. espbre aider le pays h envisager sonA. I .). on ant ,;i 1ei-

d6veloppoment rural son.; ,ie (iptique exhaustive. Dans le conrexte d'un 

prograeiiiii .,;ystemait qie de d6veloppenient rural, I'AoI.D. appuiera tin ou 

tll6ments du programme d'un pays en vole de d6veloppement.plu-sieurs 
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En fait, I'A.I.D. appuierait rarement tous les aspects d'un programme
 

intigr4 de developpement rural.
 

2. Le but du d6veloppement rural est un sysLtme appuyant t11e crmiss;Ince 

qui se perp6tue d'ellp-meme en favorisant tin accroissement rentable de Ia 

productivit6 agricole et non agricole conjugu6 h une distribution 6quitable
 

des avantages de cette productivit6.
 

3. Les groupes cibles du d6veloppement rural souL les personnes vivant 

dans les villages, les villes de march6 et les peti tes villes,dont Ies revlili; 

sont faibles par rapport h ceux des personnes vivant dans Ic sccteur moderni ;6. 

Ces groupes comprennent les petits cultivateurs et $1eveurs, lus ouvriurs ne 

poss6dant pas de terrez, les artisans et les petiLs commer'ants. 

4. Le d6veloppement rural doit 'tre r6alis6 dans le cadre d'iinc politique 

nationale qui favorise tine croissance des r6gions rurale:; implijurnt une 

auto-stimulation. L'ensemble de politiques n6cessaire et suffis.,it pour 

atteindre l'objectif varie d'un cas h l'autre. C12pendant, un cctaimi ensomble 

minimum de politiques gouvernementales et la d6termrinition de p:-mliivoir ic 

r6
d6veloppement rural doivent exister dans l patys insuLf-11annncnt 6vol Li 

question, sinoui il est peu probable que programmes (I O, Oil deles ouveni,,nent 


I'A.1.1). entraineL ies r, sjltars antici pes. Les domai ns suivalLs devatI. 

aire l 'objet de la prise de decisions compLent pacmi ceu: .iui affoe reront 

:-ensbiment I'ff I1icar it6 de toute ac tivit(, de dve loppement rural . IPans la 

pratique, i I est nattrellement as,-ez peu probale qt' tin grand nombre de 

gouwtverne!ients fixenC ou s'efforcent d'atteindre h la fois Lons cus buts. 
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A. Priorit6s d'investissement Les priorit6s en matibre d'investissement 

devraient ';equilibrer entre les int6r'its des 

populations urhaines et- rurales, plut6t que de 

promouvoir une subvention rurale d 1'investissement 

industriel urbain. 

B. Planification spatiale La planification nationale bur une base sec Lorielle 

devrait 'etre 61argic. afin dMinclure les consid6 ra

tions spatiales dans In reparLition des investisse

monts et In conceptlion des pro'gru mmei.d 'ac 1.1 on. 

C. Cen res do croissance Les straL6 gies de plan icaLtion qui favorisent: Ia 

croissance 6conoVique di.s t soul on dans quelques 

grands centres urhain; dlevrauntL Le orienbes vers 

une polititlne propre h r.n F rcer 1'6c nornie des 

villes r6gionalc;, des conLces de diMrict et dos 

villes de rclih ,grace_ , n el fort ('onc,.t6 visant 

h augmentor Ia piode' &L UI l:s revenus des ,on

latinns rur-aicu; ala; i p'a (Ic\olrInpper los survics 

et l.ea ilndutries qt idulsCvolt W( iic01 nl naus 

rurales. 

W, Population cible Les politiques de d6velcp.enmen rural devraient 

viser prtncipalement es petrLs cuLivateurs ML 

6ieveurs, les artisans, lOs LravahIleu's des services 

et de l industrie utl . isant un ,orc proportion de 

main-d'oeuvre dans lUs vil lagcs, le. vii os de marcli6 

et les petites ,ille , pltLot que 1.,s grandes exploi

tations capitalistiques commercial,_.s el les 
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agro-industries capi LaIIMist ness iw6e: dnn:; 

les grandes villes.
 

E. 	 March6s agricoles Les politiques devraicnt m Lrv 'accent davants,e 

sur la production des denrdes alimentaires destiii6e. 

Sla consommation int6rieure et sur I expansion des 

march6s int6rieurs, plut'%t que sur la production aux 

fins d'exportaLion.
 

F. 	 Technologie La mise au point de technologies qui s'adaptent 

aux conditions du pays du point de vui 6conomique 

et social devrait tre proWr6e & lintrodction 

de technologies moderne.; no:i;i~i l i K;o Os d", moud . 

occidental dans 'agricutkure eL 'i nd, :-triv w;lano 

facturibre. Des liaison; avec les r6seaux de 

recherche internationaux devraient 	favoriser !a
 

mise au point d'une tec nolgie convenant ? 

1'agrict, lture du pays. 

C. 	 Irrigation et implantation Les am6l.iorations dans es praLiques d'am6nagement 

des Ierres; et do petite irrigation devraieni eLre 

pr6fares aux vastes programmes do co] onfI.SaL i no 

de r6implantation de population ut d'irri ,a tion. 

I. Sant6. publique 	 L'accent devraiL Acre mi. sill l'Ilhygiblv du ili ,,, 

la m6decine pr6ventive, l' radicaLion de; manladie.os 

end6miquLs, I'amlioration do la nutrition et In 

http:manladie.os
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planification de la famille, grace aux dispen

saires ruraux, aux para-professionnels et atix 

auxiliaires traditionne]s de sanLt! rurale, pJhioI 

que sur la prestation de services rnedi.caux individriels 

couiteux n6cessitant ufn personnel professionnel 

hautement competent et des hopitaux de type occidental. 

I. Education Les programmes preparant adultes et enfants h un 

travail productif dans l es centres ruraux et les 

plus petits centres urbairns sonL preferables la un 

enseignement visant principalcment hides carribres 

professionnelles et para-professionnelles dans les 

grandes villes. 

J. Transports L'investissement dans l.e sectetir des transports 

devrait viser avant tout h I'amennagement de r6seaux 

de transports ruraux h co'iUt mod'r6, dans le but 

d'assurer aux agriculteurs l'accbs aux march6s et 

d'6tablir des liaisons plus 6troites Ciitre los viiiers 

plus petites et les viiles de -,,arch6 et de relier 

ces reseaux ruraux Vec los jrincipau: r6seaut: 

ferroviaires, routiers et a6'i.ens. 

K. Prix & pol tiques financibres Les politiques devraien t appuyer 1'objectif 

de reserver les exc6d,:t:; produits dans les zones 

agricoles avant tout ati r6investissencnt por le', 
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besoins des populaLir,s locales dans ces inc:mes 

zones. Les politiques qui. entralnent tin transfert 

inter-sectoriel et inter-r6giina] d' exc leiits 

4conomiques dont b6neficient. principalement les 

populations citadines devraient "tre d6courag6es.
 

L. Planification et mise en L'accent devrait etre mis sur les processus ClUi 
oeuvre
 

assurent un lien entre !a planihication cent rale
 

et une mise en oeuvre efficace h 1'6chelon local., 

et qui permettent un flu>: d'information h partir 

du niveau de base vers Ic centre, pluLtt que stlr 

les processus dans lesquel.s In planification es, 

s6par6e de la tr ise en oeuvre et dans lesquels les 

besoins des populations locales soni d6termin6s 

par l'autprit6 centrale. Lfes flux d'in[ormation 

et les decisions "de ]a base vers le haut" sont 

pr6ferables h !a situation otila direction et. le 

controle 6manent exclusivement du haut vers le has.
 

La capacit6 des atutorits de planification .' 

diagnostiquer les probblmes h la lumi.re do rensei

gnements pr6cis sur l]s conditions locales devrait
 

etre soulign6e afin d 'harmoni.,er Ies intCrets Ircm,:
 

et nationaux. Si poss.;jie, A
il con,i (mrait d'om ,

rager la population hI jouer un r'le dIns la pri:.
 

des dcisions qui affectent leur exi.'stence et limr
 

bien-'etre.
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III. La politique de d6veloppement rural
 

A 1'encontre des domaines 6tudi6s dans la Partie I pour lesquels
 

l'6nonc6 de g6ndralitbs est justifi6, la Partie Ill se concentre sur
 

les domaines Ah l'accord est moins g6n6ral, en th6orie et on pratique.
 

A bien des 6gards;, toutefois, ces domaines comptent parmi les plus 

importants aux fins d'une 6rude soigneuse en matihre d'61aboration et de 

mise en oeuvre de projets. D'autre par::, ces domaines et autres qfesuions 

analogues "non r6solues" quant h la pratique sont celes qui demandeni le 

plus h Otre examin6es h la lumilre de 1'exp6rience. Nous desirons donc 

soulig unr particulirement l'importance qu'il y a h ce que o uu communiqquiez 

les reMsltals de votre exp6rience et vos observations h ce sujet, par lettre 

ou t616gramme au WCRP (Groupe de travail sur os ruraux pauvres - A.T.D.). 

Le:; questiots 6ntnm6r6es rev±tent une importance particulibr mais ne constituent 

pas tine lisP exhaustiw. 

1. Atfectation des resources 

Des avantages substautiels ddcoutent de ]a pt-esaLion simn ait 

d t-onis les servivces de base dans une r6gion donn6e. Iors:, tie 1t,,iiL.. ]W'. 

grand is cont iain t. Nant: at t:nu6es , les; o £fe s ynergique.s son maxiMinsc.s 

ot Is r:ssOuii'r.te employjes t rent leur poL: uL:]. optimal. Toutefois, 

2.LauL dotniIW Lev oonLrainL.s Sur i.s ressott.ncoe, des procrammes i ntldg res 

toen: i":s ne peivet. gne arlcment pas Ott'e insl.itus dans LotLes Io. g6pions 

d',u pay:s. pe.,L naissance rAe.l t los(;:r dominer b u.' dileimme potir planifi

oati,,r=; des ravy.sn in.,ffisamien: d6velopp~s. 

i 

http:r:ssOuii'r.te
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L'une des approches permettant de r68soudr, la qIesON" dvI I I q o 

(suivant 1'ouvrage de A.T. Mosher: "Creating a Progressive Rural Structure") 

consiste h diviser en quatre cat6gories l'activit6 potentielle de d6veloppe

ment rural:
 

a. 
Terres offrant un haut potentiel imm6diat de croissance agricole.
 

b. Terres offrant un haut potentiel futur de croissance agricole.
 

C. Terres offrant un faible potentiel de croissance agricole.
 

d. Terres rurales non agricoles h population 6parse.
 

I est 
possible d'61ahorer des programmes qti lourni :en I des jkml'eil ; 

supp]6mentaires utiles au d6veloppement rural: 

I)ans les r6gions ayant un faible potentiel de croissance, met ir
 

l'accent sur les programmes de bien-etre rural.
 

Dans les 
rgions offrant un potentiel futur de croissance agricole, 

mvlti-' 'accenl sur le bien-Ztre rural ainsi que str la recherche
 

r6.ionale, I'am6nagement des turres et 6marrage
le ,I ', Iveloppement
 

sur le plan de P'organisation et des 
ins ti L:ions. 

Dans 1es r6,i.ons offrant un potentiel 6ev6 dp croissance agricnile 

iimm6diatc, me tre en oeuvre des progrannn; couvran tois les lointi 

susmenLiounu6s plus une introduction intensive de technoIn,,is now

vel.les employant une 6forte proportion de main-d'oeuvre, mais n cs:-

SitanL un investissement plus faible au d6part dans les n'vivit's 

de hien-St:re rural. 
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Dans le cadre de cette approche toutes les r6gions d'un pays peuvent 

b6n6ficier de certains avantages alors que l'accent est plac6 sur ies 

accroissements de productivitb h court terme dans Ws,:;r6gions olfrant nil 

potentiel 6Mev6. Certains accroissements de revenu d~coulant d'un produit 

national brut plus D1ev peuvent tre tax6s en vue d'6largir les programmes 

dans les regions offrant un potentiel plus faible. 

Une auLre applroche du d 6veloppement rural agricole consiste A commencer
 

par un on plusieurs programmes d'onvergure, tels que lis Lravaux publics 

ruraux. De nouveaux programmes peuvent etre ajout6s h inesure que le permettent
 

les ressouarces inancibres, humaines et institutionnelles. Dans cette approche
 

"extensive", Ic d6veloppement rural int6gr6 est un obectif h !a r6alisaLi on 

duquel il 'audra travailJer pendant plusieurs annkes. 

2. Dosage appropri6 d'activit6s pubiIques_vt jrivees 

lour ce qui est de la question des responsabilit6s du secteur 

pu!lIi ce Let .ec Priv6 ucune "c:orructe" n'estdum ter , r6ponse g6n6ralument 

applicaleI. Mai." la recherche d'une solution rMaliste dans in pnys donn6 

constitue un prohlbuu, critique. 

l. question de savoir quelles activitds re1veront du domaine public 

at qui llos sont celles qui doivent 'tre laiss6es an secteur priv6 dans c 

cndLu d'un programwe global de d6veloppement rural est empreinte de c'ns i

dctrnul ions poli.tiqu,'.i u.:Ud Wlogiques, 71 est probaole qoe 'inflnence 

6trangbro s'vbre Jinimale quant Itde telles dc isions et les dgcisions 

vHs pay, ins"ffisamwont. d6ve Lopps sur de tolles questions doivent souvent 

itcl itri:,es comime citles sont. 
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Lorsque cela est possible i semble d6sirable de taisser ani secLeur
 

priv6 la responsabilit6 des activit6s qu'il peut assumer do manibre saLis

faisante. Dans certains cas, il peut :t're possible poor le gouvernoment
 

de conserver la responsabilit6 jusqu'i ce qu'une activit: ou one unit6
 

puisse tre transmise au secteur priv6. Par exemple, i se peut qu'un
 

organisme public conserve la responsabilitb d'assurer le service de coop6

ratives locales pour les aider h devenir des entreprises commerciales
 

viables. Progressivement, h mesure que les coop6ratives apprennent h ,6rer 

leurs propres affaires, e1les peuvent acheter et vendre stir le march6 priv6. 

Une f6d6ration d'organisations locales peut "tre con.sLtiLtIL porn assumer los 

fonctions nitiaement remplies par des organismew publics. 

3. Squence de l'activit6 de d6veloppoment 

Une attention consid6rable a 6t6 consacr6c h la question de savoir 

si la s6quence de d6veloppement devrait aborder en premier lieu la promotion 

d'une production commercialisable et de revenus plus ]ev6s Ui plui; Lard Ia 

prestation de services sociaux, ou hien adcpter une approche 6quilbrke 

assurant des ressources permnettanL d'accrolitre la pyodtcLcion eL do. lournir 

des services Sociaux simulLancment. Los deux options ofirvaJt des avantau, 

hien quo do nombrux experts estinunt aujourd'hui quo iWs acLlvit6'S visanL 

h I'accroissement de la production et di revenu du\,raiumt ewmporter sur In 

presrat-ion de :ervices aociaux. Une exp6rience imitc d'tuh proceus ts 

d6centralis6 de prise do d6cis nonsdonne h penser ,uIeCWos .ro,ies locaux, 

tels que le consil local, W coophr:.ti.ves agricoles ou ,us M"Lwtell .s 
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h 1'accroissement
d'irrigation accordent 6galement la premiere priorit
6 


du revenu, pour autant que virtuellement tous les producteurs puissent
 

accroissement. Essentiellement, les programmes ruraux
b6n6ficier de cet 


ax6s sur la prevoyance sociale tendent h susciter la notion de systbmes
 

e

terres ou de communaut s domindes par une
biais 6s de distribution des 


6lite, dans lesquels l'aide sociale (6colE primaires, dispensaires ruraux,
 

petits prets h la production dont on n'attend pas le plein remboursement)
 

tient lieu de possibilit6s de revenu pour les pauvres.
 

4. 	L'unit6 organisationnelle de dveloppement rural
 

L'aide au developpement rural devrait-elle se concentrer sur
 

le 	village et la cellule perifamiliale, ou bien sur les organisations
 

Le village ou
d'agriculteurs constitu6es en unites 6conomiques? 	 la
 

des utiles 	 activitescellule p6rifamiiiale constituent unit6s 	 aux fins des 

locaux suscitent la foi
d'aide au d6veloppement, parce que les dirigeants 

et la confiance de la population et parce que les coutumes locales leur 

sont familibres. D'autre part, l'efficience, les 6conomies internes 

d'6chelle, I'utilisaLion optimale de la main-d'oeuvre qualifi6e, 1'acc~s 

aux d6bouch6s commerciaux, etc. peuvent etre [avorises au ma:-mum en 

utilisant des zones 6Ilargies telles que des groupes de vil lages qui 

currespondent appiroximativent aux "comtes" Ou "munivi pal tL6S". ,orsqu'i 1 

est possible dc combiner Les deux approches efficacement , les 1oncLions 

petvun t et devrai.eiit '.tre r6parties entre les deu>; niveaux. Par exemple, 

106, toocLio rls coIL-er.t,!It la direcLion et l'investissement dans les orga

ni ;ati ow :i 'rico1,es pourraient et re assign6es 'I uu1 organisat:ion represeniant 
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jusqu'h plusieurs centaines de villages, alors que 1. raise en oeuvre 

d'activit6s d6termin6es telles que l'examen des demandes de cr6dit 

pourrait etre confi6e, dans leur village natal, h des personnes ayant 

requ une formation de base. D'autres fonctions, telles que I'iutroduc

tion de techniques nouvelles dans l'administration financi -re, pourraient
 

Ztre assum6es par des personnes appartenant aux deux niveaux, comme pat

exemple un agent de vulgarisation qualifi6 h l'6chelon superieur travail

lant dans chaque vi' age avec les vulgarisateurs villageois.
 

5. Problbmes de formation
 

La question qui se pose souvent en mati~re de formation est celle 

de savoir s'il y a lieu de s'adresser h i'extericur pour r6pondre aii: 

main-d'oeuvre l'6chelon village, onbesoins en 1 du car Se heurte toujours 

alors au problbme de gagner la confiance de la population locale. L,'autre 

question qui se pose est de savoir si les cours de formation sont r6ellement 

conqus en vue des t'ches h accomplir, s'ils sont suffisamiunent pragmauiques 

et s'ils ne sont pas d'un niveau trop 6lev6. Un autre probkme qIui. se pose 

concerne la question de savoir si les participants sont d6sireux ou obligs 

d'employer leurs qualifications nouvellement acquises Mh o'u en a. besoin. 

L'exp6rience laisse h penser qu'une r6vision consid6rable s' impose 

quant aux programmes de formation. Peut-'etre les villageois eux-me': 

peuvent-ils 'etr. forms h un niveau technique inf6rieur. S' i I UsI. SIII)vii; 

de maniere satisfaisante pI.r le personnel qualific d'une organisat.ion se 

situant au-dessus du niveau du v illage, le vulgarisateur de village poirraiI 
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permettre de r6soudre la question de la relation entre le personnel dA
 

l'ext6rleur et la communaut6 locale. Ii so peut quo les gens roqoiventL
 

une formation excessive si Ia formation est envisag6e comme un Lremplin 

vers les emplois de bureau, plut"Ot que comme un moyen d'augmenter la
 

productivit6 et d'am6liorer la qualit6 de l'existence des pauvres. L'un
 

des pays dot6s d'une productivit6 agricole exceptionnellement 6lev6e n'a
 

pratiquement pis do vulgarisateutsdiplom6sde I'enseignement sup6rieur
 

travaillant directement avec les cultivateurs. Les agents do vulgarisation
 

sont dA jounes lermiers ayant fait des 6tudes secondaires et ayant requ une
 

formation Iprofessionnelle agricole. L'accent plac6 sur l'utilisation de
 

paraprofessionnels m6dicaux dans les programmes int6gr6 s du domaine de la
 

sanL& constitvue un exemple des efforts effectu6s pour rendre la formation
 

plus pragmatique, adapt6e au niveau de connaissances des collectivi 6s 

locales et destin6e h la population locale d6sireuse de travailler an sein 

de so propre communaut6. Cette approche pout s'av6rer utile dans d'autres 

secteurs;. Enfin, I'organisation p6riodique d'une formation en cours de 

servi ce pour le personel travaillant avec la population et les organisations 

locales consLitine une m6thode, peut-itre trop rarement utilis6e, de renforcer 

progro,.ivemint les comp6tences grace h une combinaison d'exp6rience pratique 

et d'6udes scolaires. Oa pourrait ainsi conjuguer la n6cessi6 (e nideeaux 

dinsit LrUion plUs 6]evs pour les individus avec les besoins d'ordre ,ratioue 

en vue d'exhcuter les A'ches sp6cifiques des activit6s de d6veloppememn.
 

6. Le rCle de la femxne 

Do plus en plus on comprend P'importance du ro le d la femme dan.; It! 

proce,,sns do d6veloppement, .aussi bien au sein de la communautb du d6veloppement 
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que dans les pays insuffisainment d6velopp6s. II est evident que dans le 

passe l'incidence 6conomique et sociale du r6le de la fenune 
a 6t6 large

ment sous-estimee et ce 
fait ressort non seulement de la manibre dont les
 

donnees statistiques sont recueillies 
et la planification nationale est
 

6labor6e, mais 6galement de la conception des projets.
 

Il convient do tenir compte, notamment pour ce qui est du programme
 

de developpement rural, 
 du r''le que jouent les fenumes on maLiLre :le prise
 

de d~cisions sein la famille et des
au de organisations locales; comme
 

agents 
 de mise en oeuvre des projets; comme ben6ficiaires des activit6s
 

de d6velolppement,en tant que main-d'oeuvre 
 et entrepreneurs potentiels;
 

eL en Lant qu'influence critique dans tous les du
aspects processus de
 

changerienc.
 

Comment ces considerations peuvent se traduire en activilt6s de
 

pro.Iets, c'est lh un problme 
 complexe, 6tant donn6 les ohsLacle:s cult
 

ji,ri"liquis, 6 conomiques et les attitudes qui 
peuvent exister dans dil f6

rents pays et groupes socio-6conomiques (y compris, il est debon le noter, 

les Jiitires) . Mais if est essentiei que cette question soit: prise en consi

d6ration dais Ics anily-;es e 1'61aborarion cle projets. 

7 . !U.L i.1'1.0 *a1.t. 

Le rg ime agr.aire rev'r, ine importance critique da::s tout ,rogramime 

de d6ve ,emeznt agricoie ou rural. la nature ces prob. nes peut varier 

coinsiidrabI2ent d'une rA,,ion 'autre, i'acces la eti mais h terre Ies 
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contraintes quant h son utilisation sont des problmes typiques du deve

loppement rural, L'exp~rience fait nettement ressortir que les pays qui 

ont un r6gime agraire et des arrangements d'utilisation des terres 6qui

tables ont obtenu, et de loin, les meilleurs r6sultats sur le plan 6conomique. 

Dans le pass 6 , I'AI.D. a fait preuve de prudence pour cc qui est des 

activtt6s de r6forme agraire, par suite des consid6rations d6licates qui 

entrent en jeu sur le plan politique. Mais il est 6vident que les activit6s 

do r6forme agraire sont d'une importance crucib.le parce qu'elles constituent 

de plissanls instruments de changement. II reste i voir si !a politique 

londamentaie de I'A.I.D. dans ce domaine sera modifi6e. Toutefois, tout 

diagnostic devrait tenir compte des questions de r6gime agraire. 

11 convient de ne pas oublier qu'une pleine r6forme agraire, bien 

qti'app.reaLmnenL d6sirable, n'est pas le seul inoyen d'ataquer les prohl16mes 

de r6giime agraire. Dans diff6rentes parties du monde, diverses m6thodes 

on : 6t6 1 ili i s6es: financement d'hypoth~ques et garantie do transactions 

L'oncibres priv6 es, 16gislation assurant la s6curit6 de jouissance, contr-ole 

des ioyers et autres 1ecanismies. La solution des prohl)rnes de r6gime agraire 

par des movens innovateurs constitue l'une des plus difficiles, mais peut-atre 

deL's J)lUS ilulortantes coutributions qui puissent Otre apport6es aux programmes 

de (16vedoppemenL rural. 

8. Production alimentaire er equit6 

L'argumuit est parLoisi! avancQ quo la n6cessit6 de production 

alitmentaire est si grande que les consid6rations d 'quit6 doivent c6der 

http:crucib.le
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la 	place h un accroissement de production dans les plans de dIveloppement.
 

II 	est souvent vrai qu'un accroissement de la production aflliwnLair lpi)Lt 

etre obtenu plus rapidement en appuyant les gros exploitants. Ls pe tits 

projets agricoles ont tendance h -etre plus complexes et, h prodniire des 

resultats plus lentement. N6anmoins, les petits projets agricoles prodluisent
 

des avantages 6 conomiques et sociaux qui peuvent compenser tine atugmentation 

rapide de production h moyen et h long termes et peut-'etre h court terve. 

Les pays qui ont r6alis6 une haute productivit6 et tine croissance soiten..e 

dans l'agriculture ont eu recours la participation des petits a ,ricrlteur 

Bien que les consid6rations locales influent sur les cas .p6cifiques, toute 

autres choses 6tant 6gales, on semble s'accorder aujourd'Iiui pour pr6t-6rer 

que I'A.T.D. donne son appui h '61 6ment d'un programne governeoental (11i 

encourage des accroissements de production h plus long ernie eL viSL 6 :vII

tuellement h !'6quit6.
 

9. 	Incidences favorables 

Fr6queniment, les pauvres ne sont pas les seuls h b6n6ficier des 

projets de developpenmeait rural. Les pla. e projets offrent fr6quemment 

Un choix difficIe entre la rentabilit6 et 1'incidence globale eL la garantie 

d'avantages pour les pauvres. En r6alit6. 11 est souvent res dilficil ,d'en 

d6ternijner les incidences favr:rables apr~s coup, et plus encore de f rerlire 

ces 	effetis h 1'avance. Ce cjui et: clair c'est quu le re'siltat Hu iqpi, 

devrait Loujotrs t tret pris entconsidiration lors de In concepL ion et de In 

MjSC 0.11 o0UVrE ,'un projct. En iabsence d'une attent ion constants: stir 

c tte qwe.;tioi , 1u2obj iL-I fs d'6quit6 risquenL de passer au second plan oti 

de faire' 1'objet d'une di-:torsion. Des proc6dureb propres h assurer tine 
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6valuation permanente des incidences favorables devraient donc tre pr6vues
 

dans les projets de d6veloppement rural en tan. que partie -nt6grante du
 

m6canisme de gestion du projet.
 

10. Le rMle de I'A.I.D.
 

La formulation par I'A.l.D. d'une approche du d6veloppement rural, 

processus dont le pr6sent document constitue un 66]nent, peut tre consid6r6e 

comme non conforme aux principes du "style collaboration" et do r6action aux 

initiatives dep pays insuffisaumaent developp6s. Toutefois, dans bien des cas, 

une forte orientation d I'A.I.D. vers un d6veloppement rural efficace est le 

paral]le et le compl6ment de cette m'lme orientation qui se d6veloppe pari]. 

los pays insuffisamment d6velopp6:s et la conmMUnaut6 du d6veloppement dans 

son ensemble. Dan,; curtains cas, il convient de concenirer 'attention des 

gouvernements sur les, problbmes do d6veloppement rural avant d'aborder le 

financemenn de proj u;. En tout 6tat de cause, les investissements consacr6s 

a" d6veloppement rural no sauraient guhre s'av6ror productifs si le gouver

niemt 'est pas sinci:ement vou6 h cette cause. D'autre part, les programmes 

do d6veloppement rural qui no sont pas sensibies aux facteurs culturels,
 

historiques et politiques locaux SouW peu susceptibles dM'tre efficace. 

En cons6quence, I'appioche dv I'A.I.D. quant au d6veloppement ruiral reve L 

le caracLbre de dial one et non de prescription. Les nombreux 616ments 

6tudi6s dans le p ,rent document devraient otre anvisag6- on Cant que domaines 

d'exploration, et non pas comme un ensmnblo de conditions ou d'exigences qui 

dowivvnt e1 re accept6es en tout ou en pattie en cant que condition pr6alable 

nu finance nt pair I 'A. 1 ,. 
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11. Consid6rations politiques
 

Bien que la question de stabilit4 politique ne reltve pas 

du domaine de I'A.I.D., l'Agence se dolt d'etre sensible h l'incidence 

politique probable des politiques de d6veloppement rural qti'elle appuie 

et des projets qu'elle aide h financer. 

Le d~veloppement rural implique une transition s'61oignant du
 

systLrne traditionnel qui tire sa stabilit6 d'une resistance efficace
 

au changement, vers un systcme dynamique dont la stabijli6 repose sur 

la productivit4 et une approche souple h la satisfaction des besoins 

changeants de la population. L'une des hypothbses th6oriques du d6ve

loppement rural est qu'il aidera h promouvoir la .1;abilit6 poliLiqie 

dans tine soci6t6 en evolution. Cela ne veut pas dire que la transfor

mation d'une soci6t6 dont la productivit6 est essentiellement faible c

stagnante ne risque pas de compromettre la stabilit6 sons de nombreux 

aspects, y compris l'6lment politique. Plutot, 1a question est de 

savoir Si un pays peut acqu6rir la capacite d'ajustement et d'adaptation 

au changement de manihre ordonnde et relativement pacifique. L'A. I.1). 

devrait 'econnaltre que certaines activit6s de d6veloppement rural sont 

pOUrSuijves dans un climat de tension et d'aspirations. La manibre dont 

La pouL IiL.ion envisage les prograimnes ruraux aura une influence profonde 

quant au mai utien de ia stabiiiLL. Pour que le chaigenment pmise s'etectLer 

dans la paix, l.i est ndcessaire que le ;rocesstus (A 10e' insLitutions do 

develirip;,.ment rural Suscitent la confiance. Cett; con Iiance se d6voIoppe 

Ini-sque Ie gouvernmient prc:v1 rellement b coeur ia transformatLon rmirale. 

Sinte de la a!i t6 ?jclitiqu terme est des plus incertaine.quoi, s ?i long 
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TV. El6ments majeurs du d6velolipement rural 

d" d6v, Ionppcmvnit ri.nl.616ments primordinuxCeLte section traite des 

aactivii6s dont ['A.i.D.
de ces facteurs correspondant aux
Ron nombre 

la production et la technologie
exp6rience considcrable, telles que 


la vulgarisation, la commercialisation, la
 

une 


agricoles, la recherche et 

1 existe
institutionnelle, et l'in[rastructure.

structure financibre et 

ne sont pas entibrement nouveaux,6galement certains 6l6ments qui, s'ils 


Ces facteurs
 
reqoivent guhre plus d'attention que dans le pass.


ne 

la participation, la cairacit 6 
comprennent la planification r6gionale, 

sur le;
d'6difier des institutions et de les d6velopper, !'accent mis 

de In planification eL duIn Mie 
systbme.s, tIne coordination efficace 


rs
 
oeuvre Mt I'agro-industrie. Les facieurs los plus nouve:ax :sont v.on;i d 

s conven
commo necessaires pour obtenir des avantages maximums des activit

6 

rural tel que pratiqu6
Les diff6rences entre le d6veloppementtionnelles. 

jusqu'b pr6;ent et Ia nouvelle approche du diveloppemeut rural 
par I'A.I.D. 

et dans 'impor
sonL en 'ait avant tout des diff6rences dans les priorites 


hh 1' nterac ion des activitds discrtes. 'rbs peu de La
 
tance accord6u 

61imin 6 mais un certain nombre de concepts nouveaux 
pratique pass6e est 

sont introdui ts. 

un certain nombre de facteurs a considerer
La liste suivante pr 6 sente 


dans les programies de d~veloppement rural:
 

.i 
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I. Politique d'ensemble et cadre de planification 

Macro-poli tiques 

Int6gration et coordination d'ensemble 

Analyse sectorielle 

Planification r6gionale: Organisationi spaLiale 

et villes de march6 

Planification de la base vers .'autorit6 cunt:!,de 

et syst~mes de r6troaction 

II. Production agricole 

Planification et gestion 

Recherche et technologie 

Ressources naturelles 

Ill. Activit6s appuyant la production agricole 

Recherche et vulgarisation 

D)6veloppemen t financier 

Commlercial isation 

IV. Cadre institutionnel 

Organismes nationaux 

Administrations regionales et locales 

Organisations locales d'agriculieurs et 

P'6d6rations de ces organisations 

V. Industries conneies de l'agriculture 
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Vi. Infrastruc ture
 

Us=ea ou tier rural.
 

M~cewr d 'irrigationt
 

SeOM MUCHR(Int11 6 publIique
 

VII, D6vol oppemient des re ';ources hitmaines 

Nut-Wir. i4 

'"opularian e t sante pubi ique 

CIrs x 

Airme n:qr~rr ot droi is d'usage de 1'eati 

V1rf. Prnblee pCCiau 

Ma: vir. 'normstIion et connpkatnce 

!',rptc'.i :,Q (c1iale 

Ain~iation L! ipc(hurche. 

U~s pa ragwphleF C L- apvb6 LraiLent de Lerla i s des 6 l6rents 

l~t*.On~C v"e wnou~~i PacenL pdrt iCUl J'ibemet rur les Facteurs 

'I. n QrwrivmvnI.:ski.; r c t n tco(.nage en vue de mrodi fier les prat iques 

(IS1Cl0M01Oe'.U 711"d()orur 

',1i "tr I Il.Qflble ur cad co de Plani ficat ion 

Lva mcr:o - p i qu C du un re p rop rv h 6 taye r par i cul f b rerren 

tin cl6vvliiq jw'w "t iura ; P, iccc nnt. 60L Wj~SW h la section IT ci-dessus . 

La plainilicario tr 5. ru an oel\ue dA pr-ogramrmes h 1'appui d 'une po] itique 

dle di viopI merrnrtr r6 cu es hanttes di ff i ciii s du point vuer o en= t pins de 
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gestion. A cet 6gard, des commentaires s'imposent sur trois quest:ions:
 

1'approche des systbmes, l'analyse sectorielle et la planification
 

r6 gionale.
 

I. 	 Approche des systbmes
 

Le d6veloppement rural 
vise h r6aliser le changement dans 

un syst~me extr'emement complexe d'individus et d'institutions. Ie
 

interd6pendaiLces eL corr6lations 
 parmi ces noinbreux 61.6 ment.s complexes
 

sont souvent extraordinairement 
 difficiles h percevoir et h comprendre,
 

et encore plus h manipuler. Par exemple, la recherche 
 r6cento a d6lmontr6 

que 	les taux de croissance de la production de cer6ales vivribres,
 

1'emploi et I 'offre eL la demande de capitaux sont hautemeill
 

interdependants eL reagissent 1l'un h 'autre. 
 Un taux de croissane
 

substantiel dan. la production de c6r6ales 
 risque de no pas en:ra'iner
 

d'accroissement sensible 
 dans 1'emploi si I'accroissement de produhction 

se trouve concentr6 parmi tin petit nombre de gros exploiLants. Si le 

revenu additionnel d6coulant d'une production accrue de c 6 r6alus va 

principalement h ceux qui. sont relativement prospbres, Les prix i Ia 

producition risquent de baisser par suitc d'une demande iAnsuffisante. 

En con: 6 quonce, los inciLations sont perdues et l.a production diinlie 

malgr6 1'introdw.-tion rl'trne technologie nouvelle. II se pet o'Io(.foi,, 

qu'une prodlction accrue de c6r6ales nor! vivritres et de la pet i ,. 

industrio rurale non agricole cr. O o~n flux de revenu c dclcr anl. '1li 

soutienne une plus forte production de c6r6ale,, vivrit-res. L'accroi s

mont do la produc tion de c6reales vivrfijres et non \'ivribres et 'Ia 

creai*.on d'emplois iou agricoles scat tous deux n 6 cessaires, sinon 

http:creai*.on
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simultan6ment du moins en succession rapide, afin de transformer un
 

*accroissement h court terme des rendements en un processus d'auto

croissance.
 

Des decisions rationnelles aux plus hauts 6chelons dans un 

syst~me complexe comme le secteur rural exigeront probablement un ensemble 

de d6cisions concernant un certain nombre de variables, plut't qu'une seule 

pouss6e orient6e dans une direction unique. L'exp6rience de la r~volution 

verte en Asie fournit amplement la preuve du. dysfonctionnement entra'in6 

dans le temps par les "attaques" uni-dimensionnelles des problbmes de 

d6veloppement agricole.
 

A un autre niveau, il convientque 1'effort de d'veloppement 

tienne compte de I'importance non seulement de I'amelioiration de 1,1 g stionl 

des institutions qui en desservent les b6n6ficiaires, mais aussi de ia
 

viabilite des organisations h l'6chelon de base.
 

Les exemples abondent prouvant la n6cessit6 de 1'approche du
 

d6veloppement rural par les systmes. Mais ]'application de la pens6e 

syst6matique aux op6rations, h la planification et h la gestion est 

extr6ement difficile. 11 est n6cessaire d'6tudier non seulement le 

d6tail ,de la manibre dont fonctionne chaque sous-sysLtnme, mais aussi dont 

]a purformance de chaque sous-systhme influence tous Ies autres soils-syt-.nmes 

pertinents et se Lrouve influenc6epar eux. Dans le passe, iouLs ni'avow! pas

eu tendance h su,.vre cette mani.Lre de penser.Mais il est aujo rd 'hu i 6videntL 

que nous devons le faire en ce qui colcerne les activit6s de d6veloppement 

rura I. 
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2. Analyse sec~orielle
 

L'analyse sectorielle (agriculture, SanL6, 6ducvation, et..) 

demeure tin instrument primordial de diagnostic et de planificaLion seloi 

le concept de developpement rural. Paralloement hi 'approche actuielIe, 

un accent plus grand est plac6 sur le processus d'analyse en Lant p1' ins

trument d'6tude et de formation non seulement pour les planificateurs,
 

mais pour la direction de l'organisme et des h6n6ficiaires potenti~els
 

du pays insuffisamment d6velopp6 en question. A ce jour, 1'analyse
 

sectorielle a souvent 6t6 un instrument de planification des 6chelons
 

superieurs vers le niveau de base effectu6e par des techniciens. Ce
 

processus devrait 'tre 6largi dans toute la mesure du possible afin
 

d'inclure un flux d'information et de d6cisions de la base vers I'auto

rite centrale. Ainsi, les vulgarisateurs, les repr6sentants des adminis

trations locales des pays insuffisamment d6velopp6s et les petits culti

vateurs eux-m'emes participeraient au minimum au rassemblement" de donn6es
 

et, si possible, h une prise de d6cision pr6liminaire.
 

3. Planification r6gionale
 

Un facteur du concept de devetoppement rural qui n'a pas 

suffisamment retenu I'attention au cours de ces ann6es dernibres est l.a 

planification r6gionale. La piiffication r6gionale constitue ell-moeme 

un vaste domaine de savoir. Sa puissance tant que v6hicu dexpressionen "i 

des aspirations h 1'6cheloi sous-national reit de I'inllpotLatnce et se deve

loppera. Sa plu.; grande v-1lour r6side en ce qu'elle constiite tine approche 

disciplinie du probl rme complee de d6centralisation. Pour les btsoims dij 

present document, nout n'auron,, {,=soin de traiter que de quelques implicationi 

qui d6coulent de la planification re.ionale. Pani celles-ci, nulle n'est plus 
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importante que 1'incidence des arrangements spatiaux concernant l'infra

structure et la r6implantation rurales.
 

Une forte relation a 6te constai e entre le revenu -:ural et
 

l'accbs de la population rurale a r6seau routier, aux march6s, au cr6dit,
 

et aux services d'utilit6 publique, de sant6 publique et d'dducation. A
 

tout moment donne, tine situation ideale de ces services peut 'etre stiputIe
 

pour une population donn6e. Un tel arrangement pourrait impliquer un 

certain nombre de villages group6s autour d'un village principal ou d'une 

ville de march6 o6 sont concentr6s les march6s de d6tail et les services 

de base pour les zones group6es. En retour, ces groupes de villages peuvent 

etre eux-nm~mes group6s autour de centres de district, o6 ]a distribution en
 

gros et des services et installations plus specialis6s, qui n'offriraient
 

pas de rentabilite 6conomique des plus petites, peuvent tredans villes 'e* 

impIant6s. l,es dis tricts peuvent h leur tour ctre group6s atitour (I 'tine 

ville r6gional.e. Le nombre de niveaux et la distribution g6ographique des 

hi6rarchics de communaute6 agro-urbaines seront appel6s h varier en fonction 

de varalibles commei la dimension du pays, le chiffre et la densit de la 

populat ion, les obstacles topographiques, les modes de transport habituel

lcment mprunts6. par les pauvres et, naturellemenL, Ia croissance historique 

de la soci6.6 jttsqt,'aux ttmps present.s. 

12im)lantation rationnelle de services ec installations et des 

routes Ies reliant produ it une mnintmisation des coi ts ' n Iras truc Ltire 

et tine optimisation de la disponibili '.5 de srvices qu,i sont iftportants 

potur la population itirale. La zone desservie par 'ja vifle de mar--h6 peut 
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etre d~sign6.e comme "localit6 d'agriculture". La ville de march6 est 

au centre de la "localit6 d'agriculture". La yifle de march6 relie la 

localit4 avec le monde ext6rieur. Les activit6s situ6es de ,anihre 

appropri6e dans la ville de march6 comprennent dispensaires, services de 

vulgarisation agricole, ateliers de r6paration, entrepots de facteurs de 

production, caisses d'6pargne et de credit, 6coles et autres 6tablisse

ments de formation ou peut-Ctre Lin "centre d'6ducation", et act ivit6s 

d'enseignement scolaire et non scolaire. La localit6 petit 6galeinent etre 

envisagee conune un lieu appropri6 d'exp6rimentation locale. 

La haute compl6mentarit6 des elements mentionn6s entraine tine 

amelioration sensible dans le fonctionnement "systematique" de la local it6 

agricole lorsque l'on dispose de ces facteurs. Un offet synergique plus 

6lev6 est possible que si l'un ou plusieurs de ces facteurs n'ttaient pas 

pr6sents dans la localit6, ou s'ils 6Ltaient diss6mines en plusietirs sites 

plutOt que d"etre grotip.s ensemble. 

I1 convient de nioer ni'me dans cet aperqu trbs g6n6ral que Il 

dimension id6ale d'une tocalit6 d'agriculture varie et s'61argit clans le 

temps, h mesture que s;e d6veloppent les moyens do transport. Iais aux 

SinitLales do la comircialisation de I'air tilCture, lts localit.6s 

d'agricutt. turc, demandent 'i qre de . ln:ens ion roiUiLU afin du favoiiser to 

d6veloripement do 1'agriculture. (Ur, rayon courantest: u.ne distance de dix 

h douzc kilombtres d2 La vi",ii arch6.) 

Lo. d,;trict5: agri.coler dn' .ervenL les jocalit6r agricoles de la 

uw,1O . .:re que Its I,."a.i tAs deossut.!rvnt les cdltivateurs. Les centres (e 

http:localit.6s
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district constituent un niveau appropri4 de concentration et de sp'ciali

sation de services pour un certain nombre de localit6s agricoles. Les
 

services de base assur6s par un centre de district comprennent les marches
 

de gros pour les produits agricoles; 1'6quipement et les approvisionnements
 

agricoles; les services r~gionaux de recherche agricole; l'administracion
 

de district des services de vulgarisation; les 6tablissements bancaires
 

de district et les principales liaisons de transports et de communications.
 

Production agricole ot activit6s de soutien
 

1. Production agricole
 

Le carburant 6conomique du d6veloppement rural est la produc

tion agricole. Des accroissements substantiels de la production agricole 

sont indispensables pour assurer l'essor du systtme, cre'er des emplois et 

produire des revenus dans le secteur agricole aux fins d'achat de biens et 

services. Gfin6ralement, de tels accroissements ne peuvent '"tre r6alis6s 

que grace h une technologie agricole perfectionn6e, soutenue d'activites 

varifies indispensables pour assurer l'accZs aux avantages do cette techno

logie. Sp6cifiquement, une ou plusieurs technologies rentables doivent
 

etre disponibles et appliqu6es clans toute situation pour quo le develop

pement rural se poursuive. Ainsi, L'essentiel do la strat6gie A.I.D. do 

dfveloppement rulal dans le pa.;s6 demeure aujourd'hui au coeur diu nouveau 

concept de d6veloppement rural. La planification et la gestion de ]a 

techno[og i C L de.; facteurs de production au)- fins d 'obtention de plus 

grand:, rownlcment!; physique.,; dans 1'agriciiiture consLituent Ileifment central 

n6cessaire, uiais non suflisant, de tout programme de d6veloppement rural. 



- 37 

2. 	Activit6s appuyant la production agricole
 

L'A.I.D. reconnalt de longue date que bon nombre d'activiL6s
 

Recherche CL
de soutien sont indispenpables h la production agricole. 

vulgarisation, multiplication des semences, commercialisation, cr6dit 

s connexes sont bien comprises des praticiensagricole et autres activit
6

sont aucunement consid6r6es comne mohis
de I'A.I.D. De telles fonctions ne 


importantes dans le cadre du concept naissant de d6veloppement rural. Le
 

concept nouveau ne vise pas h int6grer les leqons de I'exp6rience faisant
 

ressortir que l'efficacit6 des projets appuyant l'agriculture traditionnelle
 

peut 	"etre renforc6e et assuree par le d6veloppemenL syst6matique de nombreuses 

fonctions autres que I'agriculture en elle-m'me. La nouvelle approche du 

rural est e la des traditiondeveloppement caract6ris 6 par liaison fonctions 

d'activites connexes en vue d'am6liorer ]a per[or
nelles h un vaste 6ventail 

mance du syst~me dans son ensemble.
 

traditionnels ;ont.A ce sujet, de nouvelles approches des services 


6
encourag es. Par exemple, l'utilisation de villageois en qualit
6 d'agents
 

soni

de vulgarisation est l'un des concepts de d6veloppement rural qui 

pour Essentiellement, c'est lh tin systbmu
relativement nouveaux I'A.I.D. 


dans lequoel ]ts villageois servent de lien de communication entre le personn,_I
 

profe;si onnel et technique du pays insuffisanment d6velopp 6 aifect6 au>: or.an i

sations Ij 1 '6chelon de base et les diff6rentes communauts vLeasoises, Los 

basevulgarisateurs du village reqoivent une certaine Lormation technique de 


6 foL-mation ad6quate
grace Aides programmes men s par un personnel dot6 d'une 


et leur travail dans les villages doit: eItre supervis6 par cc personnel lon-,.
 



- 38 

sont 	charg6s de faire des d'monstrations,

Dans le village, les agents 


g6n6ral d'encourager

d'organiser des discussions et de s'efforcer 

en 


Le caract~re exact de
 
les 	autres villageois h participer au projet. 


leurs activit
6 s d6pendra naturellement du sujet technique en question.
 

Une autre innovation possible est l'utilisation 
d'un grand
 

d'une exp6rimentation pratique h
 nombre de petits cultivateurs en vue 


De cette manitre, !'applicatiori

lVappui du travail de vulgarisation. 


pratique se rapproche plus 6troitement de l'usage par de; Cul t ivaLeir; 

s.
relativement moins 6clair 6 La t'ache d'incitation du cultivateur 'a
 

eu une
se trouve simplifiee s'iI a dej'

essayer de nouvelles m6thodes 


exp6rience pratique, h faible risque, de la technologie 
nouvelle.
 

3. 	D6veloppement financier
 

Une plus grande importance s'attache aujourd'hui au
 

d6veloppement de marches int6gr6s de capitaux, en vue d'augmenter
 

Les petits producteurs
l'efficience de 'attribution des ressources. 


doivent avoir ais&inent acc~s aux caisses d'6pargne et de cr6dit pour 

6

leur 	productivit et l'investissement. L'organisa

pouvoir accrolitre 


ais6ment accessibles ti tous les produc
tion 	d'institutions financibres 

cowme tine condition importante du
 teurs est actuellement consid6ree 


Les m6canismes qui facilitent les rentrees et les

developpement rural. 

et les mouvements de capital h l'int6rieur du secteursorties do capital 


rural en vue d'investissements rentables sont indispensables b une crois

sance soutenue.
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Un developpemeot financier fractionn6 et discontinu entra~Ine
 

une affectation peu efficace des fonds d'investissement, y compris le
 

peuL disposer.
cr6dit, et l'incapacit 6 de mobilis.r les (pargnes dont on 


Les distorsions existantes dans le d6veloppement financier .endent h
 

favoriser les gros producteurs, l'investissement capitalistique plutot
 

que celui entrainant une forte utilisation de main-d'oeuvre, et les
 

6

les grandes villes plut' t que ceux consacrds h
investissements dans 

l'agriculture et aux activit 6 s connexes de I'agriculture dans les petiLts 

villes.
 

Le dysfonctionnement entrailne par les taux d'int6ret stihvenijonn6s 

-- y compris les antistimulants h l'6pargne et la limitation du cr6dit 

disponible par suite de corruption et de distorsion -- est aujiomd'hui 

generalement compris. Un march6 financier" rationnel, y compris des prix
 

est consid6r6 comme 1a condition
rationnels pour l'usage de l'argent, 


rural.
n6cessaire de !'auto-croissance dans le secteur 


Dans de nombreux cas, la n6cessit 6 d'un 	d6veloppemenit financier 

plus efficace.peut exiger une approche innovatrice des systt'rnes de banqu

centrale et de banques commerciaies, ainsi que du financement des denre.; 

agricoles, du capital d'exploltat io et des projets d'invustis:,ement rural. 

Dan.; dc nombreux pays, le potentiel de 	 d6voloppewLint du secteur financier 

efficace et plus innovatrice en vuepourrai: ,trL' exploit6 de mani.re plus 

d'accdlrer le dCveloppemrent curat. 
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4. Commercialisation
 

L'A.I.D., d'autres organismes donateurs, et la plupart des
 

pays insuffisamment d6velopp6s ont souvent mis l'accent sur l'accroisse

ment de l'offre de biens et services, sans accorder suffisamment d'atten-

Lion h une demande global.e croissante et h la n6cessit6 de rendre la demande 

efficace. L'exp6rience suggt:re que ce d6s6quilibre demande a, etro rectifi6 

et que les li aisons entre l'offre et la demande demandent h etru :Lablic 

dans Louto la mesure du possible. Les marches doivent 'itre rationalis~s 

afin que I'offre et la demande soient Ii6es plus 6troitement et que les 

accroissements do production mbnent en fait h dos revenus plus 6lev6s pour 

les petits producLeurs. 

En ce qui concerne les services, une grande attention devrait e.tre 

consacr6e aux conditions dans lesquelles les services sont desir6s et 

utilis's. (Per uxemple., dans quelles circonstances les cultivateurs d6sirent

ils l'aide du vulgarisateur agricole?) 

Les problrnies de commercialisation tendent h etre particul ibrement 

complexes parce qu'ils impliquent si IrqueTnent soiL des solutions tr~s 

ontreuscus d'6Labl issoment des prix par le gouvernoment, ou des solutions 

impliquant. le :,itrOle du comportement do grands nombres d'individus sur les 

march6s priv5!,,. Les avantages susceptibles de dLcouler de projets de Comi.ilr

cialisatioi sont souvent difficiles h pr6dire. L'analvse de ces problitmes ut 

de bion d 'autrs 1[spcC:." dI d6vel0)penet do march6s devrait '6tre effectu6e 

dans le contextu des probl?6ile.; dc planification rc.gionale. 
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Cadre institutionnel
 

Capacit6 d'6difier des institutions et de les dtvelopper 

L'importance critique du cadre instittitionnel pour le 

1. 


date. Le gouven1ement nat iomlddveloppement rural est reconnue de longue 

et organismes et certains organismies priv s so l 
ses principaux ministbres 

depuis des ann6es l'objet d'activit6s d'6dification des institutions. 1,e 

certain nombre de concepts qni se sont
d6veloppement rural comporte un 

des ann6es r6centes concernant les questions de prat iqtii
d6gag6s au cours 

los instiLut ions et Ieur 
et de m6thodes d'organisation, les liens 	entre 

la rnanibre dont I'iniorniation et
b6neficiaire.- et, plus important encore, 

]'influence vont des b6n6ficiaires h la structure institutionnelle. 
A cUl 

tin nombre important d'id6es nouvelles et probablement utiles 6manent
6gard, 

travail et auttres disciplines de gestion.
des 6tudes sur l'organisation du 

des institutions gouvernementales, tn accentEn outre du cadre 

nouveau est mis sur les groupements agricoles. L'historique des organisa

les pays en voie de d6velopp eent. se'st t av6r6
tions d'agriculteurs dans 

le coi1t des services aux petits cI It ivte,,r:! w;1
decourageante. mais 

I I importc du L.ir-fivei t, ;fournis individueIlement.prohibitif s'is sont 


r6aliser ctfie: 6c)nomiw;

formes efficaces d'action de groupes si l'on veuL 


la gestion des ktablissements d'6pargnc eL de crdii

internes d'6chelle danp 

et autres 616ments d'un systbrme agricole 	moderne. 

nouve .ement 1- a c6 sui: la prticipation de grands nombresL'accent 

h faible rcvenu impltque pour tout pays en voie de d'veloppeponentdo cultivateurs 


de
6en institutions. Les ministbres;d'6normes difficult-6 sui le plan 
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1'agriculture, les banques, les coop6ratives et f6d6rations et autres
 

institutions des pays insuffisamment d6veloppes ont h assumer des respon

sabilit6s plus vari6es et consid6rablement 6largies lorsqu'une telle
 

r6orientation de strat6gie est adopt6e. Dans la plupart sinon dans la
 

totalit6 des cas, la transformation en institutions modernes destinies
 

h servir leurs clients, capables de faire face aux difficult6s d'organi

sation et de coordination avec les activit6s de d6veloppement au niveau de
 

base, exigera un programme de croissance planifi~e de I'6dification d'insti

tutions et do changement s'effectuant au cours d'vne certaine p6riode de
 

temps.
 

Le processus d'organisation du secteur agricole suffisant h appwyer
 

la participation h l'6chelon de base implique non seulement l'expansion et
 

l'amelioration d'activit6s traditionnelles cowmne le cr6dit et la vulgarisation
 

agricoles; il exige 6galement d.!s approches et des fonctions nouvelles.
 

La pIhIs importante de celles-ci est l'accent plac6 sur une meilleure
 

comprOhension du h6n6lficiaire, de ses besoins et de son comportement. En 

cons6quence, le d6veloppement rural rationnel accorde tine haute importance 

an d6veloppement, au sain du gouvernement du pays insuffisamment developp 6 , 

d'uneie capncit.6 d recherche at. d'6valuation li6e au systbme d'organisation. La 

recherche devient ainsi non pas un 6lement do la planification en tant que 

telle, mais partie int6grante de l'organisation at COnLie ,n tanL que 

process,.s de )1anification, d raise on oeuvre et d'6valuation.L'accent 

passe de In recherche g6n 6rale "acad6mique" h la "recherche action", 

sy.t;ime d''valnation dynamique constantu, donnant naissance h des donn6es 
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temporelles utiles, en vue d'appuyer les d6cisions d'organisation. tie 

telle recherche porte non seulement sur les facteurs 6conomiques, 

mais aussi sur les facteurs sociaux et de comporLewln qu i intlu lseicont 

la conception et 1'excution des projets. 

Ce nest que dans des cas trbs rares que in structure instiu

tionnelle d'un pays insuffisaumneni d6velopp6 peut tre cons id6r6e comme 

ayant la capacit6 d'une expansion et d'une modernisation importantes 

dans une brbve p6riode de temps. Ordinairement, il faut prt.sumer que les 

institutions en question doivent subir tout un proceosus de transformation. 

Dans le pass6, nous avons qualifi6 d'"Adification d'instit1tions" le 

processus d'am6lioration de la capacit6 institutionnelle en vue 'attaquer 

les problimes socio-6conomiques. Cette expression comporte l'impIication 

de 1'6dification d'une structure commenvant h un point donn6 e se termi 

nant A un autre point. Lorsqu'elle est "achev6e" In st ruct ure est alors 

pleinement capable de remplir iA fonction en vue de iaquelle elle a t.' 

conque. Mais to processus d'adaptation des institutions aux difficult6s 

du d6veloppement rural ust plus analogue aux concepts organiques d'initia

tion et de croissance. Le processus de transformation et de changement 

en cc sens est un processus coatiuto. La nature et La qualit6 'one insti

tution doivent ("ALe Nvauee ..:n .oiic ton de sa capaci::6 h rApondre aux 

nouvetx AM etLux nouvalie: -:ponsab ilis ainsti, que de sa capacibt 

N accomplir une Eonct ion lonnre h un moment dc.ni dan: le LCe.pS. 

A La iumibre de c qi pmr',chde, ii devient aparent q'il convient 

de placur fortement 1 'cent .sur la capa:i&(: dc 'institotiin h rassembler 



- 44 

qui se passe h '6chelon ae base.des informations et h comprendre ce 


(co,til oIf

L.'apLt rude d 'une institution h recucil i Ir des donn6ev 

:
 
les voics de coimunliallinn)flpr lcnqlvisociales pertinentes et h assurer 


s dars les processus d'organisaLion
cos renseignements peuvent Atre utilis
6
 

devient critique. Ainsi, la n6cessit6 de la "recherche action" -- recherche
 

clients et son propre fonctionnemc

effectu6e par i'institutlon concernant ses 


importante que le rassemblement
 se d6gage en tant que fonction tout aussi 


de donn6es economiques g6n6rales aux fins de la plani[ication 6conomique et
 

de I'attribution des ressourceo.
 

2. 	Organisations h l'chelon de base
 

du bien-cetre r,,ral
L'accroissement de la production agricole et 


g6n6ral d6pend de I'am6lioration de l'efficience et do la prodctivit6 des
 

Ceci h son tour d6pend des possibilits
producteurs de petite 6chelle. 


d'accbs des petits productetirs a toute une gamme de facteurs de production,
 

h la technologic nouvelle, aux d6bouch6s conmerciaux, etc. Le service
 

individuol des pet its producteurs et la commercialisation ind6pendante de
 

la production ne semblent g6n6ralement Ot ye ni r6alisables sur le plan 

administrati,, ni avantageux pour les petits producteurs. En cons6quence, 

I'doheIn de base est essentielietine orgahiSaLionl des petits prodlcteurs h 

pour facilitur 1'accbs aux march6s pertinents et 	 Jeur assurer "n cortain 

pouvoir et une cer';ainn influence sur ces watch6s grace aux liaisons avec 

Ae gouvernement national.
 

Los gr'iupeMlnLs de peti ts producteurs b 1'6rhelon de base sont 

d6sirabl,, pou, P: ,:..-rikon: 6galert. Los groupements constituent 

les agences qui assurentun r6ciu v h ihcle it'ration en retour pour 
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des services h leurs clients. La prestation de services et de facteurs
 

de production est administrativement plus pratique et moins co'Ittelse 

lorsqu'elle s'adresse h des groupements plut'ot qu'h des individus. 

L'execution d'activit6s impliquant une main-d'oeuvre et des ifnvetsissemeut:'; 

mixtes est difficile hors du contexte d'un groupe actif qui pout favoriser 

les 6conomies internes d'6chelle et att6nuer les pressions sociales ak'in 

d'encourager la participation de tous les membres. Do nombi'em× .ixpectis 

du developpement rural exigent un changement do comportement de la part 

des b6n6ficiaires. Le changement dans les attitudes et le comportemeti 

est favoris6 par la participation aux activit6s de groupes et h In prise 

de d6cisions. En outre, le renforcement du changoment de comportement 

est facilit6 par l'existence d'un groupe actif qui assure son appui. 

Les organisations h l'chelon de base tendent h tre plus effi

caces lorsqu'elles sont conques, organis6es et g~r~es selon le principe 

d'enrreprises conmmerciales viables. Ceci implique, au minimum, N In fois 

pour les entreprises priv6es et les entreprises pbliques, que les recettes 

repr6sentent tin montant 6gal ou suptrieur aux d6penses. Les planificateurs 

du d6veloppement choisissont souvent des crittres c16 autres que la viabi

lit6 do l'entrepriso commerciale, comne par exemple un groupe cuiti-el 

existant, dans un vi.lage. En fail, tin village, groupe social Ut cijiture' 

existant, peut Z tre tine cible plus ais6e pour une Cache donn6e qu',in 8roupe 

de vill aes. l)'autre part, ,me r ontibre pUeU etre commee.gion consid6r6e 

unev unit6 L'conomiqutpour une prestati on en masse de facteurs de production 

e t de se::rvis sous le cont,:Ole dui gouvernement. La planifi.cation d'orga

nisa.'o.:..- d'agriculteurs iur ].:i ba3e du principe d'une "entreprise commerciale 
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viable" assure un m6canisme de gestion, une 6valuation permanente et
 

la capacit6 d'auto-croissance.
 

Un certain nQmbre d'autres facteurs influent stir le d6veloppement
 

rationnel des organisations t l'6chelon de base. Le principe de cadres
 

autochtones, form6s si n6cessaire dans des centres de formation et renvoy6s 

h leur organisation, est pr6f6r6, du point de vue conceptuel, h l'utiiisation
 

de promoteurs do ]'ext6rieur. L'exp6rience demontre qu'il faut du temps
 

pour d6velopper des organisations efficaces h l'6chelon de base. Elles
 

devraient assumer quelques fonctions seulement pour commencer. De nolivelles
 

fonctions peuvent 'i.tre ajout6es h mesure que les organisations acquihrent 

la capacit6 de les remplir. Si l'on force le rythme du developpement,
 

on risque d'aller h 1'encontre des objectifs vis6s. Les organisations de
 

base ont besoin d'une autonomie suffisante pour d6finir leurs propres buts;
 

et objectifs dans le cadre d'une politique g6n~rale 6nonc6e par J'autorit6
 

centrele. Un contr ole excessif destine h assurer la conformit6 avec tin plan
 

central risque de compromettre gravement la r6alisation des objectifs envisag's.
 

3. Participation
 

.,e concept de d6veloppement rural qui se d6gage place un accent
 

plus I'ort sur le facteur humain dans la planification eL ]a gestion du dove

loppement. Bien que le souci des valeurs humaines soit justifiable et 

conmprhensible ne serait-cc que du point de vue moral, on peut dfendre Ire 

concept do la parti.cipation sur des considerations purent. pragniatiques. 

Du pouint do vue gestion, le principe de Ia participation revet une 

grande importaMWe. Un processus de d6 veloppement fond6 sur la participation 
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engendre des renseignements plus stirs aux fins de la prise de d6cisions
 

dans 	l'ensemble du syst~me. Le processus de participation permet donc
 

ainsi une meilleure planification et une r6partition plus efficace des
 

ressources. De plus, grace au processus 	 le,;do 	participation, h6n6ficiaires 

sont 	plus vours au succ-s et depensent davantage d'6nergie et de 
ressourcees.
 

Ainsi, en fait, la participat.on pern.et au processus de d6veloppement de 

crder ou de tirer parri des ressources qui ne seraient pas disponibles 

autrement. Tirer parti de ces caract 6 ristiqessp6ciales de 1'activit6 

de participation et les exploiter aux fins du processus de 	 d6 veloppoeient 

constitue peut-"tre la plus difficile, mais aussi la plus importante ut
 

la plus prometteuse des nouvelles approches.
 

Le processus de participation est essentiellement fond6 stir l'i(16e
 

que 
la motivation d'une personne h raliser un objectif partictilier se
 

trouve optimis6e lorsqu'elle peut:
 

1. 	Identifier ses propres besoins
 

2. 	l'r6voir la manibre de satisfaire ces besoins
 

3. 	Avoir tin pouvoir de d6cision afin de faire appel 
aux ressources
 

particulibres qu'elle juge appropri6es pour r6pondre h ses 
besoins 

4. 	 Conna'itre le succbs ou l'6chec de ses propres plans et e.ffort, 

physiques 

5. 	Evluer lsts causes de -,uccbs ou d'6chec 

6. 	App1.i ,.ucr ],.!s r6su1La ts de cette am , .!-6v,'ruation ,h tin nouveau 

cycle de p]anification et d'iction. 

http:participat.on
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Lorsque de telles conditions existent, on peut dire que
 

de prob1.6mes plut't
l'individu fonctionne dans un climat de solution 

clue dans un climat de d6pendance. 

L'approche fond6e sur la participation et la solution de problhmes 

pr6sente des avantages substantiels. Mais de mdme que la planification 

exag6r6e h l'6chelon central peut "etre pr6judiciable, une planification 

l'6chelon central risque d'entrainer unetrop poussee de la base vers 


Dans tout cas donn6,
attribution plus rationnelle de ressources rares. 


les deux approches.
il est indispensable d'6tablir i'6quilibre entre 


syst~me dans lequel les politiques ainsi
Cet 6quilibre peut r6sider en un 

que les normes techniques et administratives de performance sont orient6es 

l'6chelon local, des plans d6taill6s sontde l'autorit6 centrale vers 


syst~me aux 6chelons appropri6s
61abor6s h la base et achemin6s h travers le 

d'agr6gat, niveaux auxquels les ressources sont attribu6es selon des crit~res 

que tous les participants connaissent et comprennent.Ceci implique un change

ment sens ible dans la r6partition du pouvoir de prise do d6cision, ainsi qu'un 

aider b~n6ficiaires h apprendre Iiinvestissement plus consid6rable pour les 

faire face h leur environnement. Mais les comp6tences d'organisalion ainsi 

acquises sont essentielles h une croissance et h un d6veloppement qui se 

perpettient di'eux-memes. 
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Industries connexes de l'agriculture
 

Le concept naissant de d6veloppement rural place ut accent 

plus grand sur la cr6ation d'emplois non agricoles dans les r6gions 

rurales. Les possibilit6s de creation d'emplois devraient 'Ztre encou

ragees non seulement dans l'activit6 agricole, mais aussi dans les 

petites industries n6cessitant une forte proportion de main-d'oeuvre, 

y compris la transformation de denr6es agricoles, tes biens de consom

mation, la construction, les services, les transports, otc. Ces acLi

vit's devraient se situer dans les villes de march6 et Its centres de 

district conform6ment au march6 potentiel pour les services. Les activitis 

de cette nature exigent souvent Ie financement d'un capitl1 do roulemoint 

plus que d'un investissement en biens d' 6quipement. Elles n6cessitent 

fr6quenunent une aussi large inesure d'assistance technique quo les activi tu:s 

agricoles. Aussi, il pourrait etre utile de nettre h profit l 'xp6rience 

ant6ricure des projets dQ developpment de la petite entreprise h base 

urhaine. 
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Conc lusi on 

Les expos6s qui pr6cbdent mettent en lumibre un certain 

nombre de facteurs caract6ristiques de la pensee actuelle au sujet 

du d6veloppement rural. Dans leur totalit6, ils reflbtent un 

ensemble id6al de consid6rations et de circonstances qui ne sont 

gubre susceptibles d"tre simultan6ment applicables ou possibles 

dans tin pays donn6. Envlsag6s comme un ensemble de buts convergents, 

ils constituent tin programme d'616ments qui, s'ils sont realises au 

cours d'une certaine p6riode de temps, sont hautement favorables au 

progrbs h la [(ois de la production alimentaire et I'mL(iu distriiluion 

6quitable des avantages d6coulant du d6veloppement. 

Lus critiques et commentaires concernant le present document 

seraient vivement appr6ci6s. 11 est esp6r6 que le document sous sa 

forme actuelle constittiera une expression utile, sinon autorisee, des 

vues courantes. Sa mise au point d6pendra du feed-back que les specia

listes i!Np6rimenL6s seront en mesure de fournir. 
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(NOTE: i'lic iollowing books and articl.e:, .!! be sent to Mi:;:itons 
as rapidly as they can be purch;:,ed (bocks) or reproduced (articles). 
The number of books on production/equity rur.,i development is still 
rather few. 

The number of professional. articles is multiplying rapidly and can 
now be counted in the hundreds. From this enormous number, the 
following few have been selected as key articies on major point.-
covered in this Conceptual Overview Paper. Missions desirin); addi
tional materials on particular suhijects cLoull send their requests 
to the WGRP. To the list of books and articles there is attached a 
list of AID airgrans on matters relating to production/equity rural 
development.) 
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Peter Dorner, "Needed Redirection in Economic Analysis for
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