
AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT FOR AID USE ONLY 
WASHINGTON, 0. C. 20523 

BIBLIOGRAPHIC INPUT SHEET 71 
1 A. PRIOAAR'( 

. L Food production and nutrition,JJEcT ACO-000000 
r. L ASSI-

A YFICATION . I:' .a~AJ 

Education,extension,and advisory work
 
2. TITLE AND SUBTITLE 

Vulgarisation agricole et menagere,methodes d'enseignement
 

3. AUTHOR(S) 

Wilson,M.C.; Gallup,Gladys
 

4. DOCUMENT DATE S. NUMBER OF PAGES 6. ARC NUMBER 

19651 143p. ARC
 
7. REFERENCE ORGANIZATION NAME AND ADDRESS 

AID/AFR/RTAC
 

8. SUPPLEMENTARY NOTES (Sponsoring Ortganlzatlons Publishers, Availabllty) 

(InCollection: techniques am.,89)
 

9. ABSTRACT
 

10. CONTROL NUMBER 11. PRICE OF DOCUMENT 

PN-AAE-726
 
12. DESCRIPTORS 13. PROJECT NUMBER 

Extension Education 
Home economics 14. CONTRACT NUMBER 
Personnel development AID/AFR/RTAC 
Visual aids S.TYPE OF DOCUMENT 

AID 59o1 (4-74) 



TECHNIQUES AMPRICAINES 89 

Vulgarisation agricole 
et mdnagere 

Methodes d'Enseignement 

par 

Meredith C. Wilson 

(t 

Gladys Gallup 

CENTRE R9GIONAL D'DITIONS TECHNIQUES 



Traduction d'un ouvrage en langue anglaise intitule 

Teaching Aethods 

par Nieredilh C. WIlSoN et Gladys GAIi.ui' 

publi6 par 

Federal Exic,.ion Service
 

U. S. Department a! ,Igric llture
 

WashinAgtonI, D. C.
 

lExiension Service Circular N" 495 

La prtsente 6dition en langue franqaise est publi~e par le 
REGIOAi. TIciINICAL AIs CI-NIER (RTAC) 

d~nomm6 

Centre Rgional d'Eilditions Techniqte.%(CRET) 
Paris-France
 

qui relve du
 

DEPARTMENT OF STATE 
Agency for Intermnital Development 

Washinglon D. C. 

Pour tous renseignements at sujet des publications CRET 
s'adresser a la 

Alission Anericaine de I'A. I. D.
 
Amassade de.s Etats-Unis d'Amerique
 

d'o6 6mane la demande)(Capitale du pays 



TABLE DES MATII-RES 

LE TRAVAIL. DE VUI.GARISArION .......................... I
 

CARACIEIrISTIQUES DISTINCTIVES DE IA VUI.,ISATION ........ 3
 

METIIODI-S 'IENSEIGNI-MENT PAR ILA VUI.GARISAIION .......... 5
 
Classceint des rn thodcs de vulgarisation ................ 6
 
- M thodes class~cs scion Icur utilisation ............... 6
 
- M6thodcs classcs scion Icur forme .................. 6
 

LE PROCESSUS DE I.'IEDU('ATION .......................... 8
 
Q u'est-cc quc 1"ducation ? ............................ 8
 
La motivation est essenticllc, pour apprendre cornmc pour
 

enseigncr ........................................ 9
 
E16ments essentiels de 1'ducation des adultes ............ 12
 
Etapes dans i'cnseigncrnent ............................ 13
 
Les faqons d'apprendre et d'enscigncr sont interd6pendantcs.. 17
 

COMMENT PIFUT-ON MESURER IEFFICACITIE DE ICENSEIGNEMENT 

PAR l.A VULGARISATION? .............................. 20
 

.E FrrICAC I' COMIPARIEIE DF. )IFFIEI:NTFES MIDTIIOI)ES ............ 22
 
Techniques influencdcs par les mr thodes .................. 24
 

- Influcncc du niveau dinstruction sur Ic nombrc de pcrsonnes
 
contact6cs et Ic taux d'adoption par rapport au nombre
 

- M thodes class&s par groupc ........................ 26
 
- Techniques agricoles .............................. 27
 
- Techniques rn agrcs ............................. 28
 
Efficacit6 des mnthodcs par rapport au coot .............. 28
 
- Comparaison entre Its categorics de m6thodes .......... 30
 
- R6p6tition avec variantes ........................... 32
 

dc mithodes appliqu6cs ............................ 35
 
- Inlerd6pcndance dcs n~thodes ....................... 36
 



FATFiURS AYAN'F UNE INIi.UF.NCi. SU I.'Ai)OPTION DES IEC'iiNIQUE.S 38
 

Age et 6ducation antirieure de celui qui apprend .......... 38
 

Importance de I'exploitation agricole, du riginle foncier et de
 
i'emplaccment de l'cxploitation ou de ha maison ........ 41
 

Statut 6conomico-social de I'agriculteur et de la m~nag re .... 42
 

Contacts avec les vulgarisateurs ........................ 43
 

A utres facteurs ...................................... 45
 

Rimi.VIION INiRI 1.S SUJ:TS INSIiGNIiS 1:T i.1S NIiTIIiOi)ES ...... 45
 

Sujets difh'rcnts ..................................... 46
 
Sujets sem blables .................................... 47
 

ANAl YSI. DES MlETIOi)lSN1iFF10ENS ............................ 
 54
 

M thodes basLes stir les contacts indiViducls .............. 54
 

- Visitcs d'cxploitations et de foyers .................... 54
 

- Visites au bureau de \,ulgarisation .................... .59
 
- Appels tM phoniques .............................. 64
 

- Corrcspondance .................................. 67
 
- La d~nionstration tie rstliltats ........................ 68
 

M thodes bas~cs stir les contacts par groupes .............. 73
 
- La d ionstration ie miithodes ...................... 73
 
- R~unions _&ntrales ................................ 80
 

83o ( onl'&crec . .................................... 

* Utilisation tics auxiliaires visuels lors de r&tunions ...... 85
 
* Discussions ie groupC ............................ 86
 
" Runions pour la maisc a point de programmes ...... 89
 
" Reunions dans un champ Otli une grange ............ 90
 
" Tournecs Lie visites .............................. 90
 
" Journes tie coisLcratiol Lies efforts ................ 91
 

Mhodes bases stir les moyens de grande inlormation ...... .94
 
- PuLblications (bulletins, brochures, circulaires et imprimns). 94
 

0 isibilit . ............. ........ ................. 99
 
- A rticls Lie journaux ............................... 100
 
- Lcttrcs circulaires ................................. 106
 
- R adio ......................................... Il1)
 
- T k vision ....................................... 113
 
- lxpositio ......................................
.s 16 

INFI I INLI i .IN........................................... 1 )
 

liNSI..IGNlIE NI" PAR I.IuS ANINAIEURS .... ...................... 21
 

Rl..suNl. ... .................. ......................... 127
 

('II)SIR I.ES-, M IIIODIES I)'INSI:I(NNIINi i)- I:AI'ON A AUGMENTRI
 

' FI(A(Ii" I)U VLI.6ARISAI-UR.. ........................... 130
 

ci11OuVi \(;1;s ..'. .......................................
. 135 



AVANT. PROPOS 

Les auteurs de la pr~sente brochure se proposent d'analyser lsmoyens permettant d'utiliser plus efficacement les rnMihodes d'enseignerment par ha vulgarisation. Le principal objectif de cei ouvrage estde servir de rdfhrence aux vulgarisateurs en service. aux fulturs vularisateurs et aux tudiants diplkmis en vulgarisation.
 
Le Iravail du vulgarisateur y est assimilk 
 'i tine i;'lchc ,ducative. Losauteurs ont esquiss les 6tapes essentielles dI processus d'enseignenentet d'apprentissage des adultes. ils ont analys des f,., eurs importanisayant une incidence sur l'adoption de tochniques agricoles etl mclagercsarnliornes et comnpar les diff'rnts mithodes d'enscignemen en sebasant sur lur efricacitL respective et la port~e de ICur tiilisation.Chaque mthodc fait IVobjet dtune tude critique pour on dcgager lsoloments ossentiels, les principaux avantages et les limitations. Pour lsinstructions sur l'art d'appliquer cos donnes. le lecicur devra se reporteratix autres ouvrages cites oti ligurant dans la bibliographic. 
Les auteurs se sont fonds sur des r~sultats de rocherchesi l'ensoignernent officiel, relativesfi la psychologic et i I'art de vendre. IIs ontdonn6 une placo toute particulirc aux rtsultats d('ntlqtilcs stir larisation, CfTctu6cs pendant vulga30 ans par Ic Service Coopcratif de Vtilgarisation du DWpartceniet de FAgriculturc des Etats-Unis ot los Ecoles

d'Agriculture des Etats.
 
La pr.snte brochure est dostinc 
 ai rcmplacer lts brochures ci-aprs.aujourd'hui puistes : ( The Effectiveness of Extension in Reaching RuralPeople, IDept. Bull. 13841 (Lefficacite de la vulgarisation pour attoindri,ha population rurale), , Extension Methods and their Relative Effectiveness o IToch. Bull. 106J (Mthodes de vulgarisation et lour efficacit,respective) et " Relative Costs of Extension Methods which InfluenceChanges in Farm and Home Practices x ITech. Bull. 1251 (Cofits respectifs des mthodes de vulgarisation amenant des changeemonts dans lostechniquos agricolos ct ni~nagbres). 



MgTHODES D'ENSEIGNEMENT 
DE LA VULGARISATION
 
AGRICOLE ET MENAGERE
 

par 

Meredith C. WILSON, Direceur, et Glady GILUP, Sous-I)ireclrice, 

Division de 1( Recherche et de la Formation en maliere de Vulgarisalion. 

LE TRAVAIL DE VULGARISATION 

Le travail coop&atif de vulgarisation en agriculture et ellecononic 

dornestique aide ceux qui se livrent -i des travaux agricoles et dlconomie 
Icurs propres ressources ct cellesdomestique i utiliser plus pleinrent 

qu'ils petivenlt trotiver stir place, at resotidre les problkimes courants cl a 

face -I des conditions conomiqucs ct sociales changeantes. Parfaire 
les services rendus. oil encourage 1i population ruralel'enseigncnent c 

i faire des changements qui se traduisent par tine production et tne cor
produits agricolCS. Ia conservation desmercialisation plus CfficacCs ties 

ressources naturelles. tin foyer plus confortable. tine mcii liCUre santo. ct 

.iC vie Ianiiliale Ct conltnltlattairC plus satisfaisante. 

La pratitlue de la vulgarisation petit re contqie comme impliquanlt 

tLuatre staties distincts nlais cepindant etroitenlent associes. lUne trve 

description de chactin icces stades aidera -i dgager le r6le ties metho

des tans Ic cycle ICvtlgarisation. 

I" Stade :Un hon programme r6lonld aux lesoins de la population 
faitesrurale. - Parini les nonblbreuses choses iui peuvenlt re pour 

atteindre l'objectif general de iavulgarisation, il convient tiecommencer 

par choisir, pour I'application couranlte de la vulgarisation. et pour tine 

p&iode de plusieurs ann'es, les proleCs qtui representent les besoins 
gens Ideet les inftrts iniportants ties honmmes. ties I'enlnlcs et des jeuncs 

la canipagne. Le programme de vulgarisation doit &ire i la lois realisable 

et relever du domaine de la Ikgislaiion applicable au Service Coop&atif 

de Vulgarisation. 
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Methodes do vulgarisation 

La viwari.vation relit, h' .mrce ('inftirjnIv a.x /uoers rurax. 

2' Stade: Un plan d'action intelligent est tn 0lment londamental. 
- Une tois que Its problimes ont 6t6 dLterminds et qu'il a W convenu 
des solutions. le stade suivant, scion li logique, est la rise au point de la 
proc6dure progressive qui sera suivic pour mettre en ruvre le pro
gramme. Cela implique lia tixation d'objcctifs particuliers, Ic choix de 
methodes d'enseignemcnt, I'ktablissement d'un calendrier des activitds, la 
recherche d'UC cooperation de la part d'organismes qui ne sont pas de 
vulgarisation et la repartition des responsabilit6s entre Its membres du 
personnel tic vulgarisation. 

3- Stade: If est n6cessaire de poursuivre avec assiduitW et acharne
ment le plan ('action prdvu. - Un bon plan de travail constitue ]a faqon 
lia plus efficacC, compte tent, de toutes les circonstances, pour r6aliser les 
objcctifs cducatifs en harmonic avec Ic but g6n6ral de Ia vulgarisation. 
L'application des m6thodes d'enscignement et des activitds connexes 
incorporees dans Ic plan de travail exige tin effort systimatique, patient 
et continu LIe la part des vulgarisateurs impliqu6s. A moins que Ics cho
ses ne so ent accomplies au moment pr6vu et dans I'ordrc logique la 
plupart des avantages du plan 6tabli scront perdus. 11ne faut pas per
mcttrc it des situations d'urgence et :I des obligations non connexes 
d'entravcr la poursuite assidue du programme et du plan principaux mis 
au point pour rf'pondre aux bcsoins de la population rurale. 

4" Stade L'valuation des progr~s et des rdalisations accomplis 
trace la voie i suivre. - Des sondages effcctus de temps a autre pour 
ddtcrminer les progrbs accomplis dans la misc en oeuvre du plan et 
dans quelle mcsurc les objectifs du programme ont t6 r6aliss permet
tent d'adaptcr les mthodes et les activit6s it des situations nouvelles. 
Cette 6valuation facilite li revision du programme i des intervalles 
diterminds pour I'adapter ai la situation cr6e par les problmes rdsolus 
et Jes nouveaux problkmes qui surgissent. L'6valuation est essentielle 
pour ameliorer la misc en oeuvre de la vulgarisation. 
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La praliqw, (It, It vtlgarinioal u 	 diii'ls et cpenldantimpliq qutalrc , /ide, 
(;troitemem ic;i.( atre ex. 

La participation active des homnics. des femmes et des jeunes 
gens de la campagne ii ces quatre stades constitue pour eux un moven 
d'apprendre. La population rural devrait aider i identifier les pro
blmes qui se posent en rnat re d'agriculture et d'kcononie donestique,
participer .I la d~terrnination des objectifs r6alisables, aider -t tracer les 
grandes lignes des plans d'action approprits, y compris les m6thodes 
d'enseignernent et les activit$s connexes. et ii evaluer ICs progres accon
plis. 

II est evident u'iit tous les stades ic la vulgarisation. Ic choix des 
niMthodCs et des pratitules d'enseignement mises en (utivre aura line inci
dence directe stir le succs obtenu pour 'aire progresser chaque dtape du 
processus de vulgarisation. A chaque !.tadC successif Ic progrcs depend. 
pour tine large part. Lie l'el'icacit des int0hIodCs ct des procmlurcs ultili
stes dans la mist en (utivre dti stadC (11ii le pr&&cde imn&liateincnt. Tous 
deviennent partie inttgrante d'tine ntiode d'approchc d'CnsCmble du 
problme tie la promotion des individis stir Ic plan ie l'instruction atix 
fins d'atteindre I'objcctif g6n6ral de la vulgarisation. 

CARACTERISTIQUES DISTINCTIVES
 
DE LA VULGARISATION
 

La vulgarisation s'occupe ie deux tUiches ftondanentalcs 
I. 	La diffusion d'informations untiles et pratiques aflerentes a,

I'agriculture eta iAconornie dornestique. 
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2. 	L'application pratique de ces connaissances aux situations par
ticulires des exploitations agricoles ct des foyers. 

Bien que le c6t6 pddagogique ou 6ducatif soit acccntu pour pro
mouvoir ces tiches il existe des contrastcs frappants entre l'enscignc
ment par la vulgarisation et l'enseigncment scolaire. Dans une classc.
professeur s'occupc de rinstruction donn6e -LIdes enfants et it des jeun 

lc 
s 

gens qui se pr6parent i Ii vie. La vulgarisation porte sur des adultes ct
des jcuncs plac6s dans lc contcxte r6cl de ia vie. Participer i des activits
de vulgarisation est totalement volontaire, alors que la fr-tientation
scolaire est en grande partie obligatoire. L'cnseignement donie dans les
.coles se concrttise sous la forme de classes qui se succ~dent ct de cours 
portant sur tine natire particulire. Dans Ic cadre de la vulgarisation,
I'enseignement peut porter stir 1'&vcntail des sujets relevant de I'agri
culture et de l'conornie domestique, sO concentrant momentit un donn6 sur l'int&rt ou le besoin de I'individu par rapport Litin problkmc imm6
diat. Lenscigncment par la vulgarisation est sisouvent pcu officiel qu'il
est par moment difficile de distinguer Ics actvit6s p~dagogiqucs des 
activitts de service. 

On compare parfois I'cnscignement par hI vtilgarisation -LI'art de
vendre on souligne que le vulgarisateur s'occupe principalement de
( vendre , des idcs. 11est certain que bien des techniques utilis~cs par
de bons vendeurs pour vendre des biens matriels outides preslations de
service ont des applications directes en vulgarisation. Mais, dans un cas.
il s'agit d'une transaction matriclle cfTecttie pour Lin profit personnel
alors que dans I'autre cas il s'agit d'un processus p6dagogiquic assunm6 
par un organisme public pour amener des changements dans les attitudes,
les competcnces ou Ics connaissances de l'individu. 

g 

......... 

Le vul.qarisateur vend des ilhMes. 
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METHODES D'ENSEIGNEMENT 
PAR LA VULGARISATION 

Les mdthodes d'enscignement utilises par le vulgarisateur ont une 
influcnce dirccte sur I'cfficacit6 de sos travaux. Ccla est vrai, qu le 
vulgarisateur soit un vulgarisateur de comt6 ou un expert de I'Etat et que 
celui qui apprend soit un agriculteur, une femmc, un jeune homme ou 
une jcune fille vivant ihla fcrme ou une personne exerqant toute autre 
activit6. Comprcndre les capacitds ct les limitations des instruments 
d'enseigncmcnt dont on dispose cst cssentiel pour los choisir avcc intelli
gence ct los utiliser avec cfficacitW. 

Le vulgarisatcur doit sans cesse faire prouve de jugomrnt pour 
choisir les instruments de travail quil estime appropris pour ia t iche -i 
accomplir. On recherche la mithod ou lia combinaison de methodos qui 
a des chances d'tre plus cflicace que d'autros pour atteindro I'objoctif 
rcchcrcli. Cot objectif petit consister ii faire prendre conscience d'un 
problnme, -I encourager tin groupo iI s'organiser pour agir sur tin plan 
coopcratif, 'i apprendro 'I des personnes des techniques agricoles ou 
d'6conomie domrsticluc, ou i obtenir I'accoptation dos dcouvortes de 
la recherche sciontifiquo en ce LIi concorne la production, la comrnorcia
lisation et la consommation des produits agricoles. Le vulgarisateur doit 
toujours s'eforcer d'obtenir tin rendement optimum dII travail d'ensei
gnement de l'anne toute entibre comme d'une souIlo activid d'cnseigne
ment.
 

Le problmc atiquol so hcurte I'agent de vUlgarisation lorsqu'il choi
sit les instruments appropris aux diffrentes tilches d'enseignement i 
accomplir n'est pas facile, mrnme en mettant les choses au mieux. Le vul
garisateur cherche Liinluencer le comportement d'tn grand nombre de 
personnes dans des situations concretes. soumises a des changements 

Les exploitantscontinuels du fait de I'volution conomique et sociale. 

agricoles et les minagires du comt ont des intr&ts divers. lls dil&
 
rent largement solon leur niveati d'instruction, lour 'ge et autres carac
tiristiques qui ont tine influence sur leur r6action aux stimuli ducatifs.
 
Le programme de vulgarisation en cours reprsente tous les stades de
 
ddveloppement, depuis les notivelles tiches i peine entreprises jusqu'aux
 
projets qui ne demandent plus que peu d'attention.
 

Le nombre de vulgarisatturs de comt et leurs qualifications par
ticuli&os ont 6galement tine rdperctussion directe sur l'intensit6 de lef
fort d'enseignenent et ddterminent I'accent mis sur certaines mnthodes 
d'enseignemcnt. Dans chaquo cas, tin concours particulier de circonstan
ces entoure le problrin de I'enseignement et il y a lieu d'en tenir compte 
lorsqu'on choisit des mithodes susceptibles de provoquer les change
ments de comportement recherchs. 
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CLASSEMENT DES MITHODES DE VULGARISATION 

Lorsqu'il prdvoit les situations d'6tude et organisc les tlchcs d'cn
,eignenient, Ic v'ulgarisatcur choisit parmi Lie nombreuses conceptions de 
I'enseignement. Le jugenient cxerc pour choisir li nimthole lia plus 
appropric t tine situation donn&e ct l'habilct avec laquclle V'instrumcnt 
Lic travail est utilis ont tine influence directe sur li quantit et la qualit 
tie r'instruction qui r6sulte de i'effort tducatif. 

Les mthodes cniploy~cs dans I'cnscignement par la vulgarisation 
peuvent trc classdcs de diverses faqons. Quel que soit cc clissement, 
scion la forme ou Ic nombre et li nature des contacts, il est bon de ne 
pas oublier que dans la pratique, lIa situation nmaitre-lkve impliquc sou
vent I'utilisation conjuguc de deux methodcs d'enseigncnlent ou nmc 
plus. Par exemple, li visite au bureau de vulgarisation, au cours de 
laqillec donine lia communication orale, petit egalenent impliquer 
I'utilisation de matriaux 6crits ou visucls pr~pards pour tre distribuds 
au grand public ou pour tre utilisds lors de reunions. 

Dans Ic tableau ( Mithodes classdes scion leur utilisation >, les 
mcthodes sont groupdcs sclon le nombre et li nature des contacts 
inhrents :i leur utilisation. 

Dans li prcmierc catdgoric se trouvent les contacts individuels. Ius 
sont sotivent its titne demande de renseignements sur tin problkme 
agricole ou mtnagcr donna. 

La seconde cat6gorie de im.tholdes impliqtue des contacts avec un 
nombre important d'individus rassemblks dans un grotipe isol ou dans 
Iune des sdries de groupes connexes. Elle comprend toutes les rdtnions 
pour tons les genres d'objcctifs. 

Ces deux cattgorics impliquent des contacts face-,l-face. 
La troisinie catdgorie de mthodcs comprend les moyens eiployds 

par les v'Ilgarisatcurs pour diffuser des informations ,I tin grand nombre 
de personnes et exercer tine inlluencC stir celles-ci. 

Oitre lia diffLusion consciente d'inforiations gricc aux diffrentcs 
mnthodes tiont dispose Ic vulgarisateur, la diffLIsion indirecte des infor
mations provenant d'activitds particulii&rcs et ie lhi totalit de l'effort 
cducatif est tris importante. La quantite d'inlucncc et de factcurs indi
rects qui intervicnnent, devient tin l6ment important lors(itu'on value 
les rialisations de li vulgarisation. 

c Les melliodes classdes scion II forme )) sont illustrdes plus loin. 
Les brochurcs, les iniprims, les articles (ICjotirnaux, les Iettres person
nclles ct les lettrcs circtilaires, totrs ddpcndent largement du mot 6crit 
bien que ties illustrations soient souvcnt utilis6cs comme auxiliaires 
visuels pour li lecture du message imprim6. 

L'utilisation de lhi parole caractrisc toutes les r6unions sp6ciales 
oti gnrales organis~cs par Ic vulgarisatcur ou auxquelles il participe. 
Les films, les diapositives, les diagrammes oi autres auxiliaires visuels 
sont souvent utilises pour attirer le public, soutenir I'intr~t ou 
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augmenter 1'efficacit6 6ducative des rtunions. Les visitcs d'cxploitations 
ou des foyers, les visites au bureau de vulgarisation ou lcs appels 
t,6ephoniques it cc bureau impliquent igalemcnt ]a communication orale. 
La radio est 6vidernmcnt limite t la mithode orale de presentation. 

Des m6thodes d'enseignemcnt objectives ou visuelles qui dpndent 
presque totalement de I'attirance exerc6c sur la vuc comprennent des 
dcmonstrations de risultats, des films animt6s, des diapositives, des 
diagrammes et des auxiliaircs visuels du mrnie genre. l)es auxiliaires 
visuels sont sotIvent utilis~s pour complkter Ic mot parhk ou &rit. Les 
d6monstrations de m6thodes, les r6unions sur les lieux de dt~monstration 
des risultats et les Omissions de ttH6vision constituent en gdn&al une 
combinaison de mat6riaux visuels et de pridsentation orale. 

,If'thodt's ca.%;.tee .elni leur UTILISATION. 

Contacts individuels Contacts par groupes Contacts de masse 

Visites d'exploit ations et 
de foyers 

Reunions de dnions-
tration de nidthodes 

Bulletins 

Visites au bureau 
vulgarisation 

de Rdunions 
destinies 

de formation 
ax anima-

Iniprimts 

teurs 
Communications 
phoniques 

t616- Conf6rences Articles de journaux 

Lettres personnelles Confirences et r~ti- Lettres circulaires 
nions de discussion 

Dnonstration de r6- Ritunions stir les lieux Radio 
sultats, de dnionstration de 

r6tsuIltats 
Tourn~es de visites T6lcvision 
Cours Expositions 
R6unions diverses Affiches 

Influenc'e indirecte 
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LE PROCESSUS DE L'IDUCATION 

Avant de passer it I'Ntude ddtaill6e des diffdrentes mithodes utilis6es 
en vulgarisation, une revue rapidc des 616ents fondamentaux des faqons 
d'apprendre et d'enseigner peut contribuer i micux faire comprendre 
les 	 donndes et autres matriaux pr6scnt6s et ce qu'ils signifient pour 
Ic vulgarisateur. 

QU'EST-CE QUE LIDUCATION 

LUducation peuit rc definie comme 6tant I'art de susciter des 
changements dats le comportement humain. L'objcctif de I'enseignenent 
par la vulgarisation est d'incitcr les personnes a modifier leur compor
ternent de rnani re a contribuer -I l'an6lioration de I'agriculture et des 
foyers. Les changements de comportement de ceux qu'instruisent les 
vulgarisateurs peuvent prendre trois formes : 

I. 	 Une quantit accrue de renseignemnents utiles ou une plus grande 
comprdhension. Des connaissances accrues sur les sept alinents 
de base. la prairie mixte ou Ia commercialisation des produits 
agricoles par exemple. 

2. 	 Compitences, capacits et habitudes nouvelles ou meilleures, 
comme savoir cuire les I6gumes de faqon i viter toute perte 
excessive de vitamines, recoiter et engranger Ic foin de 16gurni
nCLses pour qu'iI conserve ses qualits nutritives ct choisir et 
emballer les produits pout Ic rnarchk. 

3. 	 Attitudes et idbhux plus souhailahles, comme se convaincre qu'un 
regime &quilibr assure une bonne sante, (ju'il est important de 
lutter contre I'erosion des ,ols et qu'une action cooptrative petit 

rc necessaire pour resoudre un proble:me dc commercialisation. 
Une 6ducation efficace permet :I Line personne de mieux comprendre. 

I'aidc ,I anMiiorer ses aptitudes ct fait naitre en clle des attitudes plus 
souhaitables. 

Pour parvenir il modifier Ic comportement par Ilducation. Ic vulga
risatctir doit avoir tine ide pr6cise : 

1. 	 des changements partictiliers dans les connaissances, la compr6
hension, I'habilet ou I'attitude qui sont souhaitables, 

2. 	 de la faqon dont los gens apprennent - de ha faqon dont on 
peut Ics inciter it changer, 

3. 	 de ia faqon d'enseigner - connaissance des mthodes d'ensei
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gncmcnt par la vulgarisation et aptitude i employer lcs mthodcs 
les plus appropri6cs pour provoquer Ic changement de compor
temcnt souhait6. 

LA MOTIVATION EST ESSENTIELLE, POUR APPRENDRE 
COMME POUR ENSEIGNER 

Lcs gcns sont pousss it apprendre si l' tudc rtpond ,I un hesoin 
fondamental. Les besoins fondamentaux, manques, d sirs, motifs, stimu
lants ou mobiles ont 6t6 classes de bicn des faqons. Lc classement suivant 
cst suffisant en cc qui concerne I'cnseigncment par ]a vulgarisation : 

I. 	 Le disir de s~curit - 6conomique, sociale, psychologique ct 
spirituelle. 

2. 	Lc d6sir de nouvcllcs exp&iences - aventures, nouveaux 
intrts, nouvelles ides, nouveaux amis et nouvelle faqon de 
faire. 

3. 	Le d~sir d'affection ou de r~ponsc - camaraderie, instinct 
grtgairc, instinct sociable; besoin d'un sentiment d'apparte
nance. 

4. Le d6sir d'61re appr&i - statut. prestige, exploit, tre cnsid&r0. 

Ce sont 1"I les motivations toutes puissantes exprimnc.s d'une 
mani&e g.n&ale. 

Un cilassement plus particulier des niotif,, incitant ICs adultes :i 
apprendre a 6tt donnt par le Dr. Irving Lorge (8)1. 

1. 	Les gens veulent acqucrir 
a. sante 
b. temps 
C. argent 
d. pop larite 
e. nicillcure .ppar'ixce 
1. scctritc pour !curs vicu: jo'irs 
g. louang,:s d'autrui 
h. confort 
i. loisirs 
j. orgucil de la rcalisation
 
1,. avancenic nt : ,,.1, ;Cs t1'aires. :ocial
 
I. plus de plaisi's
 
In. confiance enl oi
 
n. prestige pcrs.,;n'l. 

2. 	IIs dksirent 6tre : 
a. de bons parents 
b. sociables ct hospitalliers 

eI.schilirres en gras et enlre parenlh+ses renvoient aux otivrages 616, 
p. 	 135-136. 
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Ah~i/odes (-Ia.%s,;es velot lelf" FORNME. 

I'crite iarle Objective ou vistielie 

Illetins Rlunions ginirales et ioiinstraiions ie r
pariiculiiers de tottles suliinis 
cati'gories 

hiiprinis Visiies d'exploilations Expositions 
ei tic foyers 

Articles tie journaux VisieCs aui bureau: de Airicies 
'tigarisation 

I.ellres personnelles Commn icalions 06li- Films. diagramniies. 
phoniques diaposilives cl atitres

atixiliaires viSeLCS 

I cures circulaires Radio 

Rfuinions diediuionsiration de mlthodes 

Reunions stur les licux Lie dmonsiration de
rtistdlalHs
 

Reunions allcours desquelis soni utiilises ties 
iIIns, tiesdi:agram mes ci atiires auxiliaires visuels 

"'1'1uvision 

Inhiuwuc iminlirect,, 

C. :t la page 
d. critteurs 
e. tiers de leurs biens 
f. des pcrsonncs ayant tine inifluence stir Ies autres 
g. gr6gaires 
I. eflicaces 
i. (( les premiers ) 

j reconnus en rant qu'autorit,5. 
3. Is didsircnt : 

a. exprimer leur personnalit6 
b. resister it la domination d'autrui 
c. satisfaire leur curiosit 
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d. 6galcr ia perfection 
e. appr~cicr la bcaut 
f. acqudrir des objets ou en faire collection 
g. gagncr l'affection d'autrui 
I. s'aniiliorer cux-mrnes de faqon g6nirale. 

4. Ifs d sirent dcononiser 
a. du tenips 
b. de 1'argent 
c. le travail 
d. l'inconfort 
e. les ennuis 
J. les doutes 
g. les risques 
h. la g'ne personnelle. 

L{3 ,lc'l'.lelnfle.x )Jl. i.~IV . 1kh' Ilifli.1 II,I 3%'C'.a eiih'r i ptIIi'1(1ll .IJmij!ir(, 

fillh'..aijn
folldwit'lllal. 

C'est ha tfiehe dit vulgarisateur que de comprendre les dtlsirs ou les
 
molivatins profondL's des personnCs aeC ICsquellCs iltravaille. II doitleur montrer comment satisfaire ces aspirations fondamentales ell 
apprenant des choses inuvcles, Le vulgarisazeur doit dcolvrir les
objectifs personnels de cclui qui apprend et adapter son enseignenent -I ces objectifs. Si lne ni, nagre a Ic dsir d'amdiorCr sa sant i et celle
 
icsa faniillc cola piut I'inCitcr ,iapprendre ii inieux choisir et 
 i miCux 

preparer les aliments. Avoir besoin u'tnrevenu plus important petit
&'irele motif qui pousse I'agriClteur :i apprendre conmment on pet
produire du lait de faqon plus rentable en nourrissant les watches
laitieres cn proportion du lit qu'cllCs doivcnt prodUire.

Indiqur L des individus que Ic fail d'apprendre snIettill leur 
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permetira de satisfaire un ddsir ou de rdpondre Litin besoin les incite L 
apprendre. 

Un grand dAn est donn6 i ' tudc lorsque cclui qui apprend peut 
voir que sos nouvCllcs connaissances auront pour lui une valcur inirnldiate 
en rcndant sa propre existence plus satisfaisante. 

Lin disir ou tin besoin est done le plus ri~cl et Ic plus dynanique 
Lies mobiles du point de vtie 6ducatif. 

tUIIIMENTI'S ESSENTIEIS DE L'f DUCATION DES ADULTES 

Parmi les nombreux c1kments ncessaircs pour qi les adultes 
tudient, quatre s'appliquent nettement 1i-'h vulgarisation : 

1.Les adil(es apprennent le mieux (plus rapidement) lorsqu'ils ot un 
vif d~sir u'apprcndre. - De nonbreuses personnes s'adrcssent at 
vulgarisatcur parce qu'cllcs d6sirent obteni r des renseignenlents ct 
tiie aide stir des problkmcs precis. llles ont dejit Ic dcsir d'apprendre 
ct plus cc dsir est grand, plus Ic'eort mental ct physique (Itiellks 
feront scra intense. Cc sont les personnes ICs plus facikcs -I 6duquer. 
Bicn d'autrcs (et cela comprend in groupc tiUl hi vulgarisation 1'a 
pas atteint efficacement du fait d'un personnel liimit) no'nt quI'unti&sir 
vague cL confus d'apprendre. En cc qui les concerne ilfaut faire 
naitre cc dsir. Cc sont les personnes aixqIUClls il st Ic pilis 
ditficile de dispenser tin enscignement. 

2. 	les adultes al)prnnent le micux Iorsque Icurs objcctifs sotit bien 
dleiilis. - Atitine personne, ititre individucl Oil ell lt €tiC 
membre dun groupe, ne petit agir itmietix avant d'avoir nettement 

ecid cc qu'clle desire faire. Lorsqu'une personne prend conscience 
qticlle a besoin d'apprcndre alin d'accomplir cc qi'cllc reut, elle est 
bien engage stir hi voie de I\Ntude. Ouand 1*hve dcidc d'agir, il 
librc tine 6nergie qii petit ttre misc en action. 

Seul tin noinbre limit d'objectifs rtalisables doivent &tre pour
suivis i la fois. 11vaut beaticoup mietix qtic 1",1vc se lixe qtuelques 
btis taciles tjui pourront trc aiteints chactin itleur tour que 
d'tciouer parce qu'il s'est fix6 des objectils trop d1v~s et trop 
nombreux. Lorsqiil n'a pas d'objectif valable, c'est le vulgarisateur 
qui devra orienter petit i petit I'enscignement vers des objectifs 
niejlleurs. Le stcc~s oi lichec West important que par rapport a 
l'objectif de la personne. Dans I'absencc d'tin but ou d'un objectil', 
auticun r6stiltat ne vaut plus qu'tL atitre ct on ne peut 6valuer les 
progr.s effectus. 

3. 	 ILes adultes apprennent mieux lorsqu'ils fournissent un effort pour 
apprendre. - Le troisikme clement n~cessaire pour apprendre est de 
otirnir un effort. Chaque personne doit apprendre par elle-mnime car 

personne ne petit le faire a sa place. Apprendre est tine affaire indi
viduelle. Par l pratique, les personnes acquikrent des techniques, 



VUlGARISATION AGRICOI. ET M11NAGRE 13 

des habitudes et l'aptitudc di r6soudrc des problrncs ; c'est un pro
cessus graducl. C'cst par ]a pratiquc qu'on apprend. 

11 cst n6ccssairc de s'cxcrccr continuellement pour retcnir cc 
qu'on apprend ct pour quc dcs habitudcs se forrncnl. Un agriculteur
Wa pas obligatoircmcnt appris it appliquer l technique qui lui a Wtc 
recommandec parce qul'il I'a cssayc. 11 I'a apprise s'il continue I 
Ila pratiquer. 

Le vulgarisateur doit veiller it ce clue hi pcrsonne (Ili apprend
flasse cc qu'elle doit apprendre avec de plus en plus de dcxt)rit) 
Ceavec tine qtialit6 d'Cx&cition ie plus en plus grande. Cc West pas
seulernent Ic nombre de fois qu'un action a &tt rdpdtc qui d~ttrmine 
le dcgr d'apprentissagC, mais surtout I'attCntion ott 'effort nlis en jeti
dfals chaque rt'p~tition. Une tfichc accomplic avec inlit et intensite 
petit suflire pour apprendre alors qu'une s&ie de r~pctitions sans 
cnthousiasme petit etre relativenlent infructueuse Llu point Lie Vtc 
de I'apprentissage. 

4. Les adultes apprennent mieux Iorsqu'ils lirent satisfaction de ce (1uils 
ont appris. - II est maintenant bien 6.tabli (Iuc ceux qui apprennent 
cherchent it r ussir dans cc quils font et tendent ii tvitcr les situations 
qui leur apporten tin sentiment de frustration. IIs apprennent mieux 
Iorsqu'il existe tine r&compense -t l'6tude, sotls forit de besoins 
satisfaits ou d'un sentiment g~nral de satisfaction dCvant Ic travail 
accompli. On a tendance it refaire les choses apprises qui ot 1inCIet 
satisfaisant. L'agricUlteur qui obtient title rcote de plus impordemals 
tane en plantant des graines hybrides poursuivra vraisemibllenicn! 
cette pratiqtIe. La satisfaction tire d'tine chose apprise fait que in 
sinttgresse i d'autres an,,liorations. I1 esI souvent nccssairc qie le 
vulgarisateur aide celui qui appreid it voir qt'il s*approche de 
I'objectif recherchW et qtt'il I'aide it prendre conscience des progris 
accomplis et :t les 6valuer. 

Ces quatre facteurs qui interv'iennent dartis le processus d'appren
tissage sont Olroiten Ientlis entre etix et. iI etix toils. c'enl tiLne sittiation 
datIs laqtielleIl personnC apprend rellenient. UIn fort dsir d'apprendre 
entraine Ilafixation d'un objectif tdLtudc. Savoir cc qte I'on 'eti faire 
favorise tine action rdkllchie. RWp~ter cette action en s'appliquant renforce 
I'atude. La satisfaction ressentie lorsqu'on atteint avec succ s tin objectif
qui en Vlaut hi peine stimule IC d&.sir tie poursuivre l'6tude eli s'orientant 
vers d'autres objectils connexes. 

IETAPES I)ANS L'ENSEIGNEMENT 

AU cours de I'expos6 prc&)ent, I'attention etait centrc~e stir celui 
qui apprend - I'agriculteur, h rninag&re. le jeune homnie de la 
campagne. Aux fins de provoquer les changements souhaits dahis le 
comportement des personnes, le vulgarisateur doit organiser les aci\'iitts 
Lie mani;re ii crier une rdpttitioi ie I'attitude souhaite, chaque rt tpilion 
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s'appuyant stir celle qui la prc de. S'attacher ainsi 'I organiser une 
succession de tfiches 6ducatives augmente beaucoup I'efficacit6 de I'tude. 
C'est I'avantage dt, progranmme d'enseignernent stir les mthodes t6duca
tives par action occasionnelle et fortuite. Cest pourquoi le vulgarisateur 
prevoit et arrange des situations et des activitds gr;ice auxquelles 
I'attention de I'apprenti 6ventuel est atuire stir hIachose ,aapprendre, 
son int&r t est accru, un d&sir cr& et l'action favoris&e. Outre le fail 
de fournir des renseignements L cetix qui dsirent apprendre, le vulga
risateur cr& un &ksird'inforniation chez ceux qui ne sont pas intressds 
par les aniliorations relatives -II'agriculture ou aux questions rnlnag~res. 

FAoTION 

"N IPNITO 

LI;Iitp 0 ' l.'. dals I'( 'i.,'lCI 

)Danscerlains cas ilpeut nLrnLe lr nessLiir.ed utiurnionter Line forte 
rt.sistance au changenent. l'ha ilet avec laquelle le vulgarisateur 6vaie 
les conditions dains lesquelles les personnes apprennent. et emploie les 
techniques approprices pour faire franchir aux personnes les tapes 
successives dc I\Ctuile, &tl-ernie Icfl1icacit6 dc I'enseignement par Ila 
vulharisalion. 

Certes, les etapes de I'cnseignement sont t r~s proches des 
qu(lare Idenents necessairs ii I'Xlude. Seul le point de vue dill' r. La 
repitilion, dans les six stades ci-aprs d'un enseignernent ellicace. melttra 
une fois encore en valeur les lnents fondamentaux dans le rapport 
miaitre-&lve. 
I" stade :Capter I'allention de celii qui apprend. - Les agriculteurs 

et les iiinagres ne sont pas toujours conscients des progr~s qu'ils 
peuvent realiser grfice LIIa recherche scientilique et aux expdriences 
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couronncs de succis faites par d'autres agricuheurs et d'autres 
m~nagires. Dans cc cas, li premire tfiche du vulgarisateur est 
d'attirer l'attention de I'clkvc tvcntuel stir 'id'c notivelle 00 
meilleure. 'ant quc l'attention de lipersonne ne s'est pas concentrie 
stir lcchangement VOlti il Wy a aucune prise de conscience don 
problkrmc -i rcsoudre oi d'un besoin. L'atieniion est lcpoint tie 
dpart de l' vcil de I'in&rt. La cdlbrc affiche de recruternent 
de liMarine de Guerre ties Elats-Unis : ( Engagez-vo s dans la 
Marine ),,rcprcsentant ill fringant sotis-oflicier contemplant one 
scne encaittc clans Lin pays lointain, est Ln exemple tie strata
gtnic efficace potr attircr I'attention. 

2" stadc : Stimuler I'iCt-rkt de cMid qui apprend. - Lltne 'oik qoe 
Iattention a t capt&c, ildevient facile pour le volga risatcur Lie 
faire appel aux besoins o mobiles fondanlentaux de Ia persollne 
et di'\vei!ler intdrct poor qu'eiCI it examiner I'idcC. Leson contllie 
vulgarisateUr, par ctapes 'aciles. r'vdc a ceilii qui apprend comment 
linooveile cotllpctence oi technique Va contribuer it son honhcur. 
LC message do vtolgarisatCUr dolt ttrc present(, tie faqon attirantie 
et iel'ioii it 'exiger Lii'in faible elort mental de lipart iecelli 
qui apprcnd. Le bref message radiophoniquC prCselIt d'nUnc \,oix 
agrtable. I'imprin tie vulgarisation bien illustre et rtdige avCc ies 
imots courts, Usuels, bien connts et eniphrases ct paragrapies cotiris 
q1i assurent title lecture facile, soil tie hons outils po.ur stseiter 
l'intdr't. Lit prdscntaioln dune settle idc it lifois, claire et prccise. 
est tin aire facILur important pour iaire naitre F'intir. I.all'iche 
ierecruteneni tic la Marine doilt otis a\ons parhe prectdentinlei. 
ne dit o)t dtilspas <(1ingagez-vous dans l'Arinec i( Einga.we/-votis 
I'Armnce de I'Air )). File ne s'applique pas aux forces arnices dans 
leur ensembe. FIIle dit , lIngagez-voos ialls la Marine ) ct pour 
accroitre I'intrCt lans cetie icice particulicre on a ajootlc SIoo0s 

et vovez Ic illonde )) qui folit appel ai desir prolondti c \'oages 
et d'aventures q1i CxistC vraiscnblablenlet chez ties homlies jciiles, 

'ani l'Igc recherche dants l Marine tie Giierrc. 

3"stade :Faire nailre le dlsir de renseignement chez celi tili apprend. -

Le vulgarisateur s'elforce tie siittler tie 'i oil continue I'interct tic 
celtti qui apprend pour l'icie ioouvclIe olt I tchniutleC miietiCUre. 
jusqu'it cc titie cet intrt dceviCnne til tsir ou title motivation 
sulTisamilient puissante pour forcer i agir. L'agcnt tie vulgarisation 
perstiade celui q1i apprend title Ic renseigneient s'appliquc direc
ternent Lisa situation, (ituC Ic failt c'accomplir lhtchose itii permeitra 
de repondre -I iil tisir oit till besoin prolond. L'aricle iejournal 
ou lhi lettre circulaire qui expose connent tin autre agricultcur ou 
tiie aiutre iniagzrc a utiilis, avCc stIcc s hi technique ct l'excursion 
qui donne I'occasion d'observer comme nt d'autres ont rsolut Ic 
ntiic problcnie, sot ties nthoLcs sotivenl ttilisdcs par Ic vulga. 
risateur pour renforcer I'itr~t tie cclui qui apprend jtIstu'aI point 
o0 ilenvisage dagir. 
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- L'action suit4- stade :Convaincre celui qui apprend qu'il doit agir. 
lorsque le disir, hi certitude et la perspective d'une satisfaction 
font qu'il est plus facile pour la personne d'agir que de ne pas agir. 
Le vulgarisateur veille i cc lue celui qui apprend sache quclic action 
est ncessaire et comment ildoit proc6der. II s'assure egalenent 
que celui qUi apprend voque l'action en ionction de sa propre 
situation particuliere et a pris confiance en sitpropre capacit6 d'agir. 
Des visitcs aux lieux de drnmonstration pour observer les rdsultats 
et juger ha valcur de la technique dans des conditions locales, 
lhparticipation ,i une reunion de dnonstration de mthodes oi, 
outre le fait d'entendre les explications et de voir la dnionstration 
faite par le vulgarisateur, les membres de I'assistance ont I'occasion 
de manipuler tin 6quipernent sptcial et d'essayer Ia technique 
amelioree. tous ces elements sont des exemples des mithodes qui 

peuvent tre utilisdes pour transformer I'intr t et Ic disir en 
conviction. 

5"stade : Faire agir celiji qui apprend. - A moins que ha conviction 
ne soil convertie en action. I'effort ducatif est sttrile. La tache de 
I'agent de vulgarisation consiste itfaciliter I'action de celui qui 
apprend. Si I'anlnlioration i apporter i1 l'exploilation oti au foyer 
ndccssitc tin iattriel ou tin &quipement special, c'Cst aI vlgarisa
teur qu'il incombe d'en trouver Line source facilenent accessible. 
dont Ic prix est abordable et qui poss~de Ies normes requises. En 
Ll'autres mots. ICvulgarisateur dcvrait prtwoir les ecueils et Its ditTi
Ctlti.s quti pCeLvCnt cpnp&her I'action e prendre les elsures n6ces
saires pour Ics supprimer ou les contourner. L-c fail d'apprendrc aux 

Iltter contre inC attaquc scricts I insceteSagriculteurs la Iaon LIe 
ci utilisant d'uIie certaine faqon miine nouvelle pr paration cliniiquc 
ne sera pas suivi LunC actionp le agricultcuirs i moins qtiils 
ne piisscnt se procurer cC nouveau produit chinique sails diflicults. 
I)ans Ic cas oi tin &LltipemCnt sp&ial est nicessairc pour appliqicr 
Ic prodtiit, il tatit galeniet prendrC LIeS Llispositions i cci elyet. 

6, stadle : S'assurer que Meid qui apprend tire satisfaction de son 
action. - L'cnseignement par la vulgarisation aura atteint son 
objectif lorstLuC I'agricullcur, la iniiagire on le jeunc liomme le la 
campagne eprotiveron une satisfaction apres avoir rsolu un 

i tiln besoin, acquis tine notuvelle iechnitlue,probl6nie, fait face 
ou rcalis tout atitre changenient de comportement. Le fait qie Ic 
vulgarisateur continue ii s'inti&esscr aux travaux Lie la personne 

utti apprend, aide cette dcrnikre :iL ieux valuer les progris 
accomplis, renforce Ils satisfactions oblenucs, minimise les ennuis 
et lii donne conliance dans sa capacit de poursuivre I'action avec 

de lhsatisuine satisfaction croissant. Etant donn6 l'importance 
faction en tant que force incitant Li apprendre davantage, il faut 

quc les objectifs tie I'apprentissage soient simples et adapts aux 
aptitudes de celui qui apprend. Le vulgarisatur doit envisager la 
possibilit de fraginenter les tfiches difficiles en tfiches moins impor
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tantcs et plus facilcs ilaccomplir. La satisfaction et la conliance quirisultent du fait d'avoir bien rdussi chaque petit travail aboutirontlogiquemcnt -i I'accomplisscment des travaux difficiles. v Un client
satisfait est la mcillcure rgclame ), s'applique aussi bien au vulga
risateur qu'au d~tailant. 
Lcs moyens d'action dont dispose I'agent de vulgarisation pourarranger les situations dans lesquelles se fait I'6tude ne conviennent pasde faqon Ogale aux six stades plus haut laesquiss6s. Certaines, comnieradio, Iarticle de journal, I'affiche ct l'exposition peuvent attircr l'attentionde celui qui apprend et stimuler son int~rt. II faudra peut-6tic fairedes visites d'exploitations ou des visites de foyers pour attirer l'attentionde certaines personnes. D'autres mtithodes comme la brochure, la lettrecirculaire, ladnonstration de r~sutats, ha dmnlonstration de m6thodes 

ct la reunion de discussion peuvent convaincre celui qui apprend qu'ildoit et petit clIectuer I changement vouIu. L'ef'ort 6ducatif qui provoquelaction pout itre ine visitc i Line exploitation ou tin foyer, Line visiteall bureau de vulgarisation, ou tout autre des divers instruments d'ensci
gnernent utilis s par Ic vulgarisateur. 

Mme si les diverses nithodes d'enseignement ne conviennent pas
egalement pour faire progresser chactne des diltrentes ,tapes de
I'enscigncment, chaquce nMthode danspetit, certaines circonstances,
contribuer -i chaque tape. Les titapes elles-n6imes peuvent galernent
a certains moments se confondre et 
 perdre tie leur caract&e bien dini. 

LES FAIONS D'APPRIENDRE ET D'ENSEIGNER SONT
 
INTE RDIiPENDANTES
 

L'exemple hypothtique ci-apr~s, montrant comment une niiagere,mnre de famille. apprend it servir des menus quilibrs grice auxconnaissanccs acquises par Ictruchemcnt tic hi vulgarisation. petit scrvir,I illustrer lacorrt-lation ciroite qui cxistc entreIes ,lrneints nccessaires 
a I'apprentissage et Ies statdcs de l'enseignement. Dans le cas d'un autreproblme et d'tin ensemble tic circonstances diikrentes. ilsera peut- trentcessaire d'avoir recours "Ities nithodes d'enseignement tr~s diiT~rentes. 
Cas illustrant comment s'effecluent I'apprentissage e( l'enseignement. 

La personne qui apprend - 1'epouse d'un producteur laitier. 
l'enseignant - la nionitrice d'enseignenient m6nager de corte. 

Dr-SIR ou besoin 
1.En tant que m6nagre et rne de trois jeunes enfants, ]a femme

du producteur laitier a certains d63sirs gitntraux et particuliers, 
notanment : 

a. elie d6sirc une mcilleure sait6 pour clle-mnme ct pour sa 
farnille 

b. de beaux enfants 
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c. sur Ic plan personnel, elko d~sire trc plus &kgantc et tre 

mince. 
la a besoin de savoir2. 	Pour satisfaire ,I ces d~sirs, mnnagre 

quelles categories d'aliments constituent un rigime convenable 
dlie doit preparcr ces aliments pour qu'ils conserventct comment 

leurs qualits nutritivcs. 

I.'ATTENTION est attirn& 
d'exposition de la1. Elk' visite. -'I Ia foire du comt6, Ic stand 

stir 	Ic riginme bien 0quilibrconseillre mnag re qui porte 
petit d~jeuner. djcuner, diner. 

LINTI ERT est graduellenent suscit 

I. 	Elle entend ,I la radio une srie de causeries organisees par les 
'ulIgarisateurs et portant stir les sujets ci-apr~s : 

a. 	 les repas .quilibr~s, garants d'une bonne sante 
h. 	 (,que'st-ce qu'Lin regimc 0quilibr ? ) 

'importance d'un regime quilibr pour 0viter I'embonpoint.c. 

equilibr# 

Wsihats qiu pe obtii 4IIlne u miltag~j'(r('... 

Cuisine ), 

s kilo. ...a.iri.rr h t launilh' tin ri,;,i l p1t. Hill iet perdre que/u 
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2. Elie lit des articles sur la valcur du lait, des Itgumes verts oujaunes ct des aliments contenant de la vitamine C dans lescolonnes du journal local r~serv~cs a l'cnscignement mnager.
 
Le Dr-SIR de servir 
 un rdgime 6quilibr6 devient tr&s fort 

I. Elle fait des efforts pour en apprendre plus sur cc sujet ensuivant une r6union locale au cours de laquelle l'animatricefait uric confrence illustr~e sur les rtginmes 6quilibrcs.2. Elie commence fi comprendre cc qu'cst un r~gimc 0quilibr6 etcomment il assure une bonne santo et permet d'6tre mince.
 
CONVICTION
 

I. Elle acquiert ha conviction que les repas qu'elle sert habituellement ne sont pas bien 6quilibrs ct que certains aliments nesont pas prpars convenablement. 
2. Ellc acquiert la conviction qu'en servant moins de pain,patisserie et de gfteaux mais plus de 

de 
1gumes frais. de lait et defruits frais, elle assurera i sa famille comme .I elle-mnme un

regime meilleur. 
3. Elle acquiert la conviction que des repas bien icquilibr~s ne sontpas plus longs itpr~voir ni plus difficiles itpr6parer que les repasqu'elle a jusqu'alors servis. 

ACTION 
1. Elle dcide de servir de meilleurs repas.
2. ElIe assiste i uine rtinion Lie demionstration Lie nlthodes sLirla pr6paration des repas, au cours de laquelle clie a la possibilitede poser des questions ct d'observer comment on peut rt~duircle temps ncessaire it la pr~paration des repas.
3. Elle essaie de servir des menus mieux quilibr&s.
4. L'habitude est crnc par le fait de continuer -I servir de mcilleurs 

repas. 

Elle est SATISFAITE car 
I. Elle sait qu'clle assure i sa famille un regime &luilibr .
2. Les membres de hi famille ont bien accuelli les changements

apportts dans les repas.
3. Les enfants grandissent et se dtveloppent bien.4. Elle reqoit des compliments d'amis et de v'oisins qui ont rcmarquc 

sa taille plus fine. 
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COMMENT PEUT-ON MESURER L'EFFICACITE 
DE L'ENSEIGNEMENT PAR LA VULGARISATION ? 

Pour amtliorer I'emploi des mntuIChodcs d'enseignen.'nl par la vulga

risation il faut efleetuer Lies mesUres et lenir ies C0mj1tCs. Cel exige 
un nmoyen scientiqtiue Lie rassemlbier et dh'alucr Lies fails. II tie flUt 

pus considercr les ehoses conille llant tie soi. Une preulve valable di'LnIC 

nttire sfire Ct ol)jeCtive doit tl'e stbsiititI& "Itinle opinion sans IondenIlent 
ct I Lies dt&sirs ne correspondani pas a' ha rtalit6. 

CoIment petit-on determiner si I'enseignenent a prodtiit ICs rcslultIats 
scienliliqtienlet his0tilalaits '? l)e tuels aIits a-L-oin hesoin pour vaultier 

ties difl'renieslitliodCs utilises pai i vUlgarisaietir pourContrihlntio 
enscigner ? 

L.e nombrC dttuidiants inscrits aux cotirs donnes par tin cliarg de 
coturs et le niveau atteint par les tLtidiutnts Ct d(ermintI par des exmllens 
Lcrits ou oratix et autres proCedtircs ollicielles de conlrole constituent 
des nIoyens tillquats poiu determiner I travail accompli pa r Ic 

professeur. I)ans le commerce, cest en se basant stir le voltime des 
ventes de protduis onu ie prestal ions de service qLuton Lvatlue le travail 
di'mll veLdetir. 

I)ans hc Cas I L uILga risatltir, IC i0nre ies visites ai htireatLi de 
vulgarisltion. les visiles d'expoitations ci de foyers, ICs hulletins distri
hti le nonIlre ie personnes pr .seltcs atux retinions, Ies ImIelmbhrecyS tie 
4-11 ('lutis1 enr61es, les projets des 4-li ('lubs iniiens I bien, e.l tiutres 
el611nit Iigti rant dans Is dOssiers et les rapports donnent iuelIie id& 
dti nnlolbre tie personnes Illi ont profit , de son travail. i)Wiernliner le 
nomibre ie cetix qit lisent les articles tie vulgarisation paraissailt dans 
h'l II'pess',C Cl ICs jOtlInoX Igl'icoles otI (tni e otilClt tine elission dC 
vuligarisain i la radio exige tine e par Sonlti age deseLitltiUt atp res 
lectetrs ei auditeurs possibles. Mais Ioutes Ies donilucs de cc genre 
inditoitent surtout da1ns ticilie inestire hi ciient61e dtu Service tie vtlga
iisalion a etl ttilcuc pamr l'nseignenlnt dispens6 dtinS le calrc tie Il 
vl~tiI'aistllii iin. 

A loims q il se sit pIodtit iueluitie cliangemnent de comportenlent 
allriihlable ii I'enseigne en par hi Volgarisatiin, I'agriciIlleur, Ila nitna
g'e. Ic jelIel h111C OILtOLtC attire persoinne toticlIce par hIl vtuig.
risat ion na rilh appris et le vulgarisatetir n'a pas enseign. La nature 
largement ollicieiuse le l'enseignenient par III vtilgarisation fait qu'il 
est dillicile d'ohtenir tine preuve satisl'isante des changements qu'il .t 

1. Aux lI F s-lial ,is, Its .4-11 Clubs soni ties orgtanis;aiions li rtles pour ties 

jeunes gen. "g.s tle I1) -' 21 ins. 



.
VUL.GARISATION AGRICO.E II"E NI.NA(;;RiI 21 

provoques chez les personnes. Cependant, les ((6tudiants )) de ia vulga
risation sont dans une situation oil ils ont Li faire face atux problkmes 
ie la vie riclle et ob le point de vue, I'habiletW on les connaissances 

acquises peuvent souvent tre irnmt6diatenent utilis~s dans I'CXplOitzitioU, 
it la maison, otu en relation avec des activites comnunautaires. )e cc 
-ait, il est possible tie s'assurer avec un haut degr6 tie certitude qu'un 
changement r6el a cu lieu it hasuite tiune relation maillre-l..vc l.e hiit 
qe hi cuisine a ct6 |1nodCrnis&e, le terrain mis en terrasses on que l 
cooperative fonctionne tic laisse alucun doute. II s'agit simplenient de 
d&couvrir hi prCuve du changCnment et ti tablir qu'iI Cst ifl. directenent 
ou indirectement, it l'enseignement par la vulgarisation ou it des sources 
dinl'ormation et dct Litit ne relevant pas tie ha vulgarisation. 

ILe recenscment fournit ties renseignements sur i'volut ion tie I'agri
culture et tie la vie rurale qui s'est prodUitCi an cours LI'Une pcriodc 
colivrant plusicurs ann6es. Bien que valables, ces donnees ne distinguent 
pas les progr:s dts aux eforts de vulgarisation ties contributions aux 
mnies objectil's apportees par les 6coles prolessionnelles. les organisations 
agricoles, la presse agricole, ties 'irmescomierciales, des programmes 
gotvernementaux particuliers ct ties oIgrifliSmCS sC111Ie)mlhiCs. 

La population rurale est mieux place quC luiicottLIUC pour rcvcer 
quel travail de vulgarisation I'a incit6 it ecfectuer les changements 
signal6s. Cela est particulirencnt vrai Iorsqu'on dsire ties rensci
gnenlents stir I'elTicacitW relative ties ditTIrents instruments et methodes 
employs par les vulgarisateurs. 

L'entiliu tc (Itli consiste Li interroger personnellement chaque agri
eulteur et chaque mitnag&e stir la mesure tians latitelle ils ont adopt6 
ties techniques ani6lior~cs en r6ponse aux stili de hI vulgarisation 
est tin outil scientilklue pratique pour 6VaIuer le sUcc's tic I'etlort &lucatif. 
File est t6galement utile pour duterminer ICs 1m6tIotcs Wenscignemnt 
utiliscs par les vulgarisateurs. I)e nombreuses entlutes tic cc genre 
ont 6( 6 nienes tans toutes les rt~gions ties Etats-Unis sots Ia forme 

A ntoins qe Wait e t lie qtw que changentent attribuabh, i 'enseignem'nt 
par hi vi'dgari.votnivii. rin it'a e' e'nsetN'gl; i I'agrictlteuur. e aItnatlre 

2 
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de vulgarisation et des. divers
d'une action conjointe du Service f~d~ral 

services de vulgarisation des Etats. 
une certaine lumi~re

L'ensemble des risultats de ces enqtites jette 
dans Ics conditions rdelles 

sur l'efficacit6 des m6thodes d'cnseignement 
I! est bicntravaillent les vulgarisateurs de comt6.dans lesquelles les 

6vident que cet ensemble ne petit ri~vtlcr qu'cn termes generaux 
de 

possibilits et Ics limitations des difftrents moyens et organismes 

il fournit des indications stir les facteurs dont
vulgarisation. Ccpendant, 

lorsqu'on d6sire pr6voir I'cfficacit des diffIrentes
il faut tenir compte 

concours de circonstances donn6.mithodes dans un 

DES DIFFtRENTESEFFICACITE COMPARIE 
METHODES 

II faut deux facteurs lorsqcu'on waluc l'cfficacit6 des
considrer ]autilis6es dans 'enseignement dans le cadre de

divcrscs mthodes 
pour anlener les 

vulgarisation :) Ile succ~s remport6 par la methode 
souiaits et 2) l'eflort 6ducatil 

personnes a faire les changenients 

d6ploy6 a cette fin.
 

particulier d'enseignement petit
L'inlluencc totale d'un moycn etre 

le
importante du fait du r;le pri.poidkrant qui lui a .t6 attribut6 dans 

des r6tinions
plan d'enseigncment. Par exemple. lI grande influence 

a cc
de d6nionstration de iinthodes dans l'enseignement m6nager est due 

d'enscignementqu'elcs sont largcnient itilis cs par les monitrices 
totale d'unc mtiode petit tre

mt3nager. Rciproquenlcnt, l'inlucnce 
du fait cst utilise lans I'enseigncmentqu'ellc pCurelativenleit faiblk 

Ccci expliqtc l'inlluence relativement rduitc des 
par i vulgarisation. 

pour changer les techniques imnagcres.visites de foyers 
uniit de temps consacrnc ii ine nMithodc particulirc d'cnsci-Une 

qi'tine quantity de 
avoir un rendement plus important

gnement petit 
tine mrthode d'enscignement.

travail correspondante consacre a autre 
la lettre circulaire constituent des 

L'article de journal, la radio et 
a ces rnoyens

excmples de grand rendement par unit6 de temps consacre 

par les conseillcrs agricoles. L'exposition et les dhmonstrations de 

de mdthodes d'enseignement ayant tine
r6tsultats sont tics exemples 

par tr1it4 tIe temps.influence sur relativeimcnt peutide personnes 
conjuguc de deux oti plusieurs11 est possible qucLI'efficacitW 

etre
mthodes utilis~cs pour se completer les tines les autres puissC 

suiptricure 't la somme dLe 'efficacitt6 desdites mithodes utilises stpa

dont Ic travail rtissit Ic mieux est 6videmmentrtment. Le vulg:arisateur 
celui quii tilisc Ics outils d'enseignement dont il dispose de faqon ia 

obtenir le rendement maximum de I'cffort 6ducatif dploy6 pendant toute 

tine ann6c. 
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i est difficile e dternliner avec tine prcision satisfaisante Yin
fluence et le coit des mithodes utilises dans I'enseignement dans le
cadre de fa vulgarisation. Cette difficult6 est accrue par le caract~re 
officieux du travail de vulgarisation et les nornbreuses occasions d'ap
prendre qui s'otrrent i la population rurale. 

Les enquites sur les lieux elIectCties par le Service Fdral et les
services d'Etat pendant tine de ans donnent dep~riode 30 nombreux
renseignements de valeur en mesurant I'inlluence Ct i'eilicacitW relatives 
des instruments ducatifs utilis s par ]a vulgarisation. Grice aux interviews 
d'agriculteurs et ie mniagres individuels r~sidant dans toutes les regions
ies ltats-Unis, on a obtenu des donnes sur des milliers de techniques

agricoles ou nm~nag&es adopt~es, totalement on en partie, Li ha suite de
I'inlluence de i. vulgarisation. Dans chaquC cas Lie changenient de 
technique on a identiliW les mr6thodes d'enseignement avant contributi Ai 
cc changernent, dans la mesure o~i I'agricultcur ou hi m~nagre tait
capable de les identifier. I1 ttait parlois difficile pour I'agriculteur
de se rappeler la source exacte des renseignements qui l'ont amnen 'i 
mettre ses terres en terrasse, a obtenir Line vari~t6 ani,1iore tie graines,hi modifier l'alimentation des vaches laiti~res. on L conmeneer i utiliser 
tine autre technique enseign&c par les vulgarisateurs. Cependant. dans 
tin grand nornbre de cas, la relation entre le changement cl'cctu par
I'agriculteur et ha m~nag~re et la source d'information relevant de Ia 
vulgarisation tait claire et precise. 

Dans le cas oil I'agriculteur oi lh nltnagire a obtenu d'un voisin 
ou d'une voisine le renseignement qui a entrain6 I'adoption tie la
technique et a reconnu que sa source etait le service de vulgarisation,
le terme ( influence indirecte ), est employs pour dsigner la mcthode 
responsable. 

Les sources d'information inIputables ,i la vulgarisation qiC I'agri
ctilteur ou la nlnagritr avait prdsentes -i I'esprit ne comprenaient peut
&ire pas toujours totites les diverses mdthodes d'enscignement qui ont
contribtie aI changement de technique constatW. Cela n'a pas tine
grande importance car on cherchait LI mesurer l'influence relative de 
nombreuses nitholdes dans tine situation libre et non pas l'inlluence 
totale d'une setile ni1thodC thins des conditions contrl1es. II est certain 
que les agriculteurs on les nliagres connaissaient mieux q ictlt iconqueles ativitts d'enseignement auxquelles ils, oU elIes. aViCet etc exposes 
et d'ofi provenaient les renscignements qui ont ete eltectivement nis en
pratiqie dars I'exploitation agricole ou ali froyer. 

Rassembler d'autres don(iies c1 appliqtCer de nouveaux statests
tistiques n'a geire zuotditi les conclusions tir&es des enqtiites pr&c6tlentes.
Les nombreuses possibilit~s permettant Lie verifier tine partie des
renseignements par rapport i des faits connus tendent Li renforcer la 
conviction title les informations que I'on a obtenues des agriculteurs et
tIes mtnag&res fournissent till indice satisfaisant de I'inlluence relative 
ties md6thodes utilises dans I'enseignement par la vulgarisation. 
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PAR LES METHODESTECHNIQUES INFLUENCEES 

du m~me ordre en cc qui conccrneOn dispose de rcnscignenents 
ont contribud a l'adoption de 44 788

les rnthodes dc vulgarisation qui 
dans 15 454 cxploi

tcchniqucs par dcs agriculteurs ct dcs m~nag&res 
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tations et foyers situds dans 32 rigions 6chantillons de(figure 1). Scules sont mentionn~es les techniques 
27 Etats 

que les agriculteurset les m6nagres interrogds ont pu relier I 'ensoignement donnle cadre de la vulgarisation. Aux fins d'dtablir plus clairement 
dans 

relative des diverses ]'influencemtthodes d'enseignement titilisdcs en vulgarisation,on a corrig6 lts chiffres en partant du principe que 100 pour cent 6gale"influence totale de toutes les mthodes. En fait, l'influence de deuxm6thodes ou plus a 6W souvent indiqudc pour tin scul cas d'adoption
d'une technique.

La diffusion indirecte des renseignements d'un voisin I tin autrea Jou pour environ une technique stir cinq, soitinfluence indirecte que les 
19 pour cent. Cctteagriculteurs et les mfnag~rcs on! rcconnuecomme 6tant un prolongement naturel de l'enscignement par larisation, sans qu'ils soient vulgacapables de ddterminer les m lodes partictlircs responsables d'avoir influoned directement lts changenientseffectuds en premier lieu par tin voisin, es plus importantc quel'influenceaccorde Li toute atitre mtthode couralnlnt utilisde dans I'enseignenienr

par la vulgarisation.
On attribue aux reunions de toule sorte, on particulier aux rdunionstle d~monstration de mthodes et aux r~unions gdnrales, I/3 deslecihniqiLs adoptdcs, 32,8 pour cent. Los visitos personnollos ct'ectuespar les vulgarisateurs dans los exploitations et les foyers complont pour'adoption d'unc tcchnique stir 8 ot Les9. articles de vulgarisationparaissant clans les journaux et lcs revues agricoles ont tc cite's prosqueaussi sotivent que les visites effectltes par los VuIlgarisaetirs, L.esbulletins, los circulaires autrese ntihlications ties &coles d'agriculturedes stations exp~rimentales d'Etat ediie et l)partenienl tie 'Agriculturedes Etats-Unis ont contribu6 Lil'adoption d'une tCchniqie stir 12. L.esrenseignenlnts obtents par les agricuheurs et ls riinagores i la suitele visiteS au service de vulgarisation de conit ont dt6 nentionneos pour6,5 tchlniquos stir I00. 6,1 techniques stir I1() ont t attribudes atixd6monstrations de r6sultats effecttuds par tics adultes ou par desniombros dt 4-1 Club dans le cadre de letir projet.Los pourcentages compards donnes -I la figure I ne s'appliqtent€ltia l'influence relative tics diverses mnlodesfonction changements d'enseignement calcul&en des dus au travail d'enseignement par lavulgarisation. Ils ne tiennent pas compte des relations sociales et autresvaleurs qui docoulent de lour utilisation. Cependant,

n1lhllodes telies Clu'elles sont utilisdes par 
la place relativ des 

des vulgarisateurs nombreuxet diffrents, dans des lieux tr~s distants les uns des autres e dans descirconstances diverses  alors que les forces ne relevantvulgarisation agissent ,i leur gr6 
pas de la 

- fournit tin guide utile pour P'utilisationde cos Inlhodes d'enseignement. Cela vaut en partictilior dans le casd'un programme de vulgarisation en cours auqtIol Ia population ruraleparhicipe de proprcson gre.
Dans til bulletin prcdent (16) on avait prdsonId ties chiffresc0 genre mais le devolume de techniques considr&os tait beancoup plusrestreint. Les potrcentages obtentis dans le rapport anterieur sont 
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i, en face Lies chiftres obtenus en dernicr, alinreproduits hLla figure 
de pouvoir les comparer. La place respective Lies rnthodes n'a pas t 

matdriellement modikde par le vohmle plus imprtant Lies renseignements 

obtenus lors de I'enlute sur les licux. Cette comparaison laisse entrevoir 

un dcgr6 6lev6 de permancnce dans I'eflicacit Lies difTerentes mithodcs 
cadre de ha Vugarisation.d'cnseignernent utilises dans Ice 

MWthodes class6es par groupes 

Stir IO0 tecchniqucs adopt&es par les grictiteurs Ct les ii nagires 

du fait de Ilavulgarisation. 25 reviennent - Lies inMdhodes qui relvcnt 

du groupe (,contacts individuels )).Trente-trois nitlodes sont attributes 
bisces stir les o contacts par groupes ).Vingt-trois des 

aux ntiodes 
techniques changecs soft attributI&s aux mthodes btsces sur les ((mioyeis 

de grande information )>.cc qui donne tin total tie 81 techniques associees 

,,tin effort Ctducatif direct. ("est -I I' ((influence indirecte )) - le fiait 
que Ices renscignements de vulgarisation se transmettent d'un Voisin it 

I'autre - qu'il 'aut attribucr le solde des 19 tCchniqucs restantes stir 

les IOt techniques adopt&es i lisuite LieI'*fl'ort ducatif total par ia 

vulgarisation (fig. 2). 

POURCENTAGE 
100 

DE TECHNIQUES
100 

Influence 19.0 
indirecte 

80 80.9 
I.'6hodes bas6cs 

sur les moyen . 
de grapde 

60 

Methodes basses 
sir lescontacts " ."3 
par grcupes 

20 
MAthodes basees 

.. 2 ."" 
sur les contacts ..
individuels 

Sihl /iir i1itisiunl(l-um; 2. - Iifetwe reutithie h.evim;lhfde.%('hi.s.t's 

(44 76 wc/'niqiues - 15 45-1 /lyer. oi exphiitiionix de 32 rtgfiols de 

27 HI-s - 1923-1941). 
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Techniques agricoles 

Sur toutes ies techniques figurant ii Ia figure i, 33 021 relvent 
du dornaine dc I'agriculture. La frtquence relative avec laquelle les 
agriculteurs ont indiqu6 les difThrentes m~thodes ayant contribu6 A 
I'adoption de techniques agricoles cst donn6e .i la figure 3. L'inlluence 
indirecte vient en t6te, avec 23 techniques sur 100. Puis vient la r6union 
gnirale avec 15 techniques stir 100, suivie de pr~s par les visites 
d'exploitations et les articles de journaux avec rcspectivernent 13 et 12 
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techniques stir I00. Les visites au bureau ic vulgarisation et los r6unions 
de dinonstration dc mthodes comptcnt pour 8 tcchniques chacunc, 
alors qu'il a t6 indiqu (11c los bullctins avaicnt contribug fia'adoption 
de 7 techniques c Ics demonstrations de r sultas a I'adoption de 
6 tcchniques stir 100. Trois tcchniques stir l100 6taient rcliCs atIx lJttres 
circulaires. cc qui laisse 3 techniques pour l'influence dc la radio, dos 
expositions et des communications t1lkphoniques 

Techniques mnagres 

II est reconnu que les monitrices d'cnscigncmont rn)nager attribuent 
une large place ii la dnionstration de methodcs elTcctuc lors des r&enions 
des clubs de dnionstration de techniques m nag&cs o io groupos 
similaires. Quo cc fait soit di -i la grando proportion de sujets d'ordro 
mnager qui impliqunt l'apprcntissage d'une habilet,2 manuelle ou au 
syst~rnc Worganisation suivi dcpuis le dtbut de IFcnseignement mrnnagcr, 
cola Cst discutablc. L'importance des reunions de dononstrition de 
m~thodes et des r&unions de formation organisos I l'intenlion des 
aniliatrices aux fins de leur apprendre comment effectuer ds dnons
trations ie mtthodes rossort nottement ie Ia figure 3. Presquc Ia 
inoitik tics II 767 techniques miagires conside&res, soil 47,4 pour 
cent. taient i&s. dans l'osprit dies m'nagires interrogcs, ii uno r&inion 
ie dmonstration Lie nIMhodes. La reunion genorale comptc pour 12 

techniques stir I100. Six techniques nnageros stir 10 ont done eto 
attrib)es "Itine 'oric quelconque io runion. Los bulletins intcrvcnaiont 
pour presque I technique stir 8. On a attribu 'I l'influencc indirocto 
8 techniques stir 100. L'adoption de 7 techniques stir 100 ctait imputec a 
la d6nmonstration de rosultats. Stir 10) tchnuiies, 5 ttaient attribu&s 
aux visites de foyers et 4 aux articles de journaux. Los 5,5 techniques 
restantcs stir 100 taicnt lies auIx lcttres circulaircs, aux expositions, 
i ha radio, aUx visites ati bureau io vulgarisation, ii la correspondance 
t atux appcls t01phoniqucs individuols. solon Lin ordre decroissant. 

En enseignemont nln~iager commc on agriculture, ha position relative 
des divcrses mMtlIodos deiisigncmont n'a pas t&mat6riellcment nodili&e 
par los r~stiltats des ciqu&tes faites depuis la partition du rapport de 1929. 

EFFICACrr DES MW1'1IOI)ES PAR RAPPORT AU COUT 

Ainsi qi'il a 't6 soulign6 plus haut, l'influencc d'tin moyen parti
culier d'onsoignemont dans le cadre de la vulgarisation pout Wtre 
inlluenc& par l'importancc qtii lui co donne dans I'ensemblc de I'eflort 
6ducatif. Pour saisir ls diflrences d'eTicacit: inh~rcntcs aux mithodes 
d'onseigncmont ellcs-mrmes, il devient niccssaire de relier i'influence 
d'une oMtlIodC au cofit de cottc mcmc mthode. Une tude antirictrc (1) 
a rtvdl hi relation tr~s 6troite qui cxiste entre Ic temps tie vulgarisation 
consacr, aux IMIthodes ot lc cofit total de vulgarisation des m~ncs 
mnthodes. On ponsc clue los relations d~couvcrtcs ,LIcette epoque entre 
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les techniques adopt6cs du fait de l'influence d'unc m6thode Ct le coot 
de cette ni6thode demcurent vahibles et suffisarnment soires pour 6tre 
utilis6es lorsqu'on choisit ics mithodes convenant lc inieux pour les 
situations courantes d'enseignernent par ha vulgarisation. La figure 1 
corrobore cette opinion. 

Le coot et I'influence relatifs des mthodes d'enseignement par la 
vulgarisation sont classes dans la figure 4 alin de pouvoir 6tre 
compars. Etant donn6 tlu'auctin coot de vulgarisation tic peut tre 
input ii l'influence indirecte, on a rtparti les techniques attribudes ii l 
diffusion indirectc de renseignernents de voisin Li voisin entre les diil'6
rentes mthodcs d'enseignernent direct utilisdes par les vulgarisateurs. 
En divisant lc pourcentage de techniques attribues 'uLine mtiode par 
le pourcentage de fonds dtpens pour cctte mnthode on petit dtIerminer, 
pour claque mithode, le rapport existant entre les techniques adoptdes 
et le coot. Ces rapports font ressortir les diffirences de coit pour 
obtenir I'adoption d'une technique par I'utilisation des diffkrentes 
mnthodes d'enseignernent. 

Les riunions de dronstration de nMtiodes, y compris les reunions 
de formation destin&s aux animateurs, reprdsentent 19,6 pour celn de 
I'effort 6ducatif - exprin16 en dollars - et on leur attribue I'adoption 
de 20,5 pour cent des techniques. Le rapport d'clficacit de 1,04 de la 
rtnion ie demonstration de mithodes constitue done h peu prbs line 
moyenne ou one norme pour l'cnsernble de I'Vefort tlucatif par la 
vulgarisation. Les demonstrations de risultats, qui exigent beaucoup 
de temps do vulgarisateur, reprsentent 17,2 pour cent ties fonds de 
vulgarisation et on leur attribue 8,1 pour cent des techniques adoptes. 
Le rapport d'efficacit, des timonstrations de r sultats, tie 0.47, est 
infrieur LIhi rnoiti6 tie hi moycnne. On notera d'autres dilfrences tr~s 
importantes dans les rapports entre les tcclniques atloptCes et le coot. 
Le rapport d'elicacit6 ics articles de journaux et tie la radio, de 2.96, 
reprsente presque Ic triple de la moyenne et est Ic plus &lev6de lls. 
La majeure partie des ddpenses rMcIlcs cncotruCs pour l'utilisation des 
articles de journaux et de ha radio cn vulgarisation est supporte par 
IC journal ou la station de radio. Mais I'cxplication rtclle des rapports 
6levs d'elficacit& de ces deux moyens tie vulgarisation est l'importance 
potentielle dIi nombre ie lecteurs et d'auditeurs. Les autres mdhoIiCs 
ayant des rapports devs d'efficacit soot les suivantes : lettres circuhlir, s. 
1,83, rdunions gnirales, 1,43, visites au bureau de vulgarisation, 1,56, 
bulletins, 1,40, et visites d'exploitations ou tie foyers, 1,13. 

Outre la dmonstration de r6sultats, les appels tdl phoniqties. la 
correspondance, et les expositions, rekvent, par ordre d~croissant, du 
groupe au-dessous de la moyenne. Un dollar de vulgarisation dtlpens6 
en articles de journaux et en radio a un effet ,duCatif environ 16 fois 
plus Olev6 qu'un dollar dkpens6 dans une exposition. !1 est certes possible 

cue les d6penses tie vulgarisation pour Ics mthiodes les rnoins efficaces 
puissent, ,i certains moments, se justilier par d'autres critres Lille 
1'enseignement de techniques amdIiores. 

Les divers moyens et organismes d'enseignement dans le cadre 
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de ha vulgarisation sont classes dans un ordre d6croissant dans ]a 

figure 5 sur une 6chelle d'indice, Ic chilTre 100 repr6sentant ha rnoycnne 
par unitt de cocit dede realisation exprinlee en tcchniques changecs 

vulgarisation. Des indices correspondants sont galemcnt donn~s pour 

niettre en v'aleur les di'rences d'telricacit des mitthodes, scion qu'elles 

sont employees pour cnseigncr des techniques agricoles oti des techniques 

mmgercs. Les variations entre les indices des techniques mnnagres 

et des techniqlucs agricoles soulveint ha question d'une influence possible 
(ii sujCt stir 'eflficacite ies nMIthodcs d'cnseignCmCnt. La dil'Lrence 
londanientale qui existc dlans ltorganisation et h conduite de ces deux 
grands modes d'cnsigncmCnt par hi vulgarisation qli rend 'utilisation 
tie certaines metiolcs d'CnsCignCnlnt plus ou ioiins possible olfre uiC 

autre explication. 
somfet Lie 1'3chcIlePri, ensemble, la prcsse ct ha radio sont au 

agricoles conme pour les techniquesd'indice. pour Ies techniques 
rniiagrcs 2.C'ependanl. ces moyens semblent relativement tin peu plus 

clTicaccs en agriculture qUiCn enscignenient mnnager. Les lettres circa

les visites aI bureau de vulgarisation et les visites d'exploitationslaires. 

sont apparecmmcnt des outils de vulgarisation beaucoup plus cllicaces
 

pour I'Cnscignenicnt des techniques agricoles que pour cclui ties Lech

niques nI1mnag rcs. Les reunions g~iirales ct les bulletins sont des 
igncmCr' tIe valeur sensiblcment igale tlins ICs deuxmethodes ensed'C 

dormaincs. La rutnion tie dionstration tie nItthtlIcs (N,compris celles 

de formation dcstiIcs aix animalcurs) parait bcaucoup plus elTicace 

pour enscigner Ic,,technitIuCs mn~ag rcs quc pour enseigner les 
techniques agricoles. Hi cc Lui concerne I tlionstration tie resultats 

el les autres ntliodcs d'enseigncnient inf&icurcs ,i hi,molcnne, les 
tlilTrenccs d'indicC entre l'agriculture et 1'enscignement me'nager ne 

sont pas particulirciment importantes. 

Comparaison entre lIs cuttlgories de mctho(les 

SOus hi rubritLuc ( MCthodes class6es selon eiir utilisation )>,Its 
moyens et les organismes utiliss cn vtilarisation avaicnt t classes 
dans trois grotips scion Ileur utilisation. DIa¢ hi gtiUre 6, les a.rois 
groupes tie mthodcs - contacts indivitlUels, contacts par grotipes Ct 
coitacts tie masse - sont comparts stir trois plans : 1)cobt relatil, 
2) inltence relative et 3) indict d'clTiacit3. L.e diagrarnme donne 
i6galement ies chilires distincts potur Ics techniques mtinag~rcs ct les 
techniques agricoles. 

Detix-cinquinmcs environ du travail tie vulgarisation, consithere 
dans son ensemble, sont consacres i,'enseigneneit par contact individucl, 

et tin sixi metin tiers aux methodes bas63es stir les contacts par groupes 
atix moyens tie grande inl'ormation. Les pourcentages de techniques 
chiangcs du fait de l'influcncC ies trois categories tic rethodcs d'ensei

2. On ne dipoc pa, encore i' icfenign.mlen , ulkliants en cc qui concerne 
I'clicacit rIhtia la tIi en %tilgarisaiion.tecd sion 
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gnement sont, respectivernent, de 34 pour cent, 40 pour cent et 26 
pour cent lorsque les techniques attributes I' l'influence indirecte sont 
rtparties au prorata entre les mlthodes d'enseignement direct. Les 
indices d'cficacit6 alors obtenus sont de 82 pour les contacts individuels, 
120 pour les contacts par groupes et 159 pour les moyens de grande 
information. 

Les monitrices d'enseignernent m~nager passent moins de temps en 
contacts individuels et plus de temps en contacts par groupes que les 
conseillers agricoles. Les methodes bastes sur les contacts individuels 
ont tin indice d'cliicacit plus bas en enseignement m6nager - 53 

qu'en agriculture - 85 -. Les m6thodes bases sur les contacts par 
groupes sont bien plus efficaces en enseignernent minager - 155 

qu'en agriculture - 112 -. Les moyens de grande information 
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paraissent tre moins efficaces en vulgarisation nitmhgere que les 

les contacts par groupes. En vulgarisation agricole,mithodes hascs sur 
masse. en tant que classilicatioin,les mthiodcs bastes stir les contacts Lie 

sont biCn plus haul stir I'chelle deTicacit que les n ,ihodes de grotmpe 

qui. ii leur tour, sont plus elTicaces que les niMthodes bases sur Jes 

contacts individuels. 
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R11p~lition avec varianles 

Fit Cxaminant l'inlluence lCesiett hdCs stir l'adoption des tech

niques ct 1I'eicacit des mttlhodes en ftoction du cofit, IntiLs ivOnIS 

soulignc I'inluence ct FeIificacit relatives Lieccrtaines intlthodes par 

rapport Ild'autircs. Cette 'aqon d'CnvisagCr I qtIestion inotIS avait incite 

ajuster les chiffres Lie pourcentages de techniques attrihtit~es aux 
It 
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pour cent egale hl sornmemithodes en partant du principe que 100 
bien &vident qtie ds lade l'inlluence de toutes les methodes. II est 

pratique deux mrtlhodcs ou plus contribuenI souvcnlt 'i l'adoption d'une 

setile technique. 
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)es enqu&ies (17) elfectuces par le Service feIderal de vulga risatil 

les services de vulgarisation des Flats revelent tin 
en liaison avec 

,troit entre le contact avec tin enseigneiLenl par la vulgarisattionrapport 
o. 	 line autre exposition il I'inforimiation ievulga risation d'une palt el 

agricoles oilnIena recommandecs dellgereslIadoption Lies techniques 
IC dL'c Iuquel hIlpopuhiltion rurale est

I'autre. Fn d'autres termes, 

(Iexpose 'li I'eIseigneiient par hi vulgarisation gracc I des reunions.
 

articles Lie journaux, causeries radiophon itlues.
t'lnionstratiions, hulletins, 

oul Lie foyers et d'ailutres 	 itethodesvisiteS persoiinelies d'exploitations 
sot adoptes

de dillusion, deLeriliile hirgenient hi Inestire daiis iquelle 
dlns la

les tchiiIues enseignl'es. CCete relation troite es illust le 

mesure qtie le nombre ties dillerentes catlgories de conltactsfigure 7. A 

tl (( expositions )>aux informations ie 'ligarisat ion passe Lie I a19,
 

indiqtLint ties changeilelnltsle pourcentage d'agriculteiirs et ienlageres 

datns les techniques lCis .I l'influence Lie hi1vulgarisation passe Lie 38 

cent. I.e rytlinie k'lgnellaiolld pourcentage de
potir cent i 98 potir 
personnes atloptaltl les technitlues est i soil niaxiniuIn lorstlue le nonibre 

tie contacts avec I'enseignement par hi vulgarisation sk'e tic 0 1 5 

oti 6 contacts par personncs. Si elles stint eOpos&s tie cini falqons 
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diffrentes aux renseignements de vulgarisation, sept personnes environ 
sur 8 chlangent leurs techniques. II est evident quC Si on soulhite obtenir 
une reaction tendue il ftaut exposer de plusieurs faqons les cultivateurs 

1iI'enscignement par la vulgarisation. Ce West ht qul'une fiaqon difl'rente 
de dire que ha repetition sous des lornies vari6es cst un 6lflment 
cxtr incment important du processus d'apprentissage - principe pda
gogique ien conti. 

Lorsque le travail acconipli en vulgarisation est exprim en tech
niques adopt&s put6t qu'en personnes amne&s -i changer de technique. 
le nombre de techniques chainges pour I)0 exploitations ou foyers 
augmente i1 un rythme assez uniforme Iorsque le nombrc des cat6gories 
d'expositions passe de I '1 12 ou plus (fig. 7). Le nombre de faqons 
dont on petit amnliorer I'agriculture ou hi gestion des foyers grfice it 
l'utilisation des renseignements fournis par I vulgarisation est, 6videm
ment, assez important. 

Le rapport existant entre le nombre de methodes contribuant i 
I'adoption de techniques et le nombre d'expositions aux renseignements 
de vulgarisation afllirents auxditcs techniques reste assez uniforme au 
fur et ,i mesure que le nombre des cate6gorics d'expositions passe de 



35VUI.GARISATION AGRICOI.F WI MIENAGL'Ri. 

O'XPOSIIIONSPOURCENTAGE 

CONTRIBUANTA
 
k'ADOPTION OE TECHNIQUES
 

60 

40 

20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
pinS 

'Jombr,atd~es.r$se$ cutijOresdpt , a'O gu. 

ransagnemeots 4.e uI~sT',511.00 

FImUREi 8. - Ia d'aIdoplioln.v pfr ('.tpoailOll p)o1r dit'ersex ifuht'ftfilsS 

d'ea.veigneewni pur Ia 1-dgauri.vation (12 081 ntlalcs., 3 37) individu). 

I -L12 ou plus (fig. 8). 11a 6t6 signald quc stir 5 expositions i 'Fensci
gnenlent par ha vulgarisation, 2 des expositions fournissaient des rensei
gynernLnts efTcctivencint uitilishs dars l'Cxploitation ou darts le foyer. 
Ces donn6es limitees laissel penser qil l'inforrnation ievulgarisation 
doit en moyenne atteindre hi personne tIe deux faons et delmic dilerelntes 
avant qu'elle n'agisse. II semblerait tgalenicnt qu dan,lesI i lies 
nornlales tintCnsite da travail d'enseignement par ha vulgarisation il '\ 
a ile tr~s pen dIe anetIC11ne1 LIC 'lll.dinulilttion, voire diilintiontiO reCnd ntl 
par unite dudit travail. 

Influence du niveaiu dinstruction sur le nornbre de persones contfactes 
et le taux d'adoption par rapport au mnoibre de mlthodes appliques. 

Le problkmc qli consiste it atteindre eflectiveiniit tous ls secteurs 
tie ha clicni1e tie la vulgarisation, Ies secteurs disavaltags coninle Is 
secteurs avazltags, semblc Ore plhtCt tin prohl.'eneC (IC port&e ou Lie 

contact qt'un manque de reaction aux stimuli &ducat'ifs. II est cvideniment 
plus dillicile pour Ils vulgarisateurs Wiobtenir la mnzliie intcnsitO tie 
contact ties groL1pes tisavantags Lilledes groupes lavoris's de hI 
population, tailt dolll que les premiers nc sont pas aussi aptes A 

http:uI~sT',511.00
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participer aux activit6s de vulgarisation ou ai rechcrchcr d'eux-m~mcs 
l'aide de la vulgarisation. 

Lorsqu'on classe les 1 202 mgnagrcs interroges dans des rdgions 
t6moins de 5 Etats scion I:intcnsit6 de la vulgarisation ct quc chaquc 

est subdivis6 cn fonction du nivcau d'instruction, ongroupe obtenu 
constate que ICpourccntage de celles qui ont chang6 lcur comportcmcnt, 
parmi cellcs qui ont 63t6 cxpos6es a la vulgarisation, est pratiquement 
le mmc entre lcs deux sous-groupcs ayant des niveaux d'instruction 
difftrcnts mais ayant requ l'cnseignemcnt par la vulgarisation avec la 
m~mc intcnsit (fig. 9). Le pourccntagc des personnes adoptant les 
techniques augmente de faqon senblable dans les sous-groupes ayant une 
instruction dilfrcnte au fur ct aimesure quIaugmentc Ic nornbre de 
faqons dont ont 6t6 rcqucs les indications donn es dans ICcadre de ia 

mnavulgarisation. Proportionnellernnt, Lin nombre plus important de 
gbrcs avant frklucnWh INcole pendant plus de 8 ans ont requ Ics 
rcnseignements de vulgarisation de 5 faqons diff6rentcs ou plus qi'il 
ncn est des ninagrcs ayant fr6quent6 l\Ncolc pendant moins longtemps. 
Lc tableau obtcnu ii Ia ligure 9 en cc qui concerne bNvolution des 
changenents de comporternent par rapport a l'intensit6 des contacts 
avec la vulgarisation est tr s similaire a cclui de la figure 7. 

Interd6pendance des mithodes 

Ainsi quc nous venons de Ic souligner, I'influcncc conjugu6e de 
plusicurs mthodes est gecnLralcmecnt n6cessairc pour obtenir le chan
gement de technique souhait. Dans tin travail de vulgarisation en cours 
il existe un cnchevtrenicnt complexe de m6thodes et d'activitts 6duca
tives. 11 existc pcu - si rnmcie il en existe - de cas oit une scule 
m6thodc a eu lc champs libre. D'autres mtholdes d'enseigncment par 
Ia vulgarisation ont 6galemcnt jou un r6le, LItin moment ou LItin autre. 
11 cst donc iiccssaire d'6valuer Ia part de chaque m6thode lorsqu'clle 
est combin&e Li d'autres m63thodcs dans Ics conditions r6elles dans 
lesquellcs se fait l'cnscignemcnt. Si les donn cs dont nous disposons 
ne pcrmettent pas tine analyse d6tailhke on peut cepcndant en tirer 
quelqucs conclusions d'ordre g n6ral. 

Des 6tudcs de correlation indiquent que Ic nombre total de tech
niques adopt6cs dans une rtgion donn6e a la suite de I'cnseignement 
par la vulgarisation est plus 6troitemcnt 1i6 i certaines m~thodes qu'i 
d'autres. La relation qui existe entre le nombre de techniques attribucs 
L une ni6thode particulire ct Ic nombre de techniques changtes du fait 
de l'influencc conjuguc de toutes los m6thodes d'cnseigncment peut tre 
exprim6c de faqon math6matique. 

Dans le cas de l'influencc indirecte, de la visite au bureau de vulga
risation, de l'article de journal et des r6unions (en particulier de Ia 
r6union de d6monstration de m6thodes en enscignement m6nager), Ic 
coefficient de correlation entre le nombre de techniques attribudes a 
chaque m6thodc pour 100 exploitations ou foyers et I'enscmblc des 
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LES 592 sr ,' J 6 0 lintllr: -,at r ,n 

RENSLIGNEMEN'TS ONT I. E ptpdln)' m- mimnemars ; enln €- ns
 

S, LESOULLL iioe 11,Pp "(l 
I torn 

RFCUS to 20 30 to 20 to 

64% 75"% 

951/ 89.. 

97"1. 98 

Cla es tee. er:e dre -1i$ tuirOC'tP treageg 1.t eto , l 9o 

Pa.rwt e e i ragiret amtnit, i Chnnrg de tchn,queS 

des olntacts et chni(tclne de.% Icc/Ilni(IIs ellFI;umI: 9. - IntletSi; 
d r(g.ions te;nl*il.sfolltiofldlit niveat d'insirtictiotn de 1202 i;na,I"res 

de 5 Elatl. 

techniques modifi6es pour I00 exploitations ou foyers -i la suite de 
l'effort 6ducatif total, cst significatif . 

d&vi entre la diffusion indirecte ctLe coefficient de corrlation 
est tin fait auquel on pCut logiquenientl'effort de vulgarisation total 

s'attendrc dtant donn6 que la satisfaction tir,$e des techniques anMiordes 
jouc sur la mesurc dans laquelle des voisins se passeront Lie I'un ai l'autrc 

des rcnseigncmcnts sur lesdites techniques. 
L'inlluencc des visites au bureau de vulgarisation et des reunions 

doute mieux utle toutede d6nionstration de nithodes relte sans 
autrc nMthodc la conhiance que la population rurale accorde au 

Service de vulgarisation uliiconmtt et ii son personnel. Les agriculteurs 
et les mnagbrcs se rendent au bureau local de vulgarisation ct suivent 

des articlesles riunions de vulgarisation Li leur plcin grc. Lintluence 
mesure dans laquelle la population rurale estde journaux relkte la 

inform6e en cc qtti concerne I'enseignernent donn6 dans le cadre de la 

vulgarisation. 
L'inlluencc des bulletins ne semble pas constiluer tine indication 

3. Cos coefficients de corrlation sont Its suivants 
+- 0.814 0,044 

Visites au burcau tie vulgarisaittion .................. + 1.656 .0075 
Articles de jotirnaux ... .............................. 4- 1.738 0.060 
Rtinions de d6nmonstration de inthodes ............ + 0.605 0.095 

Influence indirecte .... ........................... 


RC inons g~n6ralcs .............................. + (,368 1.130
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des rdalisations totales de lI vulgarisation : la plus grande valcur du 
bulletin cst dc constitucr Lin conplknmcnt aux autres mnthodcs d'cnsei
gnemcnt direct, cornme Ia reunion et la visite atiu bureau de vuilgarisation. 
ilparait en er de m~me en cc qui concerne l visitc d'cxploitations ct 
tIe foyers. 

Aussi surprenant que cela puisse paraitrc, ic coefficient de corr6
lation entre l'inllucnce des dnimonstrations dc rtsultats et l'inlluence 
totalc de la vulgarisation :st peu important et tie caract~re ntigatif 4. 
Le vulgarisateur dolt consacrer un temps considtrable aux dtinionstra
lions de rtisultats (cf fig. 4) et cellos-ci n'atteignent que peutide personnes 
en dehors de I'agriculteur out de ha ntinagtrc qui CfeCtue l dnons
tration. A moins qu'il soil vraimcnt necessaire d'obtcnir l preuve, stir 
le plan local, de l valeur des techniques demontrees. on risque eflecti
venlent tie perdre du temps en dtinonstrations superilues alors qtie cc 
mle temips, consacrc Itdes mthlodes micux adaptes pour contacter 
tin grand nombre de personnes, strait beaucoup plus productil. Cela 
doit ktre interprt comne tine mist en garde. II existe, sans aucun 
doute, de nombrcux cas oii on manque de preuves stir Ic plan local ct ot 
qttelqties demonstrations de r6suilats bien rtussies renforceraient nette
ilent I'enseigncment donnli grfice aux autres mithodes. 

FACTEURS AYANT UNE INFLUENCE
 
SUR L'ADOPTION DES TECHNIQUES
 

Outre les mithodes d'enseignemcnt quc le vulgarisateur utilise pour 
provoquer des changernents chez lcs agricuheurs ct les mtinagtres, if 
existe d'autres facteurs pouvant avoir une influence stir le taux d'adoption
des techniques reconiniandtes par le vulgarisatcur. Ces facteurs sont 
parlois totalement indtpcndants du vulgarisateur. La connaissance de 
leur influence probable stir I'utilisation des renscignements de vulgari
sation par les agricultcurs et Ics mWnagtres aide Ic vulgarisateur -i choisir 
ses mtthodes d'enseignement ct -I les adapter ii tn plan d'action 
susceptible de donner Ic rtisultat souhaite. 

AGE ET f-I)UCATION ANTERIEURE I)E CELUI QUI APPREND 

L'intrtt dont font preuve les personnes plus lgtes pour acqutrir des 
renseignements qui Its aideront ,irt6soulre ties probl les ou (liii contri
hucront "ianliorer Icur exploitation ou leur foyer contre-balance toute 
diminution dans hi facult d'apprendrc due ItIcur ^ige. L'Age de Iapopo

4. I.e coefficient tiecorrdl'tlion potLr Itsdtmonstralions tierI,,iltas eff'ciuti.es 
par ,satidillcs esi I siivani : - 0,476 (0.115. 

http:eff'ciuti.es
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TAUiFi'U I. - AGI. PAR RAPPIORT A L'ADOIrION DE TFC'IINIQUES
 

Pourcentage PoUrcentage ti l IchnJI.es 
GROUPE DAGE du adoptant attopli-estotal tone par 100techniqtue agriculteurs 

an n1inagtres 

Agriculteurs c techniques itgricoles
 
I 970 agricilItCUrs de 5 regions)
 

De' 30 tns ci moins .......... 10 78 295 
31 i 35 ans ............ 11 78 287 
36 i1 41) ans ............ 15 80 321 
41 it 45 ans ............ 14 82 321) 
46 it 50 ins ............ 13 74 301 
51 it 55 ans ............ II 77 284 
56 i 60 tns ............ .. . 0 73 283 
61 ans et plus ............ 15 68 223 
N'ont pas indiqu6 d'ig .. 2 74 182 

Mnag1nrcs el techniques mdnagrcs (2 359 mtnagres de 7 rtgions) 

I)e 30 tins et moins .......... 16 34 83
 
31 ft 35 tins ............ 13 43 131
 
36 it 40 tns ............ 15 40 114
 
41 it 45 ans ............ 13 38 101
 
46 it 50 tns ............ 13 34 101
 
51 it 55 ans ............ 8 36 86
 
55 i 60 ans ............ 8 33 88
 
61 ans ct plus ............ I0() 30 76
 
N'ont pus indiqit d'Agc . 4 8 22
 

lation rurale adulte d'un comt6 ne parait pas Ctre un facteur important 
pour I'enseignement par la vulgarisation. Les rtsultats sont presque les 
ml nes dans toutes les regions d'enqu6te oil V'on a interrog des agricul
teurs et des mnagircs. Le tableau indique los risultats obtenus en 
groupant scion leur aigc les agriculteurs de 5 rcgions t6rnoins ct los 
mdnag&rcs de 7 rtgions. En cc qui concerne les hommcs, les pourcentages 
de ceux qui ont indiqcu I'adoption de tcchniques ft 1. suite de 1'cnsei
gnencnt par la vulgarisation, ainsi que le nombre de changenients cffec
tu6s, sont I6giremnent plus lcv6s pour les groupes de 36 -' 40 ans et de 
41 a 45 ans qUe pour Ics groupes plus jeunes ou plus hg6s. La diff& 
rence dc 10 pour cent qui existe entre les groupes d'Agc los plus jeuncs 
et les plus agds ne parait pas particuliirenlcnt importante. En cc qui 

http:IchnJI.es
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lFm,%l,\2. - RAPPORT ENTRE LF NIVEAU D'INSTRUCTION 
ET U.AI)OPTION DFS TF.C-NIQUIiS 

Noinhire 
Potlrcenltage iomrceiitge de techlitlls

(iROCPE DE CLASSIFICATION iII n1l. par 100
total teri Igricuieflqul llrs 

ichlllics (2 895 d rIgions)Agiqclletiel ti agricois agrictillcurs 7 

I- ma it(n %tpl'ictl'c ........ 4 94 515 
Ilorimialionf %'ccndair mais nont 

paIs ficiuini Ihink ,ii' .... 14 88 388 
Iu'nfmnauiion primairc seidmecn. 79 78 277 

NW'nay.ncs ci iechniqucs m'nagrcs (3 159 mnagircs tie9 rngions) 

Iormation stipiricure ........ 6 63 196 
I-oriltlion secondlir mais Wont 
pa% f qucnl IijniscrsiI6 .... 23 58 167 

Iirmallion primaire ,cuicmeni .. 66 35 83 

concern Is I'enles. lks groupes d',ige prdsentent itpeu pr s I mnc 
asp'ct qute pour Ies homiies, bien qute ICpoint ICplus 6lcvi de la courbe 
d'idoption ietchniqutes soit situ a1Li11'ge plus jeurie. Les felillles ie 
plus Lie50 ars ont adopte presquc aulatnt Lietechniques i la suite de la 
vularisation tutle Lie Ins ou de moins de 30 ans.les lenimes 30 

On obtient un tableau hien dilT rent Iorsque les agriculteui s et les 
rllilagrL's sont classcs scIon Ie niveau d'i nstruction (tableau 2). I)ans Ie 
Ca.S dies honilies co11e dans celui dtes te1mes, ol note tile proportion
neltement plus importante de personies signalmrt I'adoption de techni
ques chez les persoites yat re u quelque formation universitaire que
chez celles ayant reqi ine formation secondaire mais n'ayalnt pas 'r
quenit6 I'universit6. L.e groupe ayant requtitie formation secondaire tait, 
i son tour, avant Ie groupe i'ayant rtiqu aucune instruction au-delil du 
certilicat d'ettudes prinlaires. LC taux d'adoption des techniques dtca I'en
seignencnt par ha vulgarisation augmeintait encore plus rapidement lors
quc Ie nombre d'ann6es scolaires augmentait. Ftant donn& til deux-tiers 
tdes m~nag~res rurales et plus Lietrois-quart des agriculteurs ont cesse 
leurs 6tuuIeCs avant de passer dans Ic secondaire, ilest 6videlnt qu'il est 
imporlant tresLebaser sur inlnivetau d'instruction &quivaleint aux der
nirces classes avant le certilicat d'dtudes pour Ltabllir en cons&1utence le 
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programme de vulgarisation, si celui-ci a pour objectif d'agir r6ellcnent 
sur ha masse de la population rurale. 

La figure 9 sugg&re que le taux d'adoption plus lev6 enregistrt 
chez Ccux qui ont tin niveau d'instruction scolaire suprietur est di en 
grande partie i line action plus intense de la vulgarisation. En d'atitres 
termes, le degr6 auquel les adultes prennent contact avcc les sources dc 
vulgarisation de renscignernents agricoles et ninagers a des chances 
d'6tre proportionnel it l'instruction qn'ils ont rcque dans leur jeunesse. 
Voici encore une preuve dei 'inluence Le ila motivation stir Iaction 
d'apprendre. 

IMPORTANCE DEi L'EXPLOITATION AGRICOILE, DU REGIMF 
FONCIE'R EA l'E L'F.MIPLACENIENT DE I'XIA1X)oITATION OU 
1)E LA MAISON 

Le pourcentage d'agriculteurs et de mniiagires adoptant des tech
niques nouvelles, et le taux d'",loption desdites techniques, Icndent ii 
s'accroitre avec 'imlporlutace de ['exploitatiou agricole, ainsi qi'il .s-t 
indiqu. au tableau 3. l'avantage des exploitations importantes West pas 
grand, mais ale nmte cffet stir I'adoption ies techniques n11nage:rs ct 
ties techniques agricoles. II est trts prohable tleCICs hommc. ct Its 

lemCs vivnlt stir de granlCs Cxploitaltions s'elforcent davantllge que 
d'autrcs d'obtcnir l'aide ies v'ulgarisaIetirs et ies experts. 

"lii .%u3. - INIMP(II AN F I)FS FXPI OIAI()NS A(ORI(OII-S
FT I.'AI)()I(It)N D "IF(IINIQU'S
 

(10)733 exploilalions dtn% 17 rgiofns tie16 Fitis)
 

t' TI' 

|agriv'les i-i -rv%,I'' te~lt le111S
 

"el 1141t. .%lIl{ Ter]linll uiC |olvP 

(GROUPE11
 

CI.ASSIFICA liON ," 0 C -I-~ --..,.. Z-. s . , . 
= Z--	 . 

Lj 

11cliles exploitatlions 33 68' 185 26 I 51 70l 23o 

IFxploiptaions tlim
porance movenn 37 76 238 32 73 811 312 

(hand s cxploila
tion ... .......... 31 82 293 38 9J6 8-1 39i
 

L.e fait que la fumille soit locataire ou i)ropri6ltaire de I'exploitation 
siir 	 laquelle elle vit semble avoir pen d'incidence stir la inesure (lans 

laquelle on utilise les renseignements fournis par la vulgarisation. Cela 
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ressort du tableau 4. Si Ic pourccntagc des families proprhklaircs adoptant
des techniques agricoles est sup6ricur (ic 5 points, ceux-ci sont largenent
contre-balances par les 3 points cn moins cin cc Clui concerne les techni
ques minageres. 

"lmi. 4. - !.I" RGINIF FONCIER FT IAI)OPTION DE TECI-INIQUIES 
i 733 exploitations el foyers de 17 rtgions de 16 Fiats) 

T'I'IIIIhitis 
lisigricoles 

TeciI IIjilis 
imagim-s 

Toti 
i'hhi 

s 
Itis 

(GiIOUP

liE 
CI.ASS!FIICATION Z =" 

I'oreiic, el , ' L .- :,. 

.... 6rop'i8lai'es68 77 250 31 73 81 323
Locailairs ...... 32 72 209 34 72 77 282 

Les re~sultats ies enqu.tes str ls licux indiquent, (iC hi'qon cons
tanic. qu'i] n'y a aucune dile'reice dans I'adoption des tcchniques ensci
gniies par la vulgarisation par ies I'amilles d'agriculleurs vivant dans un 
rayon dc 15 kn aulour di bureau de vulgarisation tie comih et par 
celles qui vivent plus loin. 

Scion les i(.nies renscignements, Ic failt quc Ic foycr agricole soit 
situ pres d'une grand'routC ou d'une route ial entretenue semble ga
lenent ntavoir auctne influence stir Ic nonibre ou Ie taux d'adoption 
des techniques par les agriculllturs ou les fermi&res. 

STATUT W(ONOMICO-SOCIAL I)E I'AGRICUITTIlUR ET DE LA 
M1:NAG NRE 

Une analyse d'une s&rie d'cnqu6tcs cI'ectuties en 1951 ct en 1952 en 
LouisuaneC indique que lorsque les agricillelrs ef les iniialgiwres soll hllit 
plaiels dulns I'Cchelle 6collolico-sociihle, les hlfirnitions de vulgarisation
sonl plus ImIlIises. 

Pour neCsurcr le siatut coonnlico-social, on utilise 1i fornule abr
ge tie la <(Sewell Scale > ('chelle Sewell) (12). Sclon les points obenus, 
les Io~ers soul cIassIs en groupes (( levt~s et i( has ). I.e niveat d'ins-
Iruetion, qui a fait l'objet d'une discussion pr~cudente, constitue Fun 
des 616ments de I'chelle Sewell ; le nivcau dinstruction et le satut co
nonico-social sont donc des variables 6troiternent lies entre elles. Nous 
donnons ci-apr~s d'autres 6lments qui figurent dans la formule abrige
de I'chellc dussiatut 6cononico-social de I famille rurale : 

http:AGRICO.LE
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(onstruction de Ila liaison
 
Nnmbre de pisces par personne
 
Installation (I'Mcairage
 
Eau courane dans la ilaison
 
Machine i laver
 
RIrig&rateur
 

Radio
 
Tllphone
 
A utomobile
 
Quotidien
 
Niveau d'instruction tie ia temmI11e
 
Nivcau d'insruclion du mani
 
L.a temnme va i I't lise Ou suit les cours du dinianche
 
Le mai va 1i I'eglise ou suit les cours dU dimanche.

Ces elluLI[es Ollt inldiquLilu
title PluI lliiveau eononi ico-social (hine

personne est Wev,plus il est vraisernbiable qu'lle adoptera des lechni
uties perleclionns (itableau 51. II n'y a aluciun LueC quLi. est plus laciilc 

de travailler avec ties agriculteurs et ties iu1igCres des groupes econo-
lmiCo-SoCiaux 6lev s dui fait lu'ils ont plus Winstruclioll CI qu'il es[ pils

facile de Commtiniquer. IIs ot tendance ii demander qu'oni les aide. alors
qiu'il 'aiit contacter ceux qui sont al has de lechellc sociale, les informer 
des services existants et les persuader de les utiliser. 

CONTACTS AVEC LEIS VULGARISATIEURS 

LIa mesure dans laquelle les :griculleurs el les niiagtres prenment
cowitact avec des memlbres di persomiel de vulgarisalion (letermile large
mnent I'adoplion des techiiques recommandes. (Cest une question de 
m1otivation, dtLifCaitlie hi participation aLux activihts dc vulgarisation, les 
visites au Itureau IC vulgarisation et les demandes adh'CsseCs pour que
I'agent fasse uine visite dexploitation ou Lie foyer pour discULl'r d'Ln pro
hime, s(in ties actes endiirement volontaires. ILes mIlehodies dceseigne
iICnlt cho isies par IC vuligarisateLii. pCLiveiit siifl Liler Ia 111iV,1i l I fournissellt egalelllet aLix perl'iles des occasions phls Oi moills ilombrei
ses davoir des contacts personnels Oil par groupes avec des repr~selltanlts 
dui service tie vulgarisation. 

Des enqCLi'tes sur Ies HLiuX comprenani I'interview de I1 733 framil
les rurales dats tiecsregigions t[illoinls de 16 lats ont rvl, title dclls 3 
families stir 4, tin mmirC de hi lamille - le p~re, la mere outiln enfant
de I0 ans oi plus ig, - avail, 'I l nilomelt donn3, Clohiact un viilga
risateur (tableau 6). I)ans le groupe ayant des contacts, 87 pour cent
o1t inditiLiu iIt'ils avaicnt adopt6 des techniques ru rales, contre 38 pour
cent dars ICgroiipc 1'alytlllt pIS eL queteChniqiesie coniact. D innae6ics 
ont & adoptes dans 39 pour cent ties families ayant ies Conta1cts, contre
8 pour cent daiis les ,ilres. Si on exprinie ces resultals en partanl du
nomhre de changements de teChniqLies electus, enregistreon une
adoption 4 ii 5 'ois plus importante ties techniques enseignees par li 
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l,%m .t;5. - L" STATUT FCONOMICO-SOCIAL 
il ['ADOPTION mW *riFcHNIQUES 
ltnrs et tie4(60) etric aLgc&I's comlnells de Lotiisiine) 

NIVAU I'OUIRCENTAGIE AI)OPTANT ESITECiINIQUIES
EC'ONOM'. ICO0-SO{'IAI, I 

Watshington 
 I I,1fourihe Ited iilver Mndison 

Agric litctirct technictlis a ricoics 

Ic c ......... 63 62 71) Ki
 

B.1ise ............ 48 38 47 66
 

Nl"nacgres et iccIiai qucs nitmnagcre, 

Hcc ............ . 7(0 47 62 76
 

Bas ............. 51 38 55 66
 

vulgarisation lorsqu'tn mnembre de ha farmillk a tt en rapport avec un 
Vulgarisateur. 

L'adoption LJe techniqtues dans le groupe n'ayant aiUctin contact 
ctait Ie rtsultat de 'enseigieneilt par ia vulgarisation clTectu6 grtcc aux 
n)Voyens de grande information ci die l'influence indirccte. Ainsi qu'il Cst 
intiqti dans la discussion stir IFinfluence qu'ont Is sujets stir I'elficacit 
ds llMtliodes d'enseignentclll, les articles de jotirnaitx seiblent pilis el'i
cacos pour enscigner les tcclniques agricoles clue pour enseigner les 
Iccliniques m trag&es. dillusion indirecte voisin ,'ILa des techiiques tie 
v'oisin est 'galenlcnt moims importante en enseignernent II lnager qt'en 
agriculture. 

I.cs resultats denquctes elleetcues sur les lieux indiquCnt de faqon 
constante qu'un pourcentage plus dcv de famille vivant stir de grandes
exploitations et d'agriculteurs ct de miniig res ayant un bon niveau 
d'instruction scolaire ont plus de contacts quc les autres avectles vulga
risateurs. Ces rUstiltats ont t6 verifkis par Gibson (5), qui a ttabli que 
Ie pourcentage d'agriculticurs indiquant qtlils avaient cu ati iloins trois 
types de contacts dilrents avec le Service de Vulgarisation passait Lie 4 
pour cent dans Ic Cinlqu 11e inft~ricur ,i 15 pour cent dans le cinqtlile 
nl1dia|n ct -138 pour cent dans le cinqui lc sup6rieur lorsque le clas
sernent 6tait fait scion lchelle &conornico-sociale de Sewell. 

Tout protive done que I'efficacit du vulgarisateur pour provoqucr
des changenents dans Ic conmportement de lhpopulation ruralc, valu& 
sur Ia base de I'adoption de mcilleures techniques agricoles et mt~nag& s, 
di~pend largement d'un programme de vulgarisation qui ripond aux 
besoins ressentis par les families rurales ct ieI'utilisation de mtthodes 
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bien adaptes aux conditions particulires dans lesquelles se lait I'ensci

giellilent. 

-- L.IFS ('()NIA( IS AVIC' I.FS VUL.(.iARISATIUIRSI'h i %u6. 
FT I.'ADOP'ION I)1" TIr((I'INIQUFS 

(10733 exploillions de 17 ,'gions de 16 Vials) 

Trechn111I i 'retiminlute.. Tlotl 
inhnngi-res (velhnhlittesaigrivoles 

GIOUPE

~ . - r mZ ; r-o 2,- .-
CLASSIFICATION 

Z.0-E 

V-00 

F~n contact1 avec desi 

3) 92 92 382
ulgaristletilrs 76 87 290 

71 11 82Auctni conlact 24 38 8 41 

AUTRES FACTEURS 

II est reconnu, (u'outre les facteurs exanhines plus haut il existe 

ien d'autres lacteurs dent les vulgarisaleurs doiV\ent tenir compte. II 
ie ces facteurs pouvant tre directement applique

nl'eXistC tLCulle ttlde 
la nationalitW, hi reli

au travail ie vulgarisation. Par exemple. la race. 
marides, Its moyens ie transport et ile com

gion, le travail ies femmes 
dont on dispose, devraient tre considdrds par lc vulgarisamunication 


teur iorsqu'il choisit les inctlIodes.
 

RELATION ENTRE LES SUJETS ENSEIGNES
 
ET LES METHODES
 

la prdsenle brochure les dill'rencesNous avOIIS deja soulignI dans 
relative ties mithodes pour influencer I'adoption Lie tech

dans I'efficacit6 
domaine menager. Lors

niques perfectionndes en agriculture et dans le 

qu'on considre i la fois 1'eficacit relative el le cofit relatif ies diver

ses inthodCs, les diiTtrences entre l'agriculture et le domaine menager 
grands groupes ie 

sont encore plus prononc~es. Au sein de ces deux 
variations dans les pourcentages

sujets, on rekve 6galeinent tie grandes 

tie techniques iniluenctes par les dilTtrentes mtthodes. 
Une analyse de 34 330 cas d'adoption Lie techniques effectu&e en 
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fonction des sujets jette cncore quclque lurni r sur le problnme qui 
consiste it choisir des mthodes d'enseignemcnt convenant an sujct consi
drC (tableau 7). 

SUi l'S I)I1141FRENTS 

Lorsque les mnati~res enseignies en vulgarisation sont tr~s diIT6
rentes, I'influence des mnthodcs d'enseigncrnent stir ladoption de techni
ques varie sensiblement. L'Arlhoricuilture el lI culture de la luzerne pr6
sentent Lin contraste t'rappant (1ig.I0). Plus du double de techniques 
darboricultUre t)taient atiribuecs atnx visites d'exploitation titie dans Ic 
cas des techniques alf'rentcs -I lIculture de la luzerne. Les visitCs ati 
bureau de vulgarisation ont entrain, l'adoption de bien plus de techni
tites de culture de luzerne que tie techniques d'arboriculture. La re)union 
de demonstration tie niethodes et tIlllinfluence predoniinante pour 
enseigner ties techn itiUes tiarboriculttlre mais 1'.1 en tine petu tiIillnCICe 
str l'adoption de techniques tie culture de luzerne. En cc qui concerne 
la luzerne. te tCchnitIne Stiir quatre e'tait due hIha reuniton gtn&rale :I 
lecheltm Lie hi comnnell. cOt trC tine stir 12 en arboricult'tue. Ure techni
fine dtl'arboricultUre seulement sur 30 a t' attribn&e antx articles Lie jour
naux, contre I snr 6 en cC lUi concerne hi luzerne. Par aillcurs. les Icttrcs 
circulaires out entrain l'adoption tie 3 l'ois plus de techniques pour les 
fruits que pour la luzerne. IL'inlluence indirecte aI joei)pour 'adtoptiii 
d'environ trois l'ois plus Lie technitues en cc qui ctncerne la luzerne 
qtien arboriculture. 

Ics stijels comme hi Iailerie el Ia pr6paatliol des aliments presen
tent des diil'renccs encore plus I'rappantes en ce qui concerne I'Clicacite 
relative ties 1etlhoties stir l'adoption ties techniques recornmantkes 
(fig. plus laitires tiUe de techniquesI I ). Plus de six l'ois ietechnitICs 
relatives hIla pr'piration des aliments ont etc altrihb ts aux VisitCs d'cx
ploilations et de l'oyers el aux visites bureau tie vulgarisation. PresquetLI 

hi niloiti.jdes tchniqes tie prparation ties al inients Ctaiclt dtues ., I. 
r&nitie CdntIon1sration tie ietholdeS, alors qtie ceIi'-Ci i'avait ttle Iou 
Ll'inilleiicc stir l'aIoptiOn tic tcCiii tnes laitires. Les bulletins c les 
articles tie journaux out 6tt plus ellicaces pour motditier les techniqtues dc 
prlpa ration ties , liments titie pour ilihier ICS teclhiqtUes IaitiCres. II 
ellCst t contrairc pour les Icttrcs circulaires. l'inlluence indirecte due 
ii l'enscignement par la vtilIgarisation 6tait 9 'ois plus aranIde pour les 
technititues Iaitires qtie pour les techntiies tie prelparatioi ties aliments. 

IL'Avicultiure el I'-levage des porcs relevcnt ilous duix Iigr.tipe de 
stijets relatil's au cheptel. LaLilTrcnce tie stijet entre I'avictilture et l',lc
vage ties pores est bien mnindre que dans Ic cas de lilaiteric Ct de I 
prpa ralion Lies aiillCInts tiue noius vcnons d'cxaniliner, imais est cpeindtlait 
encore caractristique du point tie vue de 'enseignenent par la vtilga
risation (fig. Les niMthodes bases stir Ics personnels, les12). contacts 
visites d'cxploitt ions, Ics visites ti btreau tie vulgarisation ct les 
dtnoistrations de rtsntlats, par exemple, ont inrltliunc I'adoption de 
heauiconp pltus Lietechniques en cc qui concerne les pores qu'cn cc qui 
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concernc laviculture. Dans cc groupC, Ics lettres pcrsonnclles ont ctt 
lheaucoup plus cITicacCs pour changer les techniques avicolcs quc pour 
cliangcr Ils techniques ai'rentes i l'tlevage des porcs. lcs contacts par 
groupcs sont responsahles tlie I'adoption de hicin plus LiLtcchniguics avi
colcs que tie tcClniqus ,airentcs aux porcs, la majeure paric tie cette 
diff'rcncc rcvenant aux rtitnions de dnmonstration tie methodes. Dans 
le groupc tics mcthiodIcs bas cs stir les contacts tie masse, Ic bullelin. la 
lettre circula irc cl fa radio ont inllunc tin pourcC,ntagc bauicoup plis 
dIlcv tie tcchniqucs avicolcs quc dc tcclhntiqu aLI''nts l'lcvac tes 
porcs. L'inlluincc indirctce a , ilLttcmcnt plus graneIC ellCCqi concerne 
I'ccvage ties pores. 

Si ccrtaincs nMIthodICs i'cnscigncment sc sont avcrc ,s el'icaes 
dan,, tinl tounaine partiicuicr, il nc s'cnsuil pas nicessaircincit tie les 
ini~mcs mlhoides auront la mmc cl'icacite' dans tn aulrc domaine. I 
I'atil consitlcrcr I caractc'ie hamalierc Ii cnseigncr. 

SWI1'S SIMIILABLE'S 

S'il cst vrai, ainsi tu'il apparait dans cc qui pr.ttl, tiuc Ics mtlho
ties d'cnscignement joucnt stir I'aioption dc pourcentagcs varis tic tch
niqucs Iorstlu'il cxistc une grandc diil'rcnce entre les suijcts. les uiithodes 
d'cnscigncmcnt ticvraicnt avoir tcndancc ii influcnccr Ics i 'mcs pour
centlgcs ie tcchniqucs Iorsquc Ics grandtics lighcs des sljCIs sOlt siiilaircS 
oil prcscntcnt tics prolhmcs scmialcs tiu poiilt tie Vce tic 'enscigne-

II rcssort nctteii tiu tahlcau 7 quc la rparlition d'inilluence ies 
dil'rcines iiicitLhtics CsI scuisiblcUcnt ha imc pour le nis. I'avoinc e! 
Ic blc. qti rel'vci tit4 grliupc ties c. ,aIcs. I.'iullutCeCC tie, hiliotics p)Lr 
l Iuizc.rie Ic soja ct les aitlres lglnlillil+ctlses cst a iivaill sciibi1llitI 
unil'orne el cc qui concenlic ces cultures. 

el lesI le terreL colol e)Osll sont ie .iaut' illustration de liin
iLienc similairc ties iiLtics aiis I'adoptin ties tccliiiiqLics. C'Cs cLltlI

rcs soint iites tlais Lies regions tics Ilats-I nis lCograp liuelci l oir's 

cIoigiccs oil certailes liLthodes ticiscigncment on 'tc vraiscnhilabIc
meici1t utilis~t.s avcc mic intcnsittl dill'rcitc al fur ct .t iiiesulrC title s'orga
nisail ha vulgarisation et cepciida il, Liil scouI gra pIiiqLic pI)iirra it P rcstLic 
servir pour illstrer l'iilluicii tics li ,llodes sur Ics tcIhniques adoptcs. 
tlanus ti ne ltli*i'c coiniiic das I'autic (ig. 13). Lcs pro Ihiunics I'eisc i
gnicilt par la vtulgarisation, eli cc uii coiicciie Licleoiiiic sci+Incc, les 
cuigra.is cou1i1erciaLiux. lhi ltc conltre Ics iiialatdics Ct Ics insctcs. solit 
prcsqu¢l Ics mlics pouitr ccs tclix cultiures. I. Lt ilisalito ti It'equipceiciit 
m anique pour rluirc la it'i6l', LiVic llPcc cgaillilct tiil pro

k11c seuihiabl. Le.s ici liotes hasces SLilr ICs cotit.'s perstnnels ()III 
clllrlail+' IatiPtion tie 29 ')oLir cciit ties lechniques alI'kfrcites i ha ponLinic 
tie tere cl 34 pItir ceii ties techniques cotonniires. 20 poIuItr cent '.cs 
tehliqIcs alrciitN-'s a ptunic tie terrc1a ci 23 pIr cent tics techniques 
ct1olliil'rS, taicuill dtiCS ilX iii'tlitLics is cs stir Ics coiitacts par grou
pes. 20 pour cent ties techniucs alk"rentes h la poiiiic tie tcrrc ct 

http:cuigra.is
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14 pour cent des techniques cotonnikres 6taicnt imput6cs aux m~tlio
des basies sur Ics contacts de masse. La diffusion indirecte de l'influence 
a 6t6 61rcie, dans lc cas des tcchniques de culture de la poninic de tcrrc 
comrnc dans cclui des techniques cotonnikres. 
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FIGURE I I . - Influnce relaiive des :;jii;odev "urIadoption de 2 993 
techniqtu.s hitii'reset 754 techniques afi/cientev it la pr;parationdes alitnelns. 
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POURCEN'IAGEDE TECfJICUES 
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FIURE 13. - Influence relative des mtIhodex .vir I'adoptuin de 1463 
techniques alf/rnte.s ii /I pomme de terre e 1 269 techniques a/fffrente. 

(III CotohI. 

Dans les mati&cs relevant de 1'enseignement m~nager, ha confection 
des vltements et ]a gestion du foyer fournissent un autre exemple de in-
Iluence semblable des m~thodes lorsque les sujets prcsentent des probl6
mes qui exigent pratiquement Ics m~mes faqons d'cnvisager 1'enseigne
rnent (fig. 14). Dans ces deux dornaines, la majeure partie de I'ensei
gnement implique I'enseignement d'une habilet6 manuelle Iun groupe di 
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POURCENTAGEDE TECHNIOUES 
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FIuRE 14. - Influen:ce reiative des mn(tlhodeS .Ylir dtleglien2601
 
technique- afi;'!rcItex 6 	/i confection de v~tements. 't 423 technique.s i/I;;. 

rentes t ia gestion du loyer. 

personne:. Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, Ia dtnionstration de rnithodes 
est II principale mtithode d'enseignenent responsable des techniques 
changes, tant dans le domaine de Ia confection des vternents que dans 
cclui de II gestion du foyer. Trois techniques adoptbes sur 4 sont dues I II 
combinaison des reunions de dtimonstration de mthodcs et des r6unions 
grn&ales. L'influencc indirccte est relativernent faible dans Ics deux cas, 
moins dc 5 pour cent. Les contacts personnels ont provoqu6 l'adoption
d'unc techniquc sur 8 en cc qui concerne Ia confection de vdtements ou 

3 
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la gestion du foyer. Les contacts dc masse ont joud pour I'adoption d'une 

technique sur 13 en cc qui concerne la confection des vtements et d'une 

technique sur 9 en cc qui concerne la gestion du foyer. 
Dans le cas o6i l'exp~rience a indiqu6 que les m~thodes ont influencd 

l'adoptior de poi rceitages donnds de techniques pour un sujet particulier, 
uneil est tres vrakemblable que les m~mes rnthodes auront influence 

semblable dns le cas de sujets 6troitement lies. Etant donn6 que la rici

proque parait galemcnt vraic. le caractre du sujet a enscigner devient un 

&1mcntde r~flexion important lorsqu'il s'agit de mettre au point un plan 

d'enseignement par la vulgarisation. 

ANALYSE DES DIFFIRENTES MITHODES 

Le vulgarisatcur a constarmment -I faire face au probl~me concret 

du choix de la mthode d'enseignement ou de la combinaison de 

mthodes convenant le mieux -I un travail d'enseigncment particulier 

portant sur certaines personnes dans les circonstances sp&iales du 

moment. Une analyse critique de chaque m6thode aidera ii d~gager 
sontses caractcristiqLes essentielles, sa valeur et les limitations qui lui 

propres. les dnmarches principales qu'impliquC son cmploi, ct les autres 

considerations qui pcuvent avoir une influence sur l'importance qui lui 

est donn&e dans Ic plan d'enseignement. Les mthodes sont 6tudi6es 
dans l'ordre dans lequel clles ont 6t classes Iorsqu'on a consid6r leur 
utilisation. 

NIPTHODES BASEES SUR LES CONTACTS INDIVIDUELS 

Visites d'exploitations et de foyers 

-
jiratiqiu 

II,Wrsonlh'. 

La visitc d'unL exploitation agricole ou d'un foyer pout servir 'I de 
nombreux objectifs. II pout s'agir d'une, visite professionnelle faite ,I la 
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suite d'une demande et ayant pour but iedonner des conseils ou de 
fournir une aide sur un large cvntail de probkmes agricoles et rninagers. 
Elie pcut faire partie du plan d'enseignement 6tabli au debut de l'annte 
pour faire avancer une phase du programme de vulgarisation prvu pour 
le comt6. Elie peut 6tre faite dans le but de s'assurer un coop&ateur 
ou tin d6monstrateur, d'organiser une rtunion, ou de discuter des 
activit6s d'un 4-H club local. Lit visite d'exploitations ou de foyers peut 

trc faite en vuc de maintenir dc bonnes relations avec les principaux 
menbres des organismes locaux, ICs Ius ou autres personnalitts impor
tanics. Lit visite peut tout simplement servir i agrandir le ccrclc de 
connaissances du vulgarisateur. Elie petit aussi faire partie d'un effort 
organis pour inttrcsser ceux qui, dans la clientde de liavulgarisation, 
ne participent pas aux activit~s d'enscignement organisees dans le 
cadre de la vulgarisation et qui ne sont pas ,,atteints ,,par les moyens 
de diffusion de masse. D'une faqon g~nrae. les visites d'exploitations 
et de foyers sont faites aux fins de donner ou d'obtenir des renseignenents. 

Du point de vue de l'agriculteur, de ha mtnagrc ou du membre 
d'un 4-H club, la visite de l'agcnt donne la possibilit de trouver des 
solutions pratiques -I des problmes particuliers. Si I*on part de Ia 
connaissance et de la compr6hension du probleme qu'a la personne, 
sans tenir compte du caractre limit ou pouss de cette connaissance, 
on peut examiner les dt~marches successives iI ellectuer pour permettre 
,icelui qui apprend d'atteindre l'objectif recherchi. DU point ie ,ue 
du vulgarisateur, les visites d'exploitations ou dC foyers permettent de 
modifier les rcconmandations gnraies aux fins ie les adapter i des 
situations particuli~res. augmentant par hi leurs chances d'hre adoptees. 
Cola fournit fgalcmcnt l'occasion L'O\ciller l'int& t de la personne pour
des anOiorations Li apporter i l'exploitation, au foyer ou dans ]a 
commune, clielle n'avait pas encore reconnues conine souhaitables. 

3i livisite est surtout faite dans Ic but dobtenir des renscienements, 
ces renseignenents peuvent &re utilis s ct intcrprts avec plus d'efti
cacit du fait que l'agent connait de premiere main les circonstances 
implicjIcs. La connaissance approfondic des conditions de I'exploitation 
agricole ou \,uie lt population rurale, qui nedu foyer ct du point de de 
petit &re acquise quce grhicc -I des contacts personnels aui nivCau de 
l'exploitation ou du foyer, est essentielle pour fixer les programmes 
ct pour choisir des animateurs valables. Les visites d'exploitations et de 
foyers contribuent largement iI I'el'icacit de I'enseignement clonn 
par le biais de reunions, par Ia presse, lt radio, litilkvision et les lettres 
circulaires. Le vulgarisateur aI une connaissance directc tics probhmes 
de sa clientle et tine partic au moins de la population agricole sait, 
par expi~rience, qu'elle petit faire confiance au vulgarisateur. 

Volume et tendance. - L'efTectif actucl dI personnel Licvulgarisation 
des conmt6s est insuffisant pour permettre d'effectucer chaclue ann&e des 
visites personnelles dans les 2 000 exploitations agricoles ct foyers ruraux 
et les foyers non ruraux encore plus nombreux qui constituent ha clientele 
de lhtvulgarisation. En fait, le vulgarisateur Lie cornt, dans un conit6 
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moyen, fait annuellernent, Atoutes fins, environ 400 visites d'exploitations 
et de foyers. Lcs chiffres recueillis pour 1952 indiquent qu'au cours 
de I'ann&e, les vulgarisateurs agricoles ont fait en moyenne 472 visites 
personnelles de cc genre et les monitrices d'enseignement m6nager, 
232 visites. En 1930, les chiffres correspondants 6taient de 641 visites 
pour les vulgarisateurs agricoles et 316 visites pour les monitrices 

peu dcd'enseignernent ninager. Ccla indique qu'il n'y a Cu que 
changement dans l'inportance donn~e aux visites d'exploitations et de 
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Fit'RE 15. - Visite." d'exploitations et de ,oyers par vuigarisateur de 
comite, 1930-1952. 
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foyers par les vulgarisateurs des comtds dc moyennc importance au 
cours de ces 25 ann6cs (fig. 15). Le total des visites pcrsonnellcs 
effectu6cs dans les exploitations et les foyers sur l'ensemble du territoire 
des Etats-Unis est passd de 2 305 000 en 1930 a 3 614 000 en 1952, 
mais cette augmentation cst due a l'augmentation du nombre des 
vulgarisateurs de comtd plus qu'a un changemcnt dans l'importance que 
leur accorde le vulgarisateur de comt6. 

EfficaciWc de I'enseignement. - Si on les dvalue cn fonction des 
changements de techniques qu'ils provoquent chez les agriculteurs ct les 
mdnag~res, lcs visites personnellcs comptent pour environ un neuvikmc 
(10,8 pour cent) des changements de ]'ensemble de techniques dus it 
l'enseignement donnd dans lc cadre de Ia vulgarisation (fig. 1). La 
figure 3 montre que la proportion des techniques agricoles attribu~es aux 
visites d'exploitations (13,0 pour cent) est beaucoup plus 61ev6e que Ia 
proportion des techniques minnagres attributes aux visites de foyers 
(4,7 pour cent). II faut sans doute imputer une grande part de cette 
diff6rence au nombre beaucoup plus 6Iev6i de visites personnelles 
effectu6es par les vulgarisateurs agricoles que par les monitrices d'ensei
gnement mdnager. Pour le reste, la difference est vraisemblablement uine 
question de sujet. Les conditions particulires existant dans tin fover 
peuvent ne pas avoir beaucoup d'importance lorsqu'on apprend It coudre 
it des m6nagres, alors que si l'on donne des conseils aff6rents ii des 
problWimes de lutte contre l',rosion, il faut inspecter fr&Iqucinment les 
conditions existant dans une exploitation agricole donne. 

Par 	rapport aid'autres m6thodes denseignement. le cofit tie ladop
tion d'fine technique am6lior6e par les visites d'exploilations et de 
foyers est environ 10 pour cent moins &1evi que la moyenne de toutes 
les m6thodes (fig. 4). 

El-ments cssentiels. - Le choix et la disposition des ,1l,6ments indiqu.s 
ci-apr6s et les analyses similaires d'autres m6thodes d'enseignement 
expos6es ult6ricurcment. traduisent les expiriences et les observations 
des auteurs, dont les r6sultats concordent avec ceux de Ia recherche 
scientifique dont nous disposons. Nous donnons ci-aprs tin certain 
nombre de mesures et de points parmi les plus importants intervenant 
lors de l'utilisation des visites d'exploitations et de foyers : 

1. 	Dcider de la place que doivent tenir les visites d'exploitations 
et de foyers dans le plan d'enseignement 6labord pour faire 
progresser Line phase particulire du programme tie vulgarisation. 
a. 	 Etudier les diverses nithodes pouvant tre utiliscs. 
b. 	 OWterminer si les visites doivent surtout servir it tin ensci

gnement direct ou si elles sont n6cessaires pour augmenter 
I'efficacit6 des ma1hodes bas es sur les contacts par groupes 
et les moyens de grande information. 

2. 	 D6gager les objectifs de la visite. Doit-elle servir a: 
a. 	 obtenir des renseignements de prcmire main stir les condi

tions de I'exploitation ou du foyer ? 
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b. 	donner des avis stir un problme ou i apporter une aide ? 
c. 	 susciter I'int&rt de ceux qui ne sont pas touches par les 

autrcs methodes ? 
d. 	aider a choisir des animateurs, des d6monstrateurs ou des 

coopdrateurs ? 
e. 	 favoriser de bonnes relations entre individus ? 
!. 	 contribuer par aillcurs L renforcer i'organisation de la vulga

risation ou -i faire avancer le programme ? 

3. 	Prparer la visite. 
a. 	 Faire le bilan des contacts ant6ricurs avec lcs membres 

de 	 la famille. 
les informations scront n.cessaires.I. 	 V'rifier qui 

Etablir tin plan des visites iteffectuer dans la commune auxc. 	
fins d'pargner du temps et de rcduire les frais. 

d. 	 Envisager quelle sera la meilleure faqon d'aborder le problme, 
compte tenu de ia situation de chaque famille. 

4. Lors 	de Ia visite. 
a. 	Etre amical, compr6hensif et flatteur. 
b. 	 Gagner et niMiter la confiance de la personne visit&c. 

dsir d'agir.c. 	 Susciter I'int rat et faire naitre le 
d. 	 Rendre ,i la personne visit6c un service r~el. 
e. 	 Laisser une nette impression de I'objet dc la visite. 

temps, tant pour la personne visit6e1. 	 Evitcr toute perte de 

que pour Iagent.
 

5. Enregistrer la visite. 
ia 	famille figurant aua. 	 Mentionner la visite sur la fiche de 

fichier du bureau de vulgarisation, en indiquant la date et 
I'objet de la visite, les r6sUitats obtenus et los engagements 
pris pour I'avcnir. 

1). Prendre au bureau les dispositions ndcessaires pour 6tre 
temps, donn6 suite it Ia visite effectue.certain qu'il sera, en 

6. Donner suite ikla visite. 
a. 	 Envoyer Ia documentation approprice. 
h. 	 Ajouter lc nona de la personne visitic sur la liste des personnes 

qui recevront les lettres-circulaires appropri6es. 
c. 	 Envoyer des invitations aux reunions.
 

une autre visite.
d. 	 Eftectuer, si n&essaire, 

Avantages et limitations. - Lorsqu'il determine l'importance qu'ii 

faut donner aux \'isites d'cexploitations ou de foyers dans l'ensemble du 
au 	 comt6 pour une annie donnde,plan de 	 vulgarisation s'appliquant 

avantages et desIc 	vulgarisaicur doit tenir 6galement compte des 
incon\vnients de cette mithode d'enseignement. On peut les rdsumer 
co1me suit : 
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Avantages : 
1. Permet L l'agent d'acqudrir une connaissance directe des condi

tions de l'exploitation ou du foyer et de l'tat d'esprit de ]a 
population rurale. 

2. 	 Si ]a visite est effectue it la demande de l'agriculteur ou de 
la mi~nagire, c'cst sans doute qu'ils sont disposds "i apprendre. 
La proportion d' adoption ) par (, exposition c leve. Ellcest 
donne confiance dans Ic vulgarisateur ct peut augmenter nette
ment I'efficacit6 des m6thodes fond6es sur les contacts par 
groupes et les moyens de grande information. 

4. 	 Permet de choisir des animateurs, des d6monstrateurs et des 
coop6rateurs plus valables. 

5. 	Etablit de bonnes relations entre les personnes. 
6. 	 Est utile pour contacter ceux qui ne participent 'i aucune 

activit6 de vulgarisation et ne sont pas touchds par les moyens 
de grande information. 

Limitations : 
1. Consomme proportionnellement une grande partie du temps de 

'agent. 
2. 	Le nombre des contacts possibles est indiscutablement limit . 
3. 	Cofit relativement dlev6 par technique adopt6e, bien qu'il ne 

soit pas sup6rieur a la moyenne pour toutes lcs rnithodes. 
4. 	 Le moment de la visite West pas toujours opportun du point 

de vue de I'agriculteur ou de la m6nag&re. 
5. 	Risque de concentrer Ics visites stir les families les plus ouvertes 

au progr~s et de n~gliger celles qui ont le plus besoin de 
contacts personnels. 

Visites au bureau de vulgarisation 

On t1n ,,Iljcti/ I'n eaticlidier 
C ndialf's 

Dc mzme que les visites d'exploitations ou de foyers, les visites 
au bureau de vulgarisation impliquent Un cOntact personnel direct entre 
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Ic vulgarisateur ct cclui qui dtsirc obtcnir des renseignements ou une 

aide. 11faut cependant noter dcux grandes difT~rences : I) lors d'unc 
visite au bureau de vulgarisation, c'est cclui qui veut apprendre qui 
prcnd I'initiativc dc s'adrcsser au vulgarisateur ct non pas le vulga
risateur qui cherche aI rencontrer celui qui recevra un renscignement, 
et 2) le contact personnel ou cntrcticn n'a pas licu dans Ic cadre de 
l'cxploitation agricole ou du foyer. Lc fait quc cc soit I'agricultcur 
ou ia mnagirc qui rcndc visite 'I I'agent, impliquc qu'ils ont conscience 
du problnie i rtsoudr etcqu'ils d6sirent vivement trouver tine solution. 
Le climat ie ( r&eptivit6 est encore plus favorable pour apprendre 
ct agir quc dans lc cas de Ia visite d'exploitations ou dc foyers. On 
peut consid&rcr comnic allant de soi que I'interlocuteur a conliance 
dans Ic service dc vulgarisation en tant quc source sre d'information 
sinon, il ne pcrdrait pas son temps it faire cette visite ct ne ferait 
aucunc dpensc pour se d placer. La cordialit6 avec laquelle lei 
visiteurs sont requs ct la faqon satisfaisante dont on leur donne Ics 
renscignements ou I'avis demandds ont des repercussions importantes 
stir la frdquence des visites. 

Une analyse des motifs de 677 visites faites au burcau de vulgari
sation (10) aux vulgarisateurs agricoles de 14 bureaux de comt6 du 
Minnesota. au cours d'unc pdriode de 2 semaines ventilke sur route 
I'ann&e, indique que les 863 demandes de renscignements se r6partis
saient comme suit : 

Problmes particuliers aux techniques agricoles ...... 42 c/ 
Avis ou informations d'ordre technique .......... 31
 
Principes d'organisation ou de gestion ............ 18 
 'k 

Organisation de ha vulgarisation. notamment de la for
mation des animateurs .................... 9 %
 

M m si I'cxcmple prc dcnt nest pas caracteristique de toutes 
les visites faites ati btireau de vulgarisation, il est 6vidcnt que la grande 
majorit6 des visites faites aux vulgarisatcurs agricoles ont pour objet 
d'obtenir des informations relatives ,i des questions particulircs et 
qu'une faible partic sculement porte stir des problkmes affrcnts aux 
aspects de la mise en truvre du probliem de vulgarisation dans Ic comt . 

ICenqu~tc faite dans Ic Minnesota explique quelque pCu la corre
lation qui existe entre les visites au bureau de vulgarisation ct les autres 
mnthodes de vulgarisation. Un quart environ sont laitcs it la suite des 
rtunions de vulgarisation. On a estimx que'n cas d'absence de I'agent, 
Ic secrtaire aurait pu recevoir un sixi~ie des visites ct rpondrc aux 
questions en utilisant les brochures, les iniprims ct autres mat6riaux 
reproduits dont on dispose au bureau. 

Volume et tendance. - Au cours dune pLriode de douze mois, Ic 
vulgarisateur de comt6 reqoit entre 900 et 1 000 visites au bureau. 
Si on consid re tous les agents de vulgarisation de comt6, lc nombre 
de visites par agent a tt Ic mmc au cours des anntes 1950 qu'au 
ddbut des ann~cs 30 (fig. 16). On a cnrcgistr une augmentation consi
dtrable des visites entre 1930 et 1940, du fait des rcsponsabilitds 
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assumies par les conscillers agricoles de comt6 durant la crise &cono

miquc dans Ic cadre des programmes d'adaptation de I'agriculture institu~s 
Le programme d'urgence pour Ia main-d'oeuvrepar I'Administration. 


agricolc a continu6 d'amener de nombreux visiteurs dans les bureaux
 
comt6 au cours de la p~riode de guerre, entre 1942de vulgarisation de 

de visitcset 1947. Les conscillers agricoles reqoivcnt bcaucoup plus 
que les monitrices d'enseignement mniager. En 1952, chaque vulga
risateur agricole recevait enllmoyenne 1 102 visites et chaque ionitrice 
d'enseignement m6nager, 474 visites. En 1930, les chiffres correspondants 
6taient de I 332 pour les vulgarisateurs agricoles et de 474 pour le 

monitrices. Le nombre des visiteurs requs par les agents des 4-H clubs 

est tris prochc de celui des visiteurs requs par les monitrices d'ensei
gnenlent mnnager. 

Le nombre de visites reques par les bureaux de vulgarisation de 
corot,5 est trs variable. 

La population rurale du comt6, l'emplacement gographiquC du 

bureau par rapport au reste du comt , le fait que le bureau est d'u 
aci:s facile ou non pour le public. tous ces 6nments expliquent en 

grande partie ces dilT rences. Toutes choses 6gales par ailleurs. le nombre 

des visites au bureau de vulgarisation de comtW semble relkter ha 

confiance qu'a Ia population do comt6 dans le bureau de vulgarisation 
en tant que source sfire d'informations dsint&ess&es sur des suiets 
agricoles et m~nagers. 

Efficacit6 de I'enseignement. - Des enqu&es stir les lieux indiquent 

qu'environ 6 pour cent de toutes les techniques chang6es il la suite de 
aux visitesl'enseignement par ha vulgarisation peuvent Itre attribues 

au bureau de vulgarisation (fig. I ). La proportion de techniques agricoles 

cst beaucoup plus 6levNe que celle des techniques mnnagcres ILig. 31. 

Apparemment, on large pourcentage des visites req;ues par les monitrices 

d'enseignement nmnager porte plut6t sur des questions relevant de 

'organisation que stir des problkmes managers. 
Le cocit ie vulgarisation relativement faible de I'enseignement donna 

grace aux visites aux bureaux de vulgarisation place cette nMthode 
Ia liste des nMtiodes class6cs du point de vue du rendementen t&c sur 

indiquc prcc&lemment,horaire du vulgarisateur (fig. 4). Ainsi qu'il a ,t 
I'enseignernent dispens, lors des visites est Lin indice assez stir de 

cort. Une enqtu&l'inlluence totale de la vulgarisation dans un 
stir les bureaux de vulgarisation des comts.ricente (14), portant 

indique que I'emplacenent des bureaux West pas satisfaisant dans 20 % 
bureau de cont stir 8 ne dispose pas d'tndes cort~s cnviron. Un 

cmploy de bureau engag6 it picin temps pour recevoir les visiteurs 

lorsque les vulgarisateurs sont en tourn&e. L'importance des visites 
lafait qu'il est souhaitable quc Ies administrateurs et les inspectcurs de 


a cet tat de choses.
vulgarisation remndient rapidement 

mesures et les points fondamentauxEI6ments essentiels. - Les 
bureau de vulgarisationqu'il faut consid6rer pour utiliser les visites au 

sont comme mnoyens efficaces d'enseignercent des centres de vulgarisation 
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centrds sur deux problmes : 1) attirer les visiteurs au bureau de 
vulgarisation et 2) recevoir les visiteurs de telle fagon qu'ils n'h6sitent 
pas i revenir. 

I. 	Etudier si l'emplaccment du bureau facilitera un grand nombre 
dc visites. 
a. 	 Lorsqu'il est situ6 dans un centre commerqant, peut-on y

acc6dcr de tous les points du comtd par de bonnes routes ? 
b. 	Lorsqu'il est situ6 dans tin bfitiment pr~s du centre des affaircs, 

y a-t-il un parking suffisant ? 
c. 	 Y a-t-il des panncaux de signalisation indiquant le bureau 

de vulgarisation i l'entr6c du bhtiment ? 
d. 	 La porte du bureau est-elle bien indiquie ? 

2. 	 Veiller ai l'am6nagement et ii la disposition des lieux 
a. 	 Pi ces et aneublement disposes de faqon a pouvoir recevoir 

Ics visiteurs dans i'ordre. 
b. 	 Les visiteurs peuvent parler en priv6 avec l'agent. 
c. 	 Aspect g6n,5ral net et ordonn6. 
d. 	 Le bureau est ouvert aux heures d'ouverture pratiqu~es dans 

]a 	 Iocalit6. 
3. Une secr&aire ou r6ceptionniste reqoit les visiteurs. 

a. 	Les visiteurs sont accueillis aimablement, courtoisement, avec 
cependant une certaine reserve professionnelle. 

b. 	La secr6taire est au courant des d6placements de l'agent et 
de l'heure a laquelle il doit rentrer. 

c. 	 La secr~taire a requ une formation lui permettant de rem
placer en partie I'agent lorsque celui-ci est absent. 

4. 	L'agent s'entretient avec le visiteur. 
a. 	 Faire preuve d'un int6r&t cordial et sincere en cc qui concerne 

le problme du visiteur. 
b. 	Disposer, a port6e de ]a main, des 6h6ments de r6f6rence 

nicessaires, y compris le dossier affdrent aux contacts antd
rieurs. 

c. 	 Consid6rer sans hlate l'ensemble du problime, sans y passer 
trop de temps. 

d. 	 Faire savoir au visiteur qu'on sera heureux de I'accueillir a 
nouveau. 

5. 	Enregistrer ]a visite et iui donner suite. 
a. 	La secrtaire ou I'agent ajoutent les renseignements pertinents 

sur ]a fiche de la famille. 
b. 	Veiller a cc que la question en suspens qui a fait I'objet de 

la visite soit r6gl~e comme promnis. 

Avantages et limitations. - A condition que les locaux du bureau 
de comt6 soient, ou puissent 6tre adapt6s, pour recevoir un volume 
raisonnable de visiteurs, les points positifs en faveur d'une plus grande 
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au 	 bureau dans le plan d'enseignementimportance donnc aux visites 
wctnblent contrebalancer trs largement les points n6gatifs. Les avantages 

- mthodc d'cnscignenieft sont les
et les inconvnients propres cettc 
Stlivants : 

Avantages. 
que Ic visitcur cherche -I apprendrc.1. 	Probabilit 


de I*agent.
2. Utilisation &ononlique du temps 
travail de vulga3. Bon baromntrc de 'ensemble des r~sultats du 


risation dans Ic cotitk.
 

Limitations. 
1. Les au hors du contexte de 1'exploitation oilcontacts bureau. 

pas rdcter Ic probl nc reel ol revelerdll foyer, peuvent ne 
avec precision les conditions y al'irant. 

2. 	 La grande inajorit des visiteurs sera probablement constitu&e 

par des personnes qui participent -I daitres activits de vulga

risation. 

Appels WItlphoniques 

Cou 

illt\Ctl ilp110 lt11 Lie C lllllincatiOtlI.C 	 IIJAplitmC COIItililuc till itIi 
ct iiicniagercsreliant les vulgariSaItcIIr, , i micllie amx agricultcurs aux 

IlllhrC tutal tl'appck, telcphltnliqtiiCu rculiS til
LIi c1mic.. Fit AnlclitIuc. Ic 

tOils ICS 1111hicax Lie \uleari,atitiO Lic CilOMIC :1 dcpas
passcs ii partir Lic 
S 575 (li)) c 1952. x.i 19')51. pour li prmlielrC fIoi,. Ic hombre des 

appl, Iclcphonit1iC, a c ,Upl'triculr ILI noinhrc ie, \ikitc, laites dX 
tiL'Urc 20. la loyctl'nne

hn iltlai Lic \wigi risatioi...\inSi tlu'il rssorl ie I.i 
litluc1, par agilt tic \'ulg ri,,altiOn a hc.u totpclph 

cnrlCgist rcs+an 
dc 	Coilllllthlli lllit M', t'ib 

meilldiltv Lillte 193I ct I952. dcIS rccOR1ds aIant C 

cttlr, Lie lit ,.Cu UUdeT 't undia . ci \C[r", 1935. alors title Ic,cuelrrcC 
d'adap\ ulgarisatcur, aildailcl t lapplicalion dc,, premicrs progranhncs 

.Ition tit: kaiuictiluic. En 1952. Ic v'ulgtarikalcti' mo\cil a passc ont rctu 

ctmironl S93 c mmuniiications t lcplnii tics. contrc 693 cn 193(0. 

I)c, cnlltiitCs ait,i dan, Ic cadic dc la \tulgarisation ot toujours 
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mnag res n'associaient pas l'adoption
rsv&h que lks agriculteurs et Ics 

par t0lphone auaux renseignements obtcnusde nombreuses techniques 
aucune des regions etudics Is commu

bureaLu de vulgarisation. Dans 
indiqukes conine influenqant I pour

nications tMkphtoniqucs n'ont t, 
adoptcs. Cela est cgalcmcnt vrai 

cent des techniques amdlior~es 
lIa consultation.qieCltLuc soit l'objet de 

du tehkphonc en mati er de v'ulga-
Ces faits suggcrcnt que 1'emploi 

pas it lournir des renseignellentis portant sur certains
risation tie sert 
sujets. mais plut6t it I'aciliter I'emploi des autres activitts d'enscignciient.
 

de prendre des rendcz-votIS, prL3voir des reuntions,

Ix tciphonc permet 

demandcr des brochures, constater
point prograllmCs.IncttrC aIu ies 

d'autrcs quctions afcrentes it ht misc en 
des progr s. ct riegler Line fottle 

Cooperatif Lie Vulgarisation dans 
place d'UnC SuccUrsalc ill Service 

appels faits par des agricultur1s ct ies mona
lc conlt. )e nombreux 

quc ICs tcchniques agricoles et 
grcs sc rapportent it d'autrcs sujcts 

demarldCs d'inlforillatiOnis relativesrcpond souvCnt auxiiicnaeres. On 
cn adressant des brochures.atix timenageresI I'agricultLure et tlustions 

a proVolC l'appcl
ies circulaires ott atitres imprinls,. Lc problcme qui 

wacnt it I'exploitation o au 
iclephloniquc peiut nlcessiter li visite de 


fover.
 
Alors quc I'appCI tM1phloniquc petit c:tre un maillon dans li chaine 

d'evnements qui conduit it acqucrir Ics informations souhaitccs. il arrive 

ha mtnagec consitlrc Ic imatriau itnprinlk
,oti,'Cllt title Iagriculteur otL 

Ic grce autiucl Ics rensei
ott la Visitc d'cxploitaioi c0111nc mnoyen 

gncmcnts titilists ont Of obtelnus. 

Le large voltum1c ie coninltll tions, ekPhonitlICS r"Ites OL pa ,sCS 
cela ilplitiueconscnicies quc

par Ics burcatix i vlgarisation Ics Ct 
iil esi important

dlans Its relations entre individus, sollignC conbin 
ieLie fa1toii eflicace. L'agcni

ovon cOmIltnicatiOiltutiliScr cc Lie 
et li sccrOairC Lill bureau Lie vulgarisation dloivent de 

ulgarisation 
tClps :l utrc se poser ls qLCstioll, SiVatitCs 

tI I'appel td1Cphonique.
Fst-il rcponolt rapidciient, cotUrtoisement 

ic l'agcn (.ti rcpontd ? 
en precisani Ic 110111 ill bureau ou 

IPreld-t-Otn li pCillc de su11Stlrer avec pre'cision tit nolnli do corres

tie fatol claire ct complktc les renscignenlents
poItlail Ct tie toutrnir 

cours de lia comnlu
A-t-on pense itI'a\'ancc it cc title 1'on dira atl 


nicatiol '?
 

Rappelle--o rapiciLien Iiitcressc !
 

- envoi dcstite communicatiotnF-si-il apidcnIeit ulont.1c it li 

par exemple -- ct arrivc-t-il Lie itiblier '? 
dtOcuIictitili iou 

it p Livoir c'trc utilise pleciliemetic fattoiI.e tc(Iphonc est-il install 
Ic travail tic vulgarisation '? 

ct clficacemcit pour clfectuer 
tatis kIFanuaire iMedc vulgarisationI.'cnrcgistrcimnLillt bureau 

irotver rapideIniet Ic iltllll01"t tie telClihlc '? 
phollniquC perict-il tie 

http:ulont.1c
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Correspondance 

Rapide
 

Precise 

Bien qu'ellc soit apparenirnent tin peu plus eflicace que ha commiu
nication t6ldplionique du point de vue de I'enseignenient par li vulga
risation, la lettre personnelle reque du vulgarisatCur de comnlt, n'a t ,
dans aucunc des r6gions 6tudides, considdrdc par les agriculteurs et hcs
nminagires comme constituant une source iniportante de renseignements
de vulgarisation (fig. 1). Les pourcentagcs ttaient trois fois plus
6levds pour les techniques agricoles que pour les techniques minagires
(fig. 3). En admettant quc Ies agriculteurs aient requ plus iC leItres
du 	 bureau de vulgarisation de contW ou 	d'Etat que les mn1ag&res. il est

vident qu'aucun de cos deux groupcs habitueWest "I chercher de
I'aide par correspondance pour resoudrc des probkmes.

Comme pour les communications tl6phoniqucs, la plupart de l.
corrcspondance f'aite par Ic 	 bureau de vulgarisation de conite est
adrcss&c au bureau de vulgarisation de I'Etat et se rapporte Li des 
rapports, des itin6raires d'experts et autrcs affaires courantes. 

11faudrait r6pondre rapidement ,t toute demande de renscignements 
par corrcspondance. La personne a 6critqui Line Iettre porte un intr tplus que passager i I'affaire et utiliscra vraisemblablenlent les informations 
qui risoudront son problme de faqon satisfaisante. 

Critt-res d'une lettre efficace. -	 Une bonne lettre doit tre 
1. Complktc. Donner toutes les indications necessaires pour atteindre 

son objcctif. 
2. 	Concise. Ditcs cc que vous avez 'i dire avcc Ic moins de mots 

possibles, tout en tant clair, complct, courtois. 
3. 	Claire. Chaque leittre doit Otre crite de faqon it cc qu'cllc soit 

non seulement comprise, mais i cc qu'elle ne donne lieu Li 
aucune fausse interprtation. 

4. 	Correcte. La Iettre ne doit contcnir auctin expos6 faux des faits,
doit tre correcte dIi point de vue de la grammaire, de I'ortho
graphc, de hi ponctuation, ct de la prtsentation. 

5. 	Courtoise. Ton adapI6Li la riponse demand6e. La faqon dont 
Line chose est dite, compte autant quC cc qui est dit. 
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6. Propre. i faut qu'cllc cr&c au depart une bonne impression, que
la mist en page soit bonne, sans ratures, de gommages apparents,
de frappe irr6guli re ou dc ponctuation pouvant induire en 
erreur. 

7. Lisible. Des phrases courtes, des mots brefs, et faire preuve d'un 
intrt humain rendant la lecture facile. (Voir test de lisibilit6 
dc Flesh, tableau 8.) 

La dimonstration de r~sultats 

Pricise 
Con %(iIcaIte 

Au dibut de la vulgarisation il fallait convaincre les agriculteurs 
et les fermires que les vulgarisateurs avaient du sens pratique. La 
dImonstration de rsultaIs a de sans contcste Fun des arguments les 
plus convaincants dont il a did fait usage. 

Les dduonstrations de rsultats tablissent lI prcuve qu'ur'e pratique
amdlior&e dont on sc fait I'avocat sur Ic plan local est valable. Sous 
Iadirection du vulgarisateur, l'agriculteur. l fermi&re ou le jeune homme 
ou lhI jeune lille de II campagnc clTcctue la d6monstration. Les 
dmonstrations prennent beaucoup de temps, des cumparaisons sont 
cn general necessaircs. et I consignation des rdsultats est essentielle. 
Le succis dc la demonstration d6pend du r6sultat 6tablissant que ]a
nouvelle pratique cst nettement sup&rieure iI celle qu'clle remplace. La 
d6nionstration Lie resultats n'est pas lc fait de d6couvrir de nouvelles 
vdrites mais de prouver que Ics risultats des recherches effectuses par
les ,tations expdrimentales de I'Etat ou par le D6partement de l'Agri
culture des Etats-Unis. sappliquent aux conditions particuli&es du 
coIt ou d'unc region dII cont. 

La ddmonstration des rtsultats peut porter sur une technique unique 
commc I'utilisatiOn d'cengrais acietds dans le commerce pour la Culture 
des potatoes ie terre, ou peut porter sur une s6rie de techniques itilisces 
pour hi crdation d'un troupeau de volailles ou d'un verger de ponmiers. 
Dans ccrtains cas. lh dnmonstration de r6sultats peut porter sur l'exploi
tation agricole toutc enti~re considr6e comme unit6 d'cxploitation. Plus 
la drmonstration est complexe, plus il est difficile d'6valuer les re:ultats 
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attribuables 'I chacunc des techniques impliqu6cs. Les d6monstrations 
de r6sultats simplcs, bien d6limit6es, sont done bien pr~ftrables du 
point de vue ptdagogique. 

L'objcctif principal de la dtmonstration de r6sultats est d'6tablir li 
confiance, rant de lia part du vulgarisateur quc de l'exploitant agricole. 
Une fois qu'il a d6montr6 avec succ~s que lcs r6sultats de la recherche 
s'appliquent "I un problmc d'une exploitation agricole ou d'un foyer 
donn, le vulgarisatcur peut parler ct 6crirc sur cctte technique avec la 
conviction quc lui donne I'expiricnce. Lc fait que ]a technique a et6 
utilisde avcc succs par un voisin donne confiance aux agricultcurs et 
aux m6nagrcs dans la valour de cettc technique et dans Ic vulgarisatcur 
qui a dirig6 li dtrnonstration. 

Volume et tendance. - Maintenant quc le systrne cooperatif de 
vulgarisation est bien .tabli ct que lia population rurale a confiance dans 
les renscignernents fournis par les vulgarisatcurs, il semble logique qu'on 
attache moins d'importance aux dtmnonstrations de r6sultats en tant que 
methode d'enscignenment. En d'autres noots, les dnionstrations de rcsultats 
couronnees dc succ&s tendent -i r.duire lc besoin d'aUtres demonstrations 
de cc genre. Etablir lht preuve sur Ic plan local est, certes, un aspect 
continu de I'introduction de nouvelles entreprises agricoles ct de nouvetatux 
rsultats dc la recherche. I existe galemcnt des sections de lh clicntde 
de la vulgarisation qui ont eu trop peu de contacts pour pouvoir 
acquerir tine grande confiance. 

La tendance -i utiliser les dimonstrations de rySultats dans la 
vulgarisation se dt6riorc constamment, d'ann&c en ann&c (fig. 18). 
En 1952, le vulgarisateur agricole de cornt ioyen reportait qu'iI avait 
dirig6 23 diionstrations de rsultats. En 1942, Ic chifire correspondant 

tait de 35. On ne dispose d'aucune donne pour les ann cs ant&icures. 
Bien quc cela ne soit pas indiqu i la figure 18, les rapports indiquent 
Line diminution des r6unions organises pour observer des demons
trations de rtsultats environ paralkle au nombre d croissant de 
drnonstrations efTcctu~cs. 

Elficacit6 de I'ei seignement. - L'influence directe de lIa dmonstra
tion de rcsultats sur i'adoption de techniques am 1iortes est importante 
bien que moindre quc celle dc nombreuses autres niuthodes de vulearisa
tion. Dans Ics regions oit I'on a efTectui des enqu&cs sur Its licUx (lig. I) 
on a attribu I'adoption de 6 techniques stir 100 aUx dtnmonstrations de 
rtsultats. La proportion cst 1,g&erent suprieure pour les pratiqucs mena
g&es, 6,7 %, ILIC pour Ics techniques agricoles, 5.9 c"l (fig. 3). L'in
fluence des dmonstrations de rstiltats a t plus grande pour ICs sols. Ic 
malis, lc soja, les pommes Ic terre, Ic coton. les arbres fruitiers, les 
1kgumes et les porcs dans le groupe agricole et pour la preparation et 
la conservation des aliments, I'habillenent et I'amrlioration du foyer 
dans le groupe des activits m~nagrcs. Cinq pour cent ou plus des tech
niques adopt6cs pour le mais, Ics ponmes de terre, la culture des lkgu
mcs, les porcs, la conservation de la nourriture, lIa preparation de la 
nourriture et l'habillemcnt 6taient dus atix d~monstrations de r6sultats 
cflectucs par Ics membres des 4-H Clubs. 
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FIURE 18. - Di;Mo011vrwti01s de risultats par vlgarisatelfr. 1942-1952. 

de vulgarisa-La dcmonstration de rdsultats est l'une des minlhodcs 
lion kes plus onreuses, du fait du temps consid6rable que Ie vulgarisa

teur doitv consacrer. 	 des dplacemnents nicessaires pour organiser la 
Ic dmonstrateur, commencer la drnonstration.dmonstration, choisir 

veiller i 	 mene convenablernent ien suivre Ievolution. cc qu'elle soit 
bonne fin et que des notes suIlisantes soient prises pour etablir la preuve 

lh valeur de la technique dmontre. Un nonibre relativement peude 
cleve de personnes voient les dmonstrations de rsultats "itI stade oil 

elles sont convaincantes. Les demonstrations de r sultats commencees 
mais non achevdes, multiplides sans raison, ou qui tendent a tre plus des 

coot.expriences que des denonstrations augmentent encore plus ICur 

Si on se place du point de vue du cofit. la demonstration de rsultats est 
efticace pour influencer l'adoption de techniquesenviron moiti moins 

quc la moyenne de toutcs les nMithodes de vulgarisation (fig. 5). A cet 

gard. il N'a peu de diffdrence entre ICs sujets d'ordre agricole ou d'ordre 
menager. 

Etant donn Ic cofit 1cv et l'intluence relativenent faible, il n'est 

pas surprenant que le rapport entre l'influence directe des dmonstrations 

de r~sultats et 'ensemble des rdsultats de la vulgarisation dans les regions 

Ctudies soit n6gatif. Cela indiquerait que Iorsque la conliance dans le 

service de v'ulgarisation est raisonnablement suffisante, ha ripdtition inu
de rdsuitats tend -i r~duire 'utilisation des autrestile de dnmonstration 

methodes d'enseignement mieux adaptdcs pour 6duquer Lin plus grand 
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nombre dc pcrsonnes 'i un prix moins dlcvd. Dans beaucoup dc cas. Ic 
vulgarisateur de comte peut utiliscr, it des fins pddagogiques, des illis
trations locales de bonncs techniques, sans sc donner Ic mal ni faire la 
dtpense d'6tablir unc preuvc par des dtmonstrations dc risultats. I1 se 
peut que des agriculteurs ou des m6nagbrcs, animateurs de la commu
naut6, utilisent dji lcs techniques perfcctionndcs qui sont recomman
dies. Ces illustrations se passent dc commentaires et peuvent 6tre utili
s6es efficacement par l'agcnt LIdes fins pidagogiques. Lorsquc la confiance 
dans les vulgarisateurs cst insuffisante et lorsqu'il s'agit de techniques enti:
rement nouvelles, quelques bonnes dmonstrations de rdsultats seront vrai
semblablement tr~s importantes. D'autrcs mithodes, par exemple les arti
cles de presse, les lettres circulaires, des discours lors dc rdunions et it la 
radio auront des chances d'avoir plus de portde si on cite des rtsduatts 
acquis lors de demonstrations de rtsultats effectudes it l'chelon local. 

EiCments essentiels. - L'important investissement p~dagogique de 
la ddmonstration de rdsultats que constituent le temps consacr par Ic 
vulgarisateur, ses ddplacements et les dpenses encourues par le dmons
trateur, souligne l'importance de la prevision dans la planilication et du 
soin dans I'ex6cution. Les dl6ments les plus importants inpliqu1s dans 
Ia conduite d'une d6monstration de r6sultats couronne de succes sont 
indiqus ci-apr~s : 

1. Analyser ]a situation afin de ddtermincr s'il est n&cessaire d'ac
qu6rir sur le plan local plus de confiance dans ['application des 
dicouvertes de la recherche. 
a. 	 Quelle a t6 I'expdrience de ['agent lorsqu'il a surveille ['ap

plication de cette technique dans des conditions similaires ? 
b. 	 Est-il possible de localiser, sur le plan local, une bonne illus

tration de cette technique, qui 6viterait de faire Line dmons
tration de risultats coiteuse ? 

2. 	Dcider des objectifs particuliers de la d6monstration de resul
tats. 
a. 	 Donner conflance i I'agcnt ct fournir des mat6riaux d'ensei

gnement. 
b. 	 Provoquer la confiance de I'agriculteur ou de la minnag&c dans 

cette nouvcllc technique. 
d. 	 Susciter la confiance dans ]a vulgarisation chez un groupe 

minoritaire qui ne connait pas bien le vulgarisateur et nen a 
pas une opinion favorable. 

3. 	Etablir le plan de la dimonstration de rdsultats. 
a. 	 Consulter un expert. 
b. 	 Le prdvoir aussi simple ct prcis que possible. 
c. 	 Dcidcr quelle est la preuve ndcessaire et comment tlle peut 

6tre 6tablie sur lc plan local. 
d. 	 D6terminer le nombre de dimonstrations niccssaires pour 

atteindre l'objectif fix. 
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e. 	 Dterminer les sources de niatdriaux. 
f. 	 Mettre les plans par 6crit. 

4. 	 Choisir les dnionstratcurs. 
a. 	 Consulter Its aniniateurs locaux. 
b. 	 Rendre visite aux d~nonstrateurs cnvisag6s ani de s'assurcr 

que toutes les conditions requises pour le succ~s de ]a 
dimonstration sont runies. 

c. 	 Expliquer la nmarche aisuivrc au dSnionstrateur et en discuter 
avec lui, laisser des instructions &crites. 

5. 	Commencer la dmonstration. 
a. Examiner Ic plan crit avec le dmonstratcur.
 
1). Aider i-t en la dmonstration, afin de s'asla mise marche de 

surer que I'absence de certains points essentiels ne rendra pas 
les iravaux ulterieurs infructueux. 

c. 	 Organiser une reunion de dmnonstration de nitiodes lors
qu'unc habilct manuelle peut &treimpliqu& au premier stade 
de ]a demonstration. 

6. 	 Surveiller la dmonstration. 
a. 	 Faire des visites sutlisarnment frcqucntes pour entretenir I'in

tdrtt du dimonstrateur, constater les progrbs, et veiller it cc 
que les tapes ultrieures soient effectudes ainsi qu'il a 
prvu. 

b. 	 Placer des panneaux appropriks pour attirer l'attcntion du 
public stir les hrnents fondamentaux de la dmonstration. 

c. 	 La mentionner dans des articles de journaux, des lettres cir
culaires et des conft6rences a la radio au moment des phases 
critiques. 

7. 	Completer la denmonstration. 
a. 	 VWiller itcc que IVon prenne les dernibres mesures n&essaires 

pour terminer la demonstration. 
b. 	 Prendre des photographies. 
..Organiser tine r6union sur les lieux de la d~monstration oi 

les preuves visuelles contribucront ilaugmenter i conliance. 

d. Rtsumcr les rtsultats. Analyser et interpr~ter les donnies en 
termes de techniques agricoles ou m6nag~res. 

8. 	Donner suite i la dLnonstration. 
a. 	 Faire connaitre les r sultats de Ia d monstration par les jour

natx. Ia radio -tdes lettres circulaires. 
b. 	 Faire en sorte que les dnionstrateurs fassent tin rapport lors 

des reunions. 
c. 	 Utiliser des auxiliaires visuels pour prisenter les preuves tan

gibles fournies par la dmonstration. 

Avantages et limitations. - II faut plus de jugernent pour utiliser 
les dmnonstrations de resultats que dans le cas des autres m6thodes de 



VUI.c;ARISATION ARIC1o.- E-r MtENAc;iE.itE 73 

vulgarisation. Manquer d'utiliser la demonstration de rsultats Iorsque 
]a situation cxige d'y recourir peut dininuer notablcment 'efficacit6 des 
mdthodes bast~es sur Ics contacts par groupes et les moyens de grande 
information. Par contre on risque de perdre du temps dans des ddmons
trations alors que les personnes ont acquis pleinement confiance dans ]a 
vulgarisation ou la technique consid6re. 

Avantages. 
I. 	Donne ,IIagent une certitude supplrmentaire que la recornman

dation est valablc stir le plan pratique et ,tablit unc preuve 
locale particulire de ses avantages. 

2. 	Augmente la confiance des agriculteurs et des mninagtres dans 
la vulgarisation et dans les conseils de I'agent. 

3. 	Utile pour introduire un nouveau projet. 
4. 	 Important lors d'un travail avec des groupes minoritaires avec 

lesquels les vulgarisateurs Wont eu que peu de contacts. 
5. 	Contribue a la d6couverte des animateurs locaux. 

Limitations. 
I. 	Prend beaucoup de temps N I'agent. 
2. 	CoOt eWvpar technique chang&e. 
3. 	11est diflicile de trouver de bons dtrmonstrateurs. 
4. 	 Peu dc personnes voient Ia d rnonstration au stade oil elle est 

le plus convaincante. 
5. 	La valcur, du point de vue p~dagogique. est souvent dtruite par 

suite de mauvais temps ou d'autrcs facteurs. 

MITHODES BASRES SUR LES CONTACTS PAR GROUPES 

La d~monstration de m~thodes 

Itahilet ..	 :-_-: 


lien visihle. 	 / 

Contrairement A la denonstration de rLsultats clflctu&c par lFagri
cultcur ou tine autrc personnL sous Ii direction du vulgarisateur aux fins 
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dc dnontrer que la technique recommand&c par les services de vulga

risation est applicable sur le plan local, ]a d~nmonstration de m6thodes 

est elfectu~e par un vulgarisateur ou un autre aninateur ayant rcqu une 

formation aux tins denseigner une technique i un groupe. La dtmons
n'a pas pour objet de prouvcr la qualit6 d'unetration d'une m6thode 

technique. mais d'indiquer (,la naniere de faire - quclque chose. Ce 

quelque chose peut &re I'dlagage d'un arbre fruitier, lc montage d'une 

charrue pour tractcur, la remise I neuf d'un nicuble (fig. 20). la confec

tion d'une picc d'habillement ou tout autre savoir-faire impliqu6 dans 
est compose d'animaI'agriculture ou I'art nrnnager. Lorsquc le groupe 

teurs locaux. rtunis en seance de formation, la d6monstration dc nimhodcs 
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peut mame porter sur des sujets comme : comment organiser un 4-H 
Club, ou commcnt conduire une discussion Jors d'unc r6union d'un club 
mnagcr. 

Tcnant le r61c d'un tcchnicicn habile, le vulgarisateur ou 'anima
teur nontrc lc d6roulcment 6tapc par 6tapc du processus, expliquant au 
fur ct i mcsure quil procWdc (fig. 21). Le spectatcur regarde lc processus. 
6coute Ics explications donncs et pose des questions au cours de Ia 
demonstration ou fin de celle-ci stirI lai afin d'avoir des 6claircissenments 
les points qui lui paraissent obscurs. Lorsque ccla est faisable, uflou 
plusicurs membres du groupe r pitc la d~nonstration en presence des 
autres membres. Cela aide :i fixer lc processus dans I'esprit de I'auditoirc 
ct augmcnte sa confiance dans sa capacit6 de maitriser Ilatechnique. 

Lorsque le groupc cst peu nombreux ilest souvent possible quc 
tous les mcmbres participent ,ila dtmonstration en reproduisant chaque 
stade du processus au fur et i mesure que se LroulC la dmonstration. 
Ainsi, lors d'une r union de travail portant sur l'entretien des machincs 
,i coudre, chaque mnlnagre r6pbte sur sa machine les gestes que fait la 
monitrice ou I'animatrice lorsqu'elle nettoic ou r gle sa machine. ChalUC 
membre apprend et pratique la nouvelle technique sous lhsurveillance 
du maitre. 

La combinaison ,,voir )) et < entcendre ) fait tine forte impression. 
renforc6c en outre par la pratiqte acquise en participant a l ddmon,,-i 
tration. Marquer au fur et nesure les ,itapes stir un tableau noir ou 
tin tableau de feutre afin de pouvoir les revoir rapidement, et distribuer 
des schrmas, des blcus out des irnprirn1s it la fin ieli d~monstration sont 
des hMCInts titilcs, qui servent -i fixer les difrentes tapes dans 1'esprit 
de ccux qui apprennent. 

Volume et tendance. - Au cours de 1952. les 'uIlgarisatcurs de 
cornt6 ont organis6 780 000 rttnions de dtlonstration de mtliodes 
auxquelles ont assist tin total de 16 600 000 personnes. Cela fait tine 
moyenne de 21 personnes par r~union. Le vulgarisateur de comte tient 
en moyenne 81 r~linions de dmonstratioin Lie ii,thodICs par an. La 
grandc importance qu'accordent les monitrices LIcette mhiode d'ensei
gncment est indiqu&e par tine noycnnC Lie139 reunions de demionstra
tion ieniMtholdes par an et par monitrice, contre 45 par Vulgarisateur 
agricole et 61 par membre tie 4-1- Club. Ainsi qu'il ressort de la figure 
2-1.I'utilisation de ha d6monstration de niMthodcs par ICs \'ulgarisatcurs 
agricoles ct les membres des 4-H ('lubs a I)CI change entre 1930 ct 
1952. Le nombre de dtkmonstrations Lie iMthodcs cflcctuCCs par des 
monitrices d'enscignement mninager a constamment dininu all cours de 
Ia majeure partie de ces vingt annecs. Etant LonneII cette praiiqie cou 
ramment utilis& en enscigencment ninager. qui consiste I forelr des 
animatrices pour rp tcr ies dninonstrations tic incthodes devant leurs 
groupes respectifs, il faut galcment considrer dans cc contexte qucllc 
tendancc a I W enregistr&e en cc qtii concerne Ic nombre dc reunions tie 
formation destinies aux animatrices. Entre 1930 ct 1952. Ic nombre 
d'animatrices par monitricc d'cnscignemcnt nucnager est passe ie76 Li 
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riunions de formation organisoos par la monitrice15 1. Le nombre de 
et destinies animatrices est pass6 de 13 .1

d'enseignonment mrnager aux 
21 au cours de la mle p&iode. La diminution du nombro ie dnions

organises par monitrice d'enseignement minager
trations de' mthodes 

iu passage des demonstrations don
semble done traduire le fait clu'il y a 

par Ia monitrico aux dmonstrations donntes par los animatrices,
noes ii la
plutbt qucllc no traduit tine baisso dans I'importance accord~o 

mnade methodos dans la vulgarisation de sujets d'ordro
dmonstration 
gcor.
 

'_..
-- '.-


t des eillhles aII cours 
FI(iuHi- 20. - I)s ,t;tiga're., appreIIe'll coulcrir 


d'une reunion de deinonsiration de tnithodes.
 

consid6rabloEfficacitW de I'enseignement. - Etant donn6 l'cmploi 
m~thod6nionstrations do 

qui ost fail ds anirnatcurs pour rp~ter les 
unc formation approprioe de Ia part du vulgarisa

dos apr~s avoir rcqu 
des K'unions de d6monstration de nititho

tour. I'Nvauation de I'clTicacit 
des doit porter 6galcmcnt stir los runnions organisecs pour former los 

on cc qui concerne Ic sujet qui fora l'objet de la dnonstrationanimacurs 
et tour indiquer la m~thode do pr~sentation. 

Des cnquctCs sur ls lioux indiquent (tue 28 pour cent do routes los 

fait de la vulgarisation ont &6i attribuees it la
techniques adoptoos du 

aux reunions formation destines aux
dmonstration do mithodcs ct de 
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En matire d'dconomic domestique, la d6nionstrationanimatcurs (fig. 1). 
pour plus de 47 pour cent des techniques adoptcs,de mithodcs compte 

avcc Ics 8 pour cent de techniques agrichiffrc qui contraste ncttencnt 
coles attribudes -i cette mthode d'cnscigncrnent. Ainsi qu'on pouvait s'y 

concrct, oi beaucoup dpend de I'acattendre, cest dans le domaine 
quisition d'un savoir-faire particulier, 	(tiLe les dmonstrations de niMtho

aucun doinaine de I'enseignementdes jouent le plus grand r6le. l)ans 
mnager I'influenee des dnionstrations de rnMhodes et des r&Iunions ie 

formation IestinIes aux animatrices West infrieure i, 30 pour cent. 
sur troisDans Ic cas limite de I'habillement. deux techniques adopt&s 

ont t mises hiI'actif iecette nMithode. La production des fruits et 

I'aviculture sont les deux doniaines de I'agriculture ob on a attribu, -I la 
ies techniques adoptes.dPonstration de nithodes plus de 20 pour cent 

Le gnie rural et la culture des kgurnes sont les detix autres dornaines 

agricoles ou I'influence de i d6nmonstration de nitiodes est suptrieure 

it 1) pour cent. 
facile tie comprendre pourquoi IC fait d'eliectuer tineII est 

est tin moyen elficacednionstration de mithodes devant un groupe 

pour apprendre aux agricultCurs la faqon de tailler les arbrcs fruitiers.
 

de trier et d',i1ininer les poules non pondeuses, tie calibrer les lguies.
 

ot d'arer tine laiterie et d'apprendre aux fernii&es i les
conserver 

fruits, les tIgurnes et la viande, it preparer les aliments, hIarranger tine 
renettre ,I netif des niCubles, et autres habi-Cuisine, dfcorer tine piece, 

let~s manuelles. 
Nous avons dtlji solignit plus haut que I'influence de ha d&nons

niMthodes est tin crit~re de I'ensemble des r~alisations de latration de 
pour influencer I'adoption desvulgarisation dans tine rigion. Le coCit 

la au des delonstechniques recoinniandt'es par vulgarisation moven 
des reinions tie Iormation ttestin(cs aux aninlatrations de methodes et 

,gal au coft moVen tie totites les iMtiodes. si onteurs est sensiblernent 
consitlre it la fois les techniques agricoles et les tcehiques mnnag, res 

seion qtil 'iagitII existe tine granie diii'rence de cofit t(figures 3 et 4). 
ou techniques agricoles parde I'adoption tie techniques mtinag&es de 

les dnionstrations tie IiiethoICs et les rtUnions tie formation destinees 
ie pourcentalge ie techniieICs :idop

aux animateurs. Stir le plan mrnager, 
tees par un1it6 tie ocit est sup&ietur tie 36 points i la ioyenne. alors 

que stir le plan agricole. Ie potircentage tie techniCes modiliCes par 

unit de cofit est ini&erieur tie 22 points "Ila iovenne2 Lie totite: IeS metho

des. Apparemnient. la rSptition ties thi'ionstrations tie niethotLes par ties 

leitl forniation aceroit elseigllenent donn sansaninlateti rs aant tiile 
augmenter proportioninelienent les coits tie vulgarisation. L'importance 

donne Li I'Cnseignement d'habilets niantielICs thins le domaine menager 

peutt cga0emn1nt trC tin facteur important pour r&lIire le co6t.Unitaire 

de I'adoption ties techniques grace aux tienionstrations tiemCthotLes coin

bin&es avec I'emploi ties animatrices. 11est possible la possibilit,5title 

d'enseiqti'oilrent les rctnions r~gulikres prevues dans les clubs Ioeaux 

sansgneilent mmSnager pour effectuer ties dmonstrations de rnthodes, 

avoir besoin pour cela d'organiser tine rinion sp~ciale, constitue tin fac
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(cur encore plus important pour rt~duirc Ile emit uflitaire des techiniqueCs 
iniiigt~es adopt.~s gr~ice lux dtroustrations die m~thodes. 

[I11ments essceitiells. - Les principales miesures -Itprendre pour 
Lttiiser des dcuionstratiOnls Lie meiiodtS dans I'ensL'igfleme'nt par III vul

.NHSa! ion. aillsi qujc ii.s poinits iniportants quil taut considrcr dans 
chwiue Ca". ,ol le sui;*ili 

1.)Dtermiiner si hit technique CeaSiderce impikpee des coinptcnccs 
It il hilt LkiCiit re r it Lie unllretis es Ilersonnes. 

U. 	 14-CC qtiL' Ces, inui',elk faqoiis tie proei.dcr ont. te inis,-s 11 
110t11 i!raeIC ;' lit rechterceL Ottsa.ii d'habiletcs manuelles 

1, 	 Petit-L-i c h ire l*0hjet L'UII lpreCCenat i~lI %iSuI1 :I Lini grupe 
I C, all inlktej, t i potim-ik rIelpte r conv'enahlenicnt lesu I 

CL-1110o1t ralltion' '.
 

2. 	Prepatrcr el l aII li (IC'LOns!rat iou.
 
it. IDeacer icI l~adsCtapCs 1Lotiuue Lie I'operation.
 
b. D)ci.ter les ioi nt, cesent jel qtii de' ront etie souLigiincs dallaI 

( tiousir ILs nialcriatis ei les eiipiltsLie L16iiioiistr.itioi 
wariu'crnhlaitenicm i louih~c ieott pii u\ent &tr obtenus 

di. 	 [Prettir 1:1di'1I thu! on de LIiaIaIM111leS. die Llireetives et atres 

v. 	 Plrm-lc i- t1,:, Lie 1a1e1100, SPeiaLtitlqe devront av'oir 
1es amnlacmti 'ii' o til lepier lcesLlmoilstratiows. 

3. 	 1eplier Ia L~llts aiit 

a. 	 Repcier 1:1 LiIIII 'up.! rallI uqt .11 cc LIue ItipLratioil pu issc 
t&Irc tait LittIL taom Li inspire eontiauiee. 

h. 	 S'isstt rcr LIq nilL'uera les eta pes SuccestIC I puileiC di letiement 
sk~es J: IC, point, impo)(rlais. 

I-Ailaker IL tetli tLLL%.tire ain Lie s isstirer quI~l ist.rz po)ssi-
We L'ille kiltLditOI po11" ic (JUtL1iititl til parlicipe (ieIC tct 
altCre actl Iipie tt 

4. 	 I:Ilectuer lit Lleninstiat ion. 

it. FxpI iLtiir l'ohiect it ci inditiuer comment Cli., ppliuiL' ant 
probleine Ilocal. 

bi. [tr1ectuter Ieuitenieni ehaqlte operat ion. ctape par etape. ri.lpi.
ter si ilcessa ire. 

4 I'lilser LIes, i11ti 'jiuples pouir decrire chacluc phase die F'ope
ratiton. 

£d. S',sstrcr Ltie IkiuLitoi re penII Hien voir et hien entenldre. 
V. 	 SoutiI timr les points, essent jels ct expI iquer poulrqUOi ik. SOnW 

http:Ottsa.ii
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.F nicoutrager kiauditniCc poser des quest ions I CRcliaqc -. iape, 
avant die passer a; Ictape suivantc. 

*i.Iisirihuer fdes materiaulx comliniaircs. 
I. 	 Si hi t ICiiionslrauion01 Cs( fick 1.101an1 LCS aninialcurs quli 

Lievrom lna rela ire. suligner chaquc element pe'dagogiqtic dWi In
portaiIICc. Fysliqucr IC contICnuL dIC 1h Irousse tie demounstra
tion1. 

i. 	 Restiner cs -.-tpes dic lit dcnionstratinn. 
5. 	 Dounner 14uit it ICdemonStration. 

U. 	 Rcic~cr ics noins ct adrcsscs des pcrsonncs prescntes ct indi-
LquCr- clICS q11.i iiiscrtint %raiiscmblahlecnicn Ics techniques 
dICmii ml 'cs. 

1). 	 i'rcvoir ties rapports stir le nomhre dics demonstrations hi itcN 
par Ics animatcurs ci le noiic ties personncs N assistant. 

C. 	 Vaire uric %criiicationm aui tiasard' p011-ir ppr'cndIC L1icl usage 
C.'lI\ L11ii assiStidiCilt i tiillonstration omit liit dc lIt tchnitqUc 
ict tclcIc salisiaction ils --it oni Lure. 

Avaaiges el Iinilations. - I orsq icl IC sujeit cllsncigncr inipi itIC 

ties c0mpeten1CeS piI iL'Liier-Cs. lia LicHIOnslramon tic nicihodes prcscnte klc 

wl 

Fua(liII2 0/1 /M.M , fiii cJu-im1 i ib 01o,ow1MC01almI' i' 
/v 	 u po. l /a 'vi le I st'lrih e fif I' ui 1Afli,'o l th. h fi-o mui ili 	 I 
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nombreux avantagcs. Les limitations peuvent tre ais~ment surmonttes 

en l'organisant cn dMtail a I'avance et en veillant soigncuscment itcc que 
tous smembres de I'auditoire puissent bien voir ct bien entendre. 
Avantages. 

I. Convient particuli&renent pour enscigner des techniqucs -I un 

grand 	 nombre de pcrsonnes. 
I'ac2. Voir. entcndre. discuter Ct faire partie d'un groupe stimule 

tion. 
3. 	Donne confiance dans lc vulgarisatcur lorsquc iadtemonstration 

est faite avec habilet6. 
4. 	 Les dmonstrations simples pcuvcnt facilernent ire reproduites 

par les anirnateurs. 
5. 	Provoque des changenlents de techniques -Iln coft inftrieur l 

ia niloye nne. 

Limitations. 
1.Souvent. une large partic de I'auditoire 1c petit pas bicn 	vor. 

2. 	Put exiger qu'un 6quipenent consid6rable soit transport,2 sur 
ICs licux de la reunion. 

3. 	Exigc Ullcertain degr d'art de la mise en scOne quc Ile pos
s~de pas chaque agent. 

Runions gn6rales. 

a'iirungie 


i.e ternie retllion,, generales ,) porte stir toutcs ks categories de
 

rtinions organisees par ies vulgarisaturs ct autres qui los dmonstra-


Iil ide methodes ct les rtunions de formation destincs MIX alnini

tc'i-. L.a \arite e',autre, ri tinions est presqtc illimit&. DU point de
 

ticdu nonmbrC tie participants. cllis vont de la petite riunion de conlit6 

aw .,Farm ct I-olwe Week > (Sermaine dc hi Ferme ct de la Maison) it 
laquclle icnflcnl dc,, milliers tie persoines. )u point de vue g ographi
tuc. la rcun'i petit organisee chcz voisini. dans ha commune, ouetre un 
l Ichelon d ctn t ou de I*Etat. La nitiodc de prtsentation pcut 
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6tre la confrence ou I'allocution officiellc, des discussions oflicielles ou 
officicuses, ]a pr6sentation de diapositives ou d'un film anita6. La reunion 
peut avoir lieu dans une salle, une maison, une grange ou en plcin champ.
Les usages locaux ddtcrminent souvent si ]a r6union sera appelc cole, 
institut, forum, conf6rence, groupc de discussion. r6union de club, ru
nion portant sur un projet, ou tout simplement (( r6union ),.Des r6unions 
particulires prennent souvent le nona de leur objectif. par exemple : 
r6union pour la mise au point de programmcs, rtunion annuellc. jour
nte de consticration des travaux, rallye, tourn6c de visites, conference de 
travail, reunion sur les lieux d'une dnionstration de rtsultats, ou tout 
autre objectif. 

Les reunions au cours dCsquellcs sont donn~es des dmonstrations 
de niithodes permettent iaun groupe de personnes d'apprcndre des tech
niques nouvelles ou perfectionnees. Des rtunions g~nrales (autres que 
les dmonstrations de nthiodes) permettent ii tin grand nombre de per
sonnes d'acqu&ir des renseignements sur certains sujets. Elnvisager les 
choses en groupe pcrmet de partager des connaissances et des expL'rien
ces avec autrui, augmentant ainsi lss possibilitcs d'apprendre. Des reu
nions gt'n~ralcs pcuvcnt tgalement impliqucer ties objectifs n'a\ant q1,n 
rapport indirect avec ha diffusion de renscignements afl'rents it de mcil-
Icures techniques agricoles ou mnag rcs. ('Cs objectils conmprennent hi 
formation d'animateurs, comprehcnsion politiquCs sti'ie, enla Lie', 

mati&e d'agriculture et autres problmes d'ordre national, et des contacts 
rt~crttifs et sociaux. Les rtunionls portant sur la fixation du programme 
de vulgarisation pour le club, la commune on I contc sont e'idemmunt 
reli~s de faqon assez nette -I 'enseignement et "Iletudc. Ces reunions 
servent ii attirer I'attention, faire naitre lint~rd, et it renforcer la convic
tion qtuC quclquc chose doit &tre fait ct petit tre fai en cc qui conceirne 
des problmes dintr~t vital pour les personnes. 

Volume et tendance. -- En 1952. les r~tunions gtn&rales ont rcpr
sentt environ dcux-cinquikme Lietoutes los rtulions organisecs par Ic 
N'ulgarisateur ct deux-tiers ties personnes avant assist itdes reunions. 
La frJquence moyenne, d'environ 60 personnes par reunion gcnerale. 
repr~sente presquc le triple de la fr&luentation nlovenne a ilareunion tie 
dmnonstration de itMtIodCs. Sauf entre 1938 et 1942. Ic nombre de 
reunions gtintnralcs organisees chaquc aillc pair IC %ulgarisateur tic 
cortnl variait entre 71) ct 85 (fig. 22). En 1952. les vulgarisateurs agri
coles de conltti ont organist en movennc 74 reunions gthlnralcs. soil deux 
fois plus qu'en 1930. L.es monitrices dcnscignCmcnt menager onf fait 
II rtunions de moins et les nmembres tie 4-1-1 Clubs de 4 :1501 rtcuinit1s 
giinrales de plus par an que Ies vUlgarisatcurs agricoles. (Ces differences 
relev&s entre le nombre tie rt~unions des divers \,ulgarisateurs tie conltt 
a tut presquce constante au cours de cettc ptiriode de 22 ans. 

Etant donne qite hi categorie ier~unions organisecs par les agent:. 
Cst inIfILIcnc&e par la nature tI ii sujet et atitrcs considerations. il est ini&
ressant d'examiner Ic chifrre global tie toutcs Its cat~gorics de r tunions 
organist3cs pendant tine ptriole de 12 mois par ces trois categories de 
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lcs reunions de dnonstravulgarisateurs de cornt,. Dans ]a figure 23, 
de formation destin.es aux aninateurs ct

tions de nithodes, les reunions 
les rtunions gn&alcs on t t combines. Le vulgarisateur de conmt6 a 

sorte en 1952. La movenne, en
fait en movenne 167 runions de toute 

de 172 r&mions. Les monitrices d'enscignement mnzager tie
1930. 6tait 

corote ont fait en noyenne 223 rttinions en 1952, contre 247 en 1930.
 

134 pour ces deux annesLes moennes correspondantes ,taient de pour 
de 192 et 189 pour les mern

les conseillers agricoles. et respectivernent 
bres des 4-H Clubs. 

Efficacit6 de 1'enseignement. - Par rapport aux techniques adop
position, ]'influencetoes. les reunions gencralcs viennent en troisirne 

200 

150 

1945 1950
1930 1935 1940 


100 

22. - Reunions." .l,,aneA ra ev Ie vul.jtgriweurv der,. pi l. 
les reumnn org jlis;es par levcomnl;. /9.?1-/ 9i2 (Comnprenant towue 

auxvaharo(lerIIA. it I'excep ion de" r;unions de /ormalion de.N'jjI;eS 
I' de m diinimi laleur et (ItI Iinsll rlc lOl hodeq. 

0 
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indirecte et les d6monstrations de mtthodes 6tant les 	deux scules m6tho
des les pr6c6dant sur la liste (fig. 1). Les r6sultats des enquttes indiquent
que 14,6 pour cent des techniques adoptes grfice 'i la vulgarisation
dtaient attribu6es a Cette m6thode. La proportion est 16grement plus
6lev6e pour l'agriculture que pour r6conomie domestique, 15,2 pour cent 
contre 12,5 pour cent. A cc propos, il est int6ressant dc noter que si ]'on
consid6re toutes les r6unions, ellcs ont jout1 pour 'adoption d'une techni
que sur trois par les agricultcurs et les m~nag6res. Dans Ic cas des tech
niques agricoles, cette proportion est de I , 4 alors que dans Ic cas des
techniques m6nag~res adopt6cs, 3 sur 5 sont dues LIune reunion quelcon
quc. 

Du point de vue du coot, la r6union g6n6ralc est plus efficace que
la riunion de dtrmonstration de mthodes (fig. 4); cela est d, sans 
aucun doute, au plus grand nombre de personnes prsentes aux rtu
nions g6ndrales. En agriculture, le nombre de techniques adoptles par
unite de cooit est de 145 pour les reunions g$ncrales contre 78 pour
les rtunions de d~monstration de m6thodes et lks r6unions de formation 
destintes aux animateurs. En conomie domestique, les chilires corres
pondants sont de 153 et 136. La combinaison : grand nombre de contacts 
et rendement 61ev6 par unit6 de coot joue incontesiablenient dans l'im
portance continue quc les vulgarisateurs donnent aux reunions en tant 
que moyen de diffusion de connaissances aff6rentes ii des sujets ct des. 
techniques. 

Conferences. - La conkrence est largemcnt utiliste par les vtil
garisateurs de comt6 et les experts pour presenter des renseignenients
de bonne source ou d'ordre technique, aux fins d'exposer des notions
de base, d'ouvrir 'esprit et de sugg~rer des idtcs. Lors de telles reunions.
Ic confdrencier pr6sentc Lin sujet particulier i un auditoire donn,. Le
sujet de la r~union doit &tre bien compris, par rauditoire conime par
le 	 conf6rencier. II faut done indiquer au conferencier quels seront sans
doute les auditcurs et pourquoi Ic sujct prtscntc tin int&rt Lalocal. 
mnthode de la conf6rence constitue surtout tic communication unilate
rale, allant du conftrencier au public. Sotivcnt. la possibilit de 	 poser des
questions a ha fin de la conf6rence 6tablit tin courant d',changes entre
Ic conf'rencier et les membres ic I'auditoire. La conference illustrc lie
doit pas etrc confontlie aCc la dtnionstr ,tion de iMithodes.
 

Les caracteristiqtIes essCnticllcs d'ne 
 bonne conl'.~rence sont les 
suivantes : 

1. 	Elle porte sur un sujet prsentant tin intcr&t pour Iauditoire. 
2. 	 Elie commence en gdncral par Lin ddfi. 
3. 	 Elie ttablit tin terrain d'entente entre Ic confrvncier et lC public. 
4. 	 On utilise des mots familiers, concrets. qui traduisent exacte

ment la pens6c. 
5. 	 Elie est bien structtr& : les ides sont pr~scntecs dans un ordre 

logique, chaque ide est expliqu6c avant de passer -'id'Wei sui
vante, les relations entre itles sont dtgag.es. les transitions sont 

http:dtgag.es
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bien faites. on passe rapidernent sur les id&s moins importantes. 
6. Elle intlgrc des idles en un tout. 
7. Chaque ide ou point principal est tudi5. 
X. Elle pr6sente de I'Lunit , de la coherence et de la force. 

9. Elk se termine par un sornmaire et des conclusions. 
I0. Lorsque cela est possible, on la conplete au moyen d'auxiliaires 

visuels. 



85 VUI.GARISArION AGRI'OI.I- FT MINAGi.AI-

AUXILIAIRES VISUELS 

A "L 
BEURRE-

A1pproprie;	 :s 

Utilisation d'auxiliaires vistiels Iors de reunions. - I)cs aide"
vistiels appropris petvent largernent contribUer au succes' de toute rct,
nion. La nature mrme de la conference t'aIit iu'il est sOuhaitaile de ren
forcer cc qu'on entend par des &hmcnts visuiels. lorsque claCsLt pos
sible. Certains des points qu'il f'a1ut considerer pour utiliser des auxiliaire,
visuCls auX fins de renforcer tine conference sont Jes suivants: 

1. Categorie d'auxiliaires visuels. 
a. 	 Objets recls. maquettes. 
b. 	 Photographics. diapositivcs, films fixes. 
c. 	 Cin ii'i. 

. rablaLIX noirs ct tableaux de feutre.
 
(,. Graphiques ct cartes.
 

2. 	I1 faut utiiliscr des auxiliaires visuels. 
a. 	 Lorsqu'il s'agit de prscnter des faits difficiles, complexes.
b. 	 Lorsqu'il s'agit de communiquer des ides abstraites ou autres 

id~cs dilficiles Lisaisir. 
c. 	 Lorsque leur utilisation petit - cC qui CsI en gen.ral le cas 

r~duirc Ic temps consacr i l'enscigncmcnt. 
3. Un bon auxiliaire visuel prscntc certaines caractcristiques 

a. 	 II esi, natcriellemcnt, adapti it Flusagc. 
(I ) 	Assez grand pour pouvoir etrbien vu.
(2) 	S'il s'agit d'une maquctte. cie est l I'cchelle. 
(3) S'il s'agit d'unc photographic, clle doit souligner les 

points saillants. 
(4) 	 S'il comportC tin tCxte, les caractres sont grands e sine

pies.

1). iI est, intellcctuellement. adapte i I'tisage.
 

( I ) 	It est dispos6 de I'aqon logiqtue.
(2) 	 II hiut ressortir tes points i illustrer. 
(3) 	S'il comporte tin texte, Ic langage utilise est familier au 

groupe. 

http:MINAGi.AI
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4. 	Crit&re d'un bon mat6riau d'illustration. 
a. 	 Aidera-t-il i atteindre l'objectif recherchd ? 
h. 	 Donnera-t-il une impression vraie ? 
c. 	 Est-ce qu'il agira comme un stimulus sur l'imagination ? 
d. 	 Augmentera-t-il les connaissances de l'auditoire ? 
e. 	Attirera-t-il l'attention sur les id6es principales ? 

5. 	 Lorsqu'on utilise des auxiliaires visuels. 
a. 	 Qu'ils soient a port6e de la main et class6s dans un bon ordre 

de pr6sentation. 
b. 	 Ne pas les montrer avant le moment venu de le faire. 
c. 	 Les pr6senter au moment d6cisif. 
d. 	 Se placer i c6t6 de I'auxiliaire. 
e. 	 S'adresser au groupe. 
I. 	 Retirer tous les mat6riaux non n6ccssaires. 
g. 	 Pr6senter un scul auxiliaire a la fois. 
I. 	 Eviter toute fausse interpr6tation par des explications et des 

applications. 
6. 	 Valeur des auxiliaires visuels ou auxiliaires de lecture. La recher

che a ttabli que : 
a. 	 les membres de l'auditoirc apprenaient mieux, 
b. 	 s'en souvenaient plus Iongtemps, 
c. 	 apprennent plus vitc, 
d. 	 apprennent uniform6nimnt, 
e. 	 font preuve de plus d'attention. 

Discussion de groupe. - La discussion peut 6tre expliqu&c comme 
lc processus parIcquel deux personnes ou plus expriment, claircissent 
ct nettent en commun leurs connaissances, leurs opinions ct leurs 
impressions. La rdlexion en commun dc plusicurs personnes a des chan
ces d'tre supricurc Li celle d'une scule personnc. La discussion de 
groupe diffhre de la dmonstration dc m6thodes cmploy6e pour apprcn
dre des techniques ct de la conf6rence destin6e ii prescntcr dc nouveaux 
renscignement d'ordre technique. Elle est utilisc pour cr~cr des attitudes 
souhait~cs, tablir un rapport entrc la connaissance et I'expricnce, aug
menter la comprhcnsion, arriver i un accord ct prvoir une action. Le 
r6le de cclIi qui dirige la discussion est plus proche de cclui d'un agent 
de hi circulation ulue de celui d'une personne donnant de nouveaux ren
scignements. 11stimule ct facilite la participation de tous les membres du 
groupe i la discussion. vitc les enlboutCillages, 6carte ICs Vchaullards > 
en puissance, niaintient la riunion sur la chausse )>et la fait avancer 
de faqon rtgulibre dans la direction du but principal de la r6union. Nous 
indiquons ci-aprs certaines categorics dc r~unions de discussion et 
nous donnons galemcnt un r6sum6 sommaire des caract6ristiques qui 
les 	diff6rencient les unes des autres : 

Discussion a la suite d'une conf6rence. - Souvent appelke forum 
de confrence ou forum de discussion. Le plan en cst simple : tout 



87 VULGARISATION AGRICOLE ET MENAGERE 

membre dc I'auditoire qui ddsire obtenir des renseignements sup
plkmentaires pose une question au confdrcncicr. Quiconque souhaite 
ajoutcr quclque chose aux d6clarations du conf~rencier fait ses 
remarques, ggn~ralemcnt d~guis~es en qucstions. 

Cest un moycn courant. Sa difficult6 r6side principalcmcnt dans 
I'appr6hension qu'6protvcnt Ics pcrsonncs -I se levcr et a poscr des 
questions, en particulier lorsque lc public est nombreux ct lc conf& 
rcncicr Line personne c&lbrc. C'est pourquoi les niembres de I'au
ditoire hsitent souvcnt, et Ic conf erncicr, apr~s 6tre rcst un 
certain temps debout, se rassoit, ne sachant plus quoi faire. 

Afin d'Xviter ccs inconv~nients, lc president de la runion doit, 
au debut de ccllc-ci, indiquer clairement si la conference sera suivie 
ou non d'une discussion, afin que les membres de I'auditoire puisscnt 
r~flkchir aux questions qu'ils aimcraient poser. 

Lorsquc Ic public est nombreux, il est bon de demander aux per
sonnes pr~sentes dc presenter leurs questions par &crit i la fin de la 
reunion. Le conf&encier petit alors, avant de commencer ,i r~pondre, 
choisir les questions qti'il estime pr6senter Ic plus d'int&t pour Ic 
public. 

Parfois, les membres de I'auditoire posent des questions pour 
embarrasser Ic confrencier ou des questions afrentes it des sujets 
d'int~r&t purement local. Dans cc cas. tin bon conf&encier doit 
savoir distinguer les questions exigeant des connaissances spciali
scs et celles auxquelles on ne peut rdpondre qu'en se basant sur 
I'exp6rience locale, auquci cas il demandera it une personne de l'audi
toire d'y rupondre. 

Discussion i I'occasion de ]a projection d'un film. -- Une discussion 
pr6c6dant ou suivant la projection d'un film ressemble Ii ia confe
rence suivie d'une discussion, i' la diffrence prs quc Ic film rei
place Ic conf~rencier. De cc fait, un seul point dc vue cst presntc 
,i l'auditoire et un point de vuc qui peut &tre trs 6notif. Etant donne 
que Ic film ne petit rpondre aux questions. la personne qui dirige 
Ia riluinion doit assumer le r6le question-rdponse assued par lc 
confdrencier lors d'une confkrencc suivic d'une discussion. II lui 

faudra done voir le film ai I'avancc et se familiariser avec les faits 
qui feront vraisemblablcmcnt I'objet du ddbat. 

Le film constitue une excellente m6thodc pour prescnter des 
informations a des personnes, il suscite presque toujours I'intdrt, 
mais Ia personne qui dirige la seance doit faire prcive d'habilet6 
pour diriger la discussion apris avoir projct6 Ic film. 

Symposium. - II s'agit d'une brevc s rie de conf&ences, faites en 
g6ndral par 2 it 5 confhrcnciers ayant chacun des points de difvue 
firents. Le sujet ne donne pas obligatoirement mati&c LIdiscussion 
mais on permet parfois Ii chaquc confrencier de faire tin second 
discours au cours duquel il commentera les remarques faites par les 
autres confkrcnciers. Le symposium est tine variante de la conf
rence, il s'cn distingue du fait qu'il y a plus d'un confrencier et 



88 VULGARISATION AGRICOLE ET MENAGERE 

qu'on expose plusicurs points de vue. Cependant, atmoins d'obtenir 
des confrenciers de m~me valeur, un confirencier peut doniner 
la rdunion. 

Discussion organisc. - Dans cc cas un groupe d'orateurs, dc 2 a 8 
en g~n6ral, participe it une conversation, soit-disant impromptue, 
stir tin sujet donn . destin~e aux auditcurs. Un animateur pr6side, 
pr~scntc les orateurs et encourage les moins bavards en leur posant 
des questions. 

En ralit,. la discussion a souvent fait l'objet d'une r6p6tition 
avant d'avoir lieu. Conme ilpeut 6tre difficile d'engager la discus
sion ceux qui N. prennent part commencent souvent par faire de 
br,6'es dtclarations, prtpar&s i l'avance, ou bien le pr6sident 
petit commencer par poser des questions -i chacun des orateurs. 
Ces artifices. bien que contraires 1i Iesprit de la libre discussion, 

des faitspermettent aI public de prendre conscience des attitudes et 
fondarnentaux stir lesquels repose la discussion. 

iUne discussion organisce est en ralit tine discussion auI scin 

d'un petit groupc. organisec eln public par des membres choisis dans 
le groupC. en general les personnes Is micuIx infornl&s. En (ant 
qtc moyen d'enscignernent, clie aI hi fois la force et les faiblesses 
d'une discussion &ilgroupc. mais conme les participants i la dis
ctission sont supposes etrcbien informrs, ellc peut &re utilis&e 
pour presenter ies renseignements nouveaux. Cependant. c'est pour 
pr~scntcr des points dc vuC dil'rents qtfCllc convient le mieux et 
C'cst tine excellente nthode pour pr~sinter des sujets qui sont 
niati&c Itcontroverse. Elle est galcnent etlicace pour commencer 
des discussions dans I'auditoire. 

II faut eviter quc hi discussion tlg~n&e en tine srie de dis
cours prepares. n'ayant plus Ic caract&e de controverse. Ce risque 
sera souvent reduit si Ic president de la r~union donne quclqtues 
explications prealables aux membres de lhdiscussion. 

Interview d'un groupe. - Dans cc cas le prnsident interroge des 
personnes qui sont sur I'cstrade. Cette iMithode peut re utilis&e 
pour obtenir des renseignenments d'un expert. ou d'Un membre de 
I'auditoire. On invite ensuite des membres de l'auditoire -i parti
ciper -i la discussion. L'intcrvicw l'un groupe est en fait line discus
sion organisce. mais nienS par I'anirnateur et non pr~paree i 

Iavance. C'est un moycn excellent pour obtenir des experts les 
renscignernents exacts que Ic groupe desire et pour engager la 
discussion. en particulier lorsqju'il s'agit tc groupes importants. 

Dialogue public. - Dans cette mthode, souvent appel6c (( dis
cussion publique ,. 2 personnes. en gincral des volontaires choisis 
dans I'auditoire. discutent d'in sujet stir lequel olies peuvent avoir 
(utne pas avoir des opinions diltkrentes. Une discussion g6nrale 
cl(t les dbats. 

Cette mttliodc ressemble aussi I tine discussion organis6e mais 



89VUI.GARISATION AGRICOI.E ET MCNAGERE 

elle est plus simple et moins officielle. Elie est excellente pour pro

voquer la participation de i'auditoire. 

- Deux dquipes, en g6ndral composes de 2Discussion-dbats. 
it 3 membres chacune, discutent de sujcts pouvant faire l'objet de 

On alloue un certain temps i chaque orateur pourcontroverse. 
exposer son point de vue et rdpondre aux critiques. Unc fois que les 

sont terminus, on peut inviter le public -i prendred~bats officiels 

part i ]a discussion.
 

Diviser un sujet en arguments pour et contre tend i rendre la 

discussion plus claire. Les d6bats constituent souvent un bon moyen 
pour diffuser des renseignements. Les deux aspects de la question 

sont prisent~s. Sachant que les declarations d'un orateur peu

vent 6tre critiques, les membres de Iauditoire auront tendance iI 

pr~ter plus d'attention ,i ce qui est dit. C'cst tine bonne mWthode 

pour provoquer la participation du public. Par contre. les d6bats 

encouragent l'orateur ;I d~naturer les renseignencnnts et Li ne pas 

mentionner les faits qui vont -i I'encontre de son point de vue. Sor

tir vainquCur des dtbats, plut6t que faire triomipher li vrit6, petit 

devenir le principal objectif. Une motion exager&e petit faussCi 

les dt:bats. i est bon. en r gle gtndrale, d'avoir ties dbats sans 

conclusion, mais ce West pas toujours facile. 

Runions pour la mise au point de programmes. - Au cours dic 
ou participe t tie nombreuses reunionsl'ann&e, le vulgarisateur organise 

qui portent surtotit stir cette question fondamentale : " Stir quoi doit 

porter le programme de vulgarisation ? )) Le terme ,( programme ,, ou 
au sens oii il est emplo\dl'expression (( mise aI point de programmes 

sujets qui devront discuts Ct en vulgarisation, petit s'appliquer aux tre 

aux activites qui dcvront etreorganisces en corrdation avec tine s&ie tie 

4-I-I Club local oti le groupe d'enscignementreunions prvues pour le 
ids Li 'organisamunager. II petit s'appliquer it ii liste des 6vtnements 

tion d'une certaine rtiunion Oti il petit signifier les stijets qui sont choisis 
en cours en pour li vulgarisation pour tine priode donn. Lie I'annc 

gnral, mais parfois bien plus Iongue. 

Des runions ie planification pCtIvent, li I'chelon local, grouper 

les membres d'un comit d'animateurs, tous les nienibres d'un groupe 

organise oti tous ceux qui assistent L, tine reunion Lie voisins otil LI ine 

reunion organise i IXecloni de hi commune et (l11i a tu I'objet tie 

publicit6. Les rtunions (ie planilication, Li Ichelon du comte'. grouperont 
nommesvraisernblablement ties grotipes de dlggues choisis oti pour 

reprdsenter des organisations, des regions geographiqies, ties secteurs (ie 

inftrtts concrets. La ruinion de planification iI population ou des 
I'chelon (hi comte. petit porter stir tine entreprise interessant une ques

lion particuliire comme li production de labac. otu tin genre d'activite 
et comme celui (les 4-1-I Cltibs, ties jeunes gens et ties jeunes lilies. 

I'ensemble du programme'enseignement menager. Elle petit porter sur 
oti petit traiter de toIs les proie vulgarisation pour tine ann&e donnde 
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blames du cont aTffrents i l'agriculturc et -i havie rurale, le programne 
de vulgarisation devenant parie int~grante d'un ensemble plus vaste. 

Quclles que soient linature, 'importance etla port&e des reunions 
dc misc au point dc programmcs, Ics rtunions de cc gcnre ont en 
commun certaines caract~ristiqucs fondamentales. Cela n'implique pas 
que chaque reunion se suffise Li elle-nime. II se peut que plusieurs 
rnions soient n&cssaires pour atieindre l'objectif de ha prograrnmia
(ion. tUn ou plusiCurs des l6mcnts ci-apr&s interviendra chans ioute 
r,union de progranmiation. mme si,par moment. ilest en partie 
d~guis : 

I.Identification des problmes auxquels doilt s'attacher la vulga
risation. Quellc est la situation et quels sont les problmes de 
base ? Des renseignements objectifs sur la friquence. ha gravit6 
et les causes du problrme prennent une importance utoe par
ticuli re. 

2. 	Determiner la solution la plus pratiquC pour chaquc prob rnc. 
Quelle est 'exp~rience acquise sur le plan local ? Quels sont les 
rtesultats de recherches pouvant apporter la solution ? 

3. Dgager le plan d'action pour appliquer Ia solution et rtsoudre 
Ic prob mc. Qut'st-cc qui sera fail pour atteindre les buts ou 
objectifs raisonnables ? Comment cela sera-t-il fait. par qui, 
quand et oil ? Comment pourra-t-on &valuer ou mesurer le pro
grcs realise ? 

4. 	Reviser leprogramme ou le plan pour tenir compte des progrbs 
accomplis et de I'N\,olution en cours. 

Du point de v'ue du vulgarisaICur. hi r.union de mise atI point de 
programmes a tin but pdagogique bien dfini. Ces r unions suscitent 
I'int 'rl. aumentent la comprehension des choses et contribuent iI 
Olever le niveau d'instruction ill fait tie Ics personnes qii apprennent 
participent aux travaux preparatoires consistant -'I fixer cC qui oli tre 

enseign ci Conmenlt cet enscignement sera dispense. Une discussion 
mIlodique est. tVitIcInmetL. ha clef de vo[Itc de la rtInion de mise au 
point de programmcs. 

Runion dams un champ on dans ui grange. - Ce genre de reu
nion est susceptible dc'tre particuliLrcment efficace du fait (file les grou
pes So[it. en gtCi1rL.1 nombrtiCx. et qu'on dispose d'une quantit de 
matriels pour engager line discussion ou l'illustrer. On organise beau
coup tie riuinions de cc genre pour commencer une dimonstration de 
rsulats. suivrc les progr~s de cette dt)monstration ou constater les 
rnsultats obtenus. Le cadre reel favorise ladisctission spontan&e, le vilga
risaetur leviCnt simplement Lin membre du groupe, [application de ]a 
nouvelle technique tans 'exploitation de chaque participant se conqoit 
plus facilement et ilcst fort vraisemblable que cette technique sera par 
la suite largement adopt&e. 

'rourn~e de visifes. - La tourne de visites est, en fait, une s6rie 
Jc r Unions de demonstration ct de riunions sur les lieux. successives. 
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Organiser plusicurs r6unions de cc genre au cours d'une m~me journce 
attire beaucoup de pcrsonnes et suscitc plus d'attention et d'int~rt qu'en 
temps ordinaire. La tourn6c peut porter sur un seul sujet ou sur une 
scule activit6. L'effet cumulatif produit par ]a visite de plusicurs cui
sines modernis6es a plus de chance de provoquer une action qu'unc 
scule illustration. On pcut encore organiser la tourn3c de faqon a cc 
qu'ellc porte sur des sujets vari6s, choisis de faqon a attirer un large 
public et le mettre au courant des aspects importants du programme de 
vulgarisation. 

,Journ~es de conskcration des efforts. - Ainsi que son nom l'indi
que, la journ c de consecration des efforts est organis~c aux fins de faire 
connaitre au public des rdalisations qui en valent la peine. Ce peut tre 
une affaire dc tous les jours, souvent organisde par lc 4-H Club : les 
membres exposent Icurs travaux, les 6quipes font des dmonstrations, on 
annonce les gagnants des rdcompenses, on choisit des dlguds pour Ics 
reunions -' I'chclon de I'Etat ct on met i I'honneur les animateurs de 
premier plan. Dans Ic domaine de la vulgarisation. trois journ6cs stir 
quatre sont affrentcs aux travaux des 4-H Clubs. En cc qui concerne 

reI'enscignement m6nager, la journ&c de consecration des traVatx petit 
tin apr~s-miki consacr6 ,i entendre la lecture dI rapport stir les activitds 
des clubs Iocaux et le discours d'un reprtsentant di Service de vulgari
sation de I'Etat. 

D'autres reunions organisdcs i l'occasion tie journes de consecra
tion des travaux peuvent sc faire sous la forme d'un djeuner. d'un diner 
ou d'un banquet organis6 pour marquer la rdalisation d'un objectif ou 
pour c6lkbrer tout vinement important dans la conduit Le la vulga
risation. 

El6ments essentiels. - II cst &vident que les &kmentsqui font d'une 
reunion tin succis varient largement scion la nature de la rdunion orga
nisec. La proc6dure suivie dans tine petite rtinion destin&c 'i considrer 
certains aspects du programme de vulgarisation de I'anne ,a venir pour 
Ic club, la commune ou Ie comt , difkre de celle qui sera suiviC lors 
d'ine grande runion o6i sera fait tine conf&cnce. Et cependant. il 
existe certains 0l6mcnts qui sont essentiels dans pratiquciment toutCs les 
r6unions. 

La runion doit 6tre adapt&e a la question considcrre. L'objectif de 

cette reunion particuli re doit etrclairement tkfini. 11est ncessairc de 
la presence de ceux atixqielsl'organiser t I'avance afin d'assurer 

s'adresse la r6union et d'accomplir, si cela est ndcessairc, tin travail tWen

seigncment valable. La riunion en soi doit &tre mene ie faqon i 

assurer tine experience satisfaisante et a provoqcuer IFaction quc la majo

rit6 du groupe jugc sotihaitable. L'utilisation appropri& tic la rinion .i 

des fins de publicit ct Ic fait de bien lti donner suite relient ha rtinion 

it l'ensemble du plan d'enseignement. Certains des points qui doivent 

re considrds au titre tie chacun ie ces &lmentsessentiels sont csquisss 

ci-aprs : 
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1. 	Dterminer le r6le de la rdunion dans le plan d'enseignement. 

Une action de groupe est-elle n6cessaire ? Le fait d'envisagera. 
les choses en groupe favorisera-t-il l'tude ? 

grand nombre deb. 	 Est-il souhaitable d'atteindre rapidement un 

personnes ?
 

c. 	Servira-t-clic a attirer I'attention sur le prob1 me et donnera
t-clle mati~re a des articles de journaux, des causeries radio
phoniques ct des lettres circulaires, comme nmoyens compl& 
mentaires d'enseignement ? 

2. 	Difinir l'objectif particulier de ]a reunion et la fraction de la 
clientle de ]a vulgarisation a laquelle clle s'adresse. 

a. 	Susciter l'int6r&t pour un sujct nouveau. 
1. 	Diffuser des renseignements sur ]a question. 
c. 	Modifier les attitudes ai1'gard d'un probl~me. 
d. 	 D6terminer un programme ou un plan d'action. 
e. 	Augmenter la compr6hension des problmes d'intgr&t public. 
I. 	 Ddvelopper, sur le plan local, 'esprit d'initiative et Iesens des 

responsabilit6s. 
g. 	 Fournir ]'occasion de relations sociales. 

3. Organiser a I'avance les r6unions. 
C. 	Fixer a I'avance le nombre des r6unions, le lieu oiJ elIes se 

tiendiont, ct leurs dates 6ventuelles. 
b. 	Ebaucher une esquisse du programme des r6unions. 
c. 	 Disculer les arrangements pris avec les animateurs ct convenir 

du r61e que tiendra chacun d'cux. 
d. 	 Obtenir des oratc urs ou des personnes de ressource, scion les 

cas. 

e. 	Choisir les auxiliaires visuels les mieux adaptds. 

I. 	 Utiliser, pour faire de la publicit6 pour la r6union, les mdtho
des nccessaires pour tre sCir que ceux auxquels elle est des
tir e viendront nombreux. 

4. 	 D6roulement de ]a r6union. 
a. 	 Le prdsident, en g6n6ral un animateur local de la vulgarisation, 

dtclare rapidement ]a seance ouverte. 
b. 	On difinit clairement I'objcdtif et l'ordre du jour de la rdunion. 

c. 	 Le programme de la r6union se droule de faqon mdthodique, 
la procddure 6tant fonction du genre de la r6union, par exem
pie : conf6rence, discussion, projection d'un film, mise au 
point de programmes, ou toute autre catgorie de r6union. 

4. 	Au moment opportun, les membres se prononcent sur les ques
tions qui appellent une d6ecision.
 
On note les noms de ceux qui souhaitent des renseignements
e. 
supplmentaires ou qui d6sirent qu'il soit donn6 suite a la 
rdunion. 
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f. 	 La reunion se termine en temps, apr6s avoir t6 bri~vement 
r~sum~e par Ic pr6sident. 

5. 	Donner suite Lila reunion. 
a. 	 Utiliser cc qui a eu lieu au cours de la reunion dans des 

articles de journaux et des 6missions radiophoniques. 
b. 	Envoyer des renscignements compl6mentaires et faire des visi

tes d'exploitations agricoles ou de foyers lorsque des person
nes I'ont demandd. 

c. 	Faire des vdrifications au hasard pour d6terminer si ]a rdunion 
a r6pondu aux aspirations du public et quel usage il a W fait 
des renscignements donnes. 

Avantages et limitations. - Du point de vue de l'enscignement 
par la vulgarisation, les reunions g~n6rales ont certains avantages 6vi
dents. Elles ont aussi certaines limitations. On peut les r~sumer comme 
suit : 
Avantages 

1. Touchent un grand nombre de personnes. 
2. 	 Sont adapt~es Aitoutes les cat6gories de sujets. 
3. 	Reconnaissent le besoin de contacts sociaux des personnes. 
4. 	La psychologic de groupe stimule la conviction pour agir. 
5. Pr6sentent de grandes possibilitds du point de vue de l'informa

tion. 
6. 	 Efficaces pour influencer 'adoption de nombreuses techniques a 

un coft relativement peu 6lcvd. 

Limitations. 
1. Une grande diversit6 dans le caract~rc et les intgr~ts des mem

bres de l'auditoire peut crger une situation difficile du point de 
vue de 'enseignement. 

2. 	 Les emplacements disponibles pour les rdunions conviennent 
rarement. 

3. 	Peuvent exiger trop de travail de nuit de la part des vulgarisa
teurs. 

4. 	 Tenir la rdunion peut devenir l'objectif ( rtel ) au ddtriment de 
l'objectif que cette rdunion devait favoriser. 
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SUR LES MOYENS DE GRANDENMITHODES BASIES 
INFORMATION 

Digne de foi
 
Renforce I'action
 

Outre les m6thodes bas~es stir les contacts personnels et les mttho
les nioyens deles contacts par groupes,des d'enseignement bases stir 

grande information permettent aux vulgarisatcurs d'augmenter dans une 

i'efficacit6 de leur enseignemcent. Les publications, Ics 
large mesure 
articles de journaux, les lettres circulaircs, la radio, la ti~lvision. les 

ceux
expositions et les alliches permettent une rdpttition utile aupr~s de 

ou par groupes. lIs perniettentcontactes personnellementqui ont t 
6galcment de diffuser ies informations ai une clientele beaucoup plus 

Mme si l'intensit6 de l'enseignement par les
nombreuse et varie. 

Ic nombre beaucoup plus
movens de grande information est moindre, 

et le coot peu 6lev6 par personne contac
grand de personnes contact6es 

cc manque d'intensit . Tout plan d'enseignetile compensent largement 
diffusion que permettent les 

ment par la vulgarisation qui n6glige la 
cc qui a dja

rnoyens d'information, manque de capitaliser pleincment
plus intenses.investi dans les imnthodes bas(es sur des contactsW3t6 

brochures, circulaires et imprim~s)Publications (bulletins, 

du Syst~me CoopSratif de Vulgarisation au
Avant 1'6tablissenient agricolela Loi Smith-Lever (Smith-Lever Act), le bulletintitre de 

utiliste pour informer le public des d6cou
6tait Ia principale m6thode 
vertes de Ia recherche scientifique. Les bulletins, brochures, circulaires ct 

dc I'agriculture et de 1l'conomie
imprim~s traitant de sujets relevant 

le syst~ime d'infor
domestique continuent de jouer un grand r6le dans 

dont disposent Ics vulgarisateurs de nos jours.
mation tr~s perfectionn6, quiavec et renforcent d'auties mnithodesLes publications cadrent 

sont distribu6es
"crvent i contacter et it influencer des personnes. Elles 

et de foyers et des riunions de vul
.i l'occasion de visites d'exploitations 

C'cst un moyen pratique pour r6pondre a des demandes de
garisation. 
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Inseignements faites par lettre ou par t616phone. Elles sont fournics aux 
,nimateurs et aux agences commerciales qui coop~rent. Elles compl~tent 
ct renforcent les articles de journaux, les 6missions de radio et de tdl& 
vision, en fait, elles fournissent le sujet de bien des articles de journaux 
ct de nombreuses 6missions de radio et de t616vision. Une grande partie
des renscignements techniques dont ont besoin les membres des 4-H 
Clubs est fournic par des circulaires et dcs imprims. 

La procddurc consistant i 6erirc, 6diter et publier des renseigne
inents sous une forme imprim6c ou sur stencils pour qu'ils soient distri
buts tend i favoriser ]a clart6 et la precision. Le fait que la publication 
porte le nom ic 1'icole d'agriculture ou de la station expgrimentale de 
I'Etat ou celui du D6partement de l'Agriculture des Etats-Unis ]a rend 
digne de foi. Lcs renseignements pr6cis et d~taillks donn~s dans la page 
iniprimge peuvent tre 6tudids ai loisir, relus i intervalle ct conserv~s 
pour s'y reporter ultgrieurement. 

Volume et tendance. - Alors que certains Etats continuent it distri
buer des bulletins en se basant sur des listes g6n6rales ou particulires de 
destinataires, et que la majorit6 des publications de vulgarisation du 
DIpartement de l'Agriculture des Etats-Unis sont adress~cs par les mem
bres du Congr~s it Icurs ,lecteurs, la tendance est i laisser le bureau 
de vulgarisation de comt6 centraliser ]a distribution des publications. 
De nombreuses personnes 6crivent directcmcnt i l'6cole d'agriculturc et 
au Ddpartcment de l'Agriculture des Etats-Unis pour obtenir des exem
plaires des publications mentionn6es au cours d'6missions de radio ct de 
tdkvision, indiqucs lors des expositions ou annonces dans les journaux 
ct les revues agricoles ou mn6nag~res. 

En 1952, plus de 22 millions d'exemplaires de publications agri
coles et d'6conomic donicstique ont 6tW distribus par les bureaux de 
Vulgarisation de comnt6. II est vraisemblable qu'un nombre 6gal a W 
distribu6 par d'autres voics, y conpris ceux qui sont achet6s par des 
organismes commerciaux pour 6tre distribu6s i leurs clients. Le vul
garisateur de comt6 distribue en moyenne environ 2 500 publications 
par an. La monitrice d'enscignemcnt minager distribue environ 1 000 
exemplaires de plus par an que Ic vulgarisateur agricole et lc membre d'un 
4-H Club (fig. 24). Le tr s grand essor cnrcgistr,5 dans li distribution des 
publications par tous les vulgarisateurs de comt entre 1943 et 1945 
rcllktc l'accent mis sur les mat~riaux imprinmis en cc qui concerne la 
production de produits alimentaires, la conservation des aliments et 
autres programmes aff6rcnts Li INtat d'urgencc cr6 par la guerre. Sans 
tenir compte des ann6cs de guerre, on notera que depuis 1930, les trois 
cat6gories de vulgarisateurs de comt6 ont graduellement accord6 une 
importance de plus en plus grande aux bulletins ct aux circulaires dans 
le plan d'cnseignement. 

L'accent est petit a petit pass6 de la publication traitant de tous les 
sujets a la circulaire eta I'imprim6 concis, portant sur un probl~mc parti
culier. L'6conomie a certainement 6t6 un facteur de cet avantage. On a 
tir6 avantage des progris r6alis6s dans l'art de l'dition. Les pages de 
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iciGuiE 24. - Nomhre de bulletins dixtribus par les vulgarisateurs de 
comi, 1930-1952. 
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CARTE D'EVALUATION DES BULLETINS DE VULGARISATION 
6 

I. Aspect gtn~ral .......................................... 15 

a.Couverture ................... ........................ 7 

(I) doit attirer l'intdr6t grace : 
au titre, aux illustrations, aux caractires d'imprimerie utilis~s 7 

b. Mise en page .......................................... 8 

(1) bonne largeur des colonnes. bonne disposition des marges, 
des illustrations, des paragraphes, et usage efficace des 
manchettes, des sous-titres et des caract~res ............ 

(2) Papier ............................................ 
6 
2 

2. Pr6sentation .............................................. 45 

a. Introduction .......................................... 5 

(I) Arr~te I'attention. suscite l'intr~t et cr&de un d~sir ........ 3 

(2) O bjectif bien net .................................... 2 

b.Corps du texte .......................................... 35 

(I) Langage : simple, vivant et direct ...................... 5 

(2) Le sujet est pr~sent6 d'une faqon concise. les phrases et les 
paragraphes sont courts, et vont droit au but. Illustrations, 
graphiques et tableaux que le lecteur peut comprendre 
facilement. Directives simples et completes ............ 20 

(3) Les 16ments techniques et historiques sont au second plan 2 

(4) Le sujet cst expos6 is fond mais n'est pas trop long ...... 5 

(5) L'int Ertest soutenu de bout en bout .................. 3 

c. R sum .............................................. 5 

(I) Concis et bien 6crit .................................. 3 

(2) On peut facilement retrouver Ics 616ments .............. 2 

3. Sujet trait . .............................................. 40 

a. Du point de vue du fond ................................ 35 

(I) Remplit 
que des 

un objectif dini d'information en ne pr~sentant 
faits ayant une importance pour le lecteur ...... 12 

(2) Contribue it amliorer les standards en insistant 
a d~jh 6t6 essay6 et approuv ....................... 

stir ce qui 
10 

(3) Les renseignements donns ne sont 
(4) Objectif ............................................ 

pas ddpassds ........ 10 
3 

b.Les conclusions sont justifiies par le texte ................ 5 

TOTAL....... 100 

(6) Eiablie par Sophia K. Ormond (II). 
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couvertures artistiques, les illustrations approprides, l'impression en 
couleur et des caract~res d'imprimerie plus faciles "ilire contribuent au 
caract~re attrayant des publications de vulgarisation et stimulent l'int6ret 
ai leur contenu. Une tendance encore plus importante se rattache a ]a
faciiit6 de lecture des bulletins, des circulaires et des imprins. Des 
phrases simples, des paragraphes courts et le choix de mots facilemcnt 
compris augmentent A ]a fois les chances qu'a la publication d'6tre lue et 
le renseignement d'6tre utilis6. Ces raffinements accroissent sans aucun 
doute l'utilitd des publications de vulgarisation mais nc peuvent jamais
remplaccr le sujet trait6 et la force fondamentale inhdrente ala page 
imprim6e. 

Efficacit6 de I'enseignement. - Scion les agriculteurs et les mona
g~res interrogds dans 32 r6gions de 27 Etats, il faut attribuer au bulletin 
8,5 pour cent de toutes les techniques adopt6es du fait de l'influence 
de ]a Vulgarisation (fig. I). L'influcnce relative des bulletins par rapport 
aux autrcs m6thodes d'cnseignement a t6 nettement plus importante dans 
les rdgions 6tudics en dernier que dans les r6gions Otudi6es en premier.
Les bulletins ont influenc i'adoption de 11,6 pour cent des techniques
d'dconomic donestique contre 7,5 pour cent des techniques agricoles
(fig. 3). Le dollar de vulgarisation d6pens6 pour des bulletins a chang,$
40 pour cent de techniques de plus que ]a moyenne dc toutes les d6pen
ses faites pour l'enseignement par ia vulgarisation (fig. 4). L'inluence des 
bulletins n'est ccpcndant pas un bon indice du total des r6sultats obtenus, 
car il semble que les bulletins sont plus utiles pour compl6ter les autres 
m6thodes que pour amorcer le processus d'enseignement. 

Des enqutes indiquent que 7 personnes sur 8 recevant des bulle
tins les lisent ct que 3 personnes sur 5 font quclque cmploi des ren
seignements qu'ils contiennent. Dans le cas o6i les bulletins sont envoyds 
sur demande, il y a plus de chances pour que les agriculteurs utilisent les 
informations fournies que lorsqu'ils sont obtcnus autrement. Viennent 
ensuite, sur le plan de l'efficacit6, les bulletins distribuds par le vulgari
sateur de comt, puis ceux qui sont distribu~s lors des r6unions, ceux qui
sont distribu6s en se basant sur des listes de destinataires, et enfin ceux 
qui sont distribu6s par les membres du Congris. Lorsque I'agriculteur ou 
la mdnag&re ont frdquent6 les classes secondaires, il y a 40 pour cent 
plus de chances qu'ils rcqoivent des bulletins. Les chances que les bul
letins requs soient 6galement utiliss sont 6galement 40 pour cent plus
6levdes lorsque des membres de ]a famille rurale ont suivi des cours au
delai de l',cole primaire (15). 

EI6ments essentiels. - La responsabilit6 de fournir les publications
n6cessaires aux vulgarisateurs de comt6 aux fins d'enseignement incombe 
en grande partic aux experts des sujets d'dtude des Etats. Ces experts 
sont les mieux placs pour interprdter les r6sultats des organismes de 
recherche d'Etat ou fkddraux et pour pr6parer les diverses publications
qui retiendront I'attention des agriculteurs, des fermiircs, des jeunes gens 
ct des jeunes filles de la campagne, 6veilleront leur intdr~t et leur donne
ront le d6sir d'agir. La fiche de rdpartition des points en cc qui concerne 
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les bulletins de vulgarisation indiqude ci-apr~s expose de faqon objective
les nombreux 616ments que l'on consid~re importants dans une publica
tion de vulgarisation (11). 

Lisibiliti. - Un critere d'une bonne publication de vulgarisation 
est d'8tre facile i lire. A moins que le matdriau dcrit ne soit lu et 
compris, ii ne constitue pas un instrument d'enseignement efficace. Des 
phrases courtes, des mots brefs et l'int6r6t sur le plan humain sont les 
points essenticls il observer lors de ]a r6daction d'un texte lacile ailire,
ainsi qu'il est indiqu6 dans ie (( Flesch readibility formula a (formule de 
Flesch relative L la facilitd de lecture) (14). 

TABLrAU 8. - NIVEAUX DE LECTURE 

NIVEAU DE LECTURE A...a~ 
E- !E~a a 

I. a 

Longueur moyenne de 
la phrase (en mots) 8 11 4 17 21 25 29 

Nombre de syllabes par
100 mots ........ 127 134 142 150 158 166 175 

Rdfdrences personnel
les par 100 mots 19 14 10 6 4 3 2 

REVUES TYPIQUES ... . , 

.Ep "a 7 r 

Etablis par le Dr. Rudolf Flesch. Reprodult avec son autorlsation. 

La moyenne de mots par phrase, le nombre de syllabes par 100 
mots et les rdf6rences personnelles par 100 mots sont tout d'abord cal
culds. En comparant ces trois r6sultats aux donnes du tableau 8, 6tabli 
6galement par le Dr Rudolf Flesch, vous pouvez d~terminer le niveau 
de lecture de tout mat6riau dcrit en fonction du niveau d'instruction et 
des revues caract6ristiques. La majeure partie des publications de vulga
risation devraient tendre a un niveau de lecture standard : les phrases
devraient comprendre en moyenne 17 mots. Chaque groupe de 100 mots 
devrait reprdsenter en moyenne 150 syllabes et comporter 6 rdf6rences 
personnelles. 

Avantages et limitations. - L'utilisation de bulletins, de brochures, 
de circulaires et d'imprimds dans l'enseignement par ]a vulgarisation 
pr6sente de nombreux avantages. 11 existe 6galement certaines limita
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tions lides a l'emploi des publications. On peut les rdsumer comme suit 

Avantages. 
1. En g6n6ral, les gens ont confiance dans cc qui est imprim6. 
2. Les publications des universit(s d'Etat et du D6partement de 

l'Agriculture des Etats-Unis sont considdr~es comme impartiales 
et dignes de foi. 

3. Les mat6riaux dcrits peuvent 6tre lus et dtudids a loisir et conser
v6s pour s'y reporter ultrieurement. 

4. 	 Constituent un supplment n6cessaire aux autres m6thodes d'en
seignement comme les articles de journaux, la t616vision, ]a 
radio, les riunions et les d6monstrations. 

5. 	Les renscignements sont en g6n6ral pr6cis, bien expos6s et 
facilement compris. 

6. Influencent l'adoption de techniques aiun coat relativement bas. 
Limitations. 

1. Ne conviennent pas pour enscigner a ceux qui ont peu d'instruc
tion. 

2. 	Doivent 6tre frquemment revues pour ne pas re en retard sur 
la recherche. 

3! Des renseignements r6dig6s pour 6tre largement diffusds peuvent 
ne pas s'appliqucr aux conditions locales. 

4. 	 Impersonnelles. N'ont pas la valeur sociale des r6unions et des 
contacts personnels. 

Articles de journaux 

Fr cjuents _ 

Le r6le des articles de journaux dans 'enseignement par la vulga
risation est avant tout d'6tendre le champ d'application. C'est, pour une 
grande partie de Ia population urbaine et rurale du comt6 d'importance 
moyenne, qui West pas contactc sur le plan individucl, ne suit pas les 
r .mions ou ne participe ai aucune activit6 de vulgarisation, le principal 
m,.en d'obtcnir des renscignements sur les activit6s de vulgarisation et 
dt meilleures techniques agricole.- et mdnag~res. Le vulgarisatcur de 
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comtd qui n'utilise pas pleinement les ressources que lui offrent les jour
naux, limite nettement l'influence de l'ensemble de son effort dducatif. 
Cinquante agriculteurs assisteront peut-8tre a une r6union bicn orga
nisde, pour discuter du probl6me de la lutte contre ]a chenille de ia leu
canic. Le compte rendu de la r6union publi6 dans les journaux et don
nant des indications pr6cises pour lutter contre cc flau sera lu par un 
bien plus grand nombre. 

La tris grande port6c potentielle de l'article de vulgarisation parais
sant dans ]a presse 6crite est, certes, rendue possible grace Lil'habitudc 
presquc universelle de lire des journaux. Quatrc-vingt-cinq pour cent 
environ de l'cnsemble dc la population adulte lit plus ou moins r6gulirc
ment au moins un journal et 65 pour cent au moins un magazine (2). Le 
recensement de la population ruralc de 1945 indique quc 80 pour cent 
des foyers ruraux environ reqoivcnt un quotidien ou un hebdomadaire et 
que 70 pour cent reqoivent au moins un magazine. Les pourcentages
sont 16g6remcnt plus dlevs dans les Etats du nord des Elats-Unis ct 
dgrement plus faibles dans les Etats du sud. 

La conduite m~me de ]a vulgarisation alimente les journaux en 
nouvelles. On dispose L tout moment de bons sujets d'articles. I1 s'agit 
surtout de porter une attention constante a ce moyen d'enseignement ct 
de l'utiliser en pratiquant la technique ntccssairc pour d~tectcr et pr
senter des 616ments essentiels d'information de faqon ,Icc qu'ils aient des 
chances d'6tre lus. 

L'article de vulgarisation peut porter stir les r6sultats d'une d6mons
tration sur les lieux, donner le compte rendu d'une r6union, rtsumer les 
rdsultats de la recherche scientifique exposs dans tin bulletin ou faire lc 
r6cit des r6alisations des agriculteurs, des fermires, des jeunes c ies 
jeunes filles du lieu qui utilisent une technique recommand&e par Ia vul
garisation. Outre les articles d'int6r&t local fournis aux journaux par Ic 
vulgarisateur de conit6, de nombreux sujets d'articles sont adrcssts Ldes 
quotidiens et a des hebdomadaires ainsi qu'aux revues agricoles et m6na
g&rs par le service central dinformation du service de vulgarisation 
d'Etat. Des 6bauches d'articles sont souvent pr6par6es A des fins d'en
seignement par les experts d'Etat et fournies aux vulgarisatcurs de 
comt6 afin qu'ils les adaptent aux conditions locales avant de les trans
mettre aux journaux du comt6. 

Une analyse faite il y a plusieurs ann6es (13) et portant stir les 
articles de vulgarisation paraissant alors couramment dans les journaux 
et les revues agricoles, fournit des indications g6n6rales en cc qui 
concerne la proportion d'articles de journaux dans lesquels sont indi
qutes des sources d'intormation que les lecteurs reconnaissent comme 
sores et digne de foi. Sur les 2 800 articles composant i'tchantillon fait i 
1'chelle nationale, 15 pour cent mentionnaicnt la station exp6rimentale
de l'Etat, 31 pour cent citaient des exp6riences effectu6es par des agri
culteurs et des m6nagrs dont les noms 6taient pr6cis6s et 49 pour cent 
indiquaient comme source de l'article, ic vulgarisateur de comt6 ou l'ex
pert d'Etat. Cinq pour cent seulement des articles se rapportaient aux 
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d6monstrations de r6sultats, aux rdunions ou autres activit~s dirig6cs par
les vulgarisateurs. 

Volume et tendance..-- En 1952, un peu plus de 900 000 articles 
de journaux fournis par les vulgarisateurs de comt6 ont tt publi6s. Cela 
fait une moyenne de 95 articles par vulgarisateur ou vulgarisateur
adjoint - soit 2 articles environ par sernainc. Le chiffre correspondant
6tait 103 en 1930 (fig. 25). Depuis 1943, les vulgarisatcurs de comtd 
ont 6crit environ 10 pour cent d'articles en moins qu'au cours de la 
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FIGURE 25. Articles de journaux par lill'li de vlulqari,aliOl, 1930-1952. 
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pi.riode de 13 ans qui a prc6d cette date. Les monitrices d'enseigne
ment mc nager t6crivent en moyenne moins d'articles que les conseillers 
agricoles. Depuis 1944, les membres, des 4-H Clubs ont 6crit en moyenne 
un peu plus d'articles que les vulgarisateurs agricoles. 

EfficacitW du point de vue de renseignement. - L'influence relative 
de l'article de journal sur les changements de techniques agricoles ou 
m~nag'res est importante - I technique sur 10 (9,7 pour cent) 6tant 
attribu(e, scion les enqugtes sur lcs lieux (fig. 1), ii cette mithode d'cn
seignement. La proportion de techniques agricoles adopt~cs au fait de 
l'influence des articles de presse est environ 3 fois plus forte que dans le 
cas des techniques mgnag&res, lcs pourcentages 6tant respectivement de 
i,8 pour cent et 3,8 pour cent. 11semble que les articles de journaux 
aient une influence maximale en cc qui concerne l'adoption de techni
cues affrentes aux sols, aux cultures de plein champs, au b~tail et i 
la vente, dans Ie domaine de l'agriculture, et Li la priparation des ali
ments dans le domaine m6nager. 

L'importance des articles de journaux dans l'enseignemcnt par la 
vulgarisation ressort davantage encore lorsqu'on en considre lc cofit. 
L'article do journal vient nettement en tate dans la liste des m6thodes 
d'enseignement provoquant, Lt bas prix, des changements chez les per
sonnes, et partage l'honneur de cette place avec la radio (fig. 4). Le rende
ment d'une unit6 de coft d'enseignement par la vulgarisation d(pcnsge 
en article de journal est trois fois plus 61ev6 que le profit tire de la 
moyenne de toutes les mi thodes et 16 fois plus 61ev6 que celui quo l'on 
tire des mithodes d'enseignement los plus on~reuses. L'articlc de journal 
est 6galement la m~thode la moins chore pour changer les techniques dans 
le domaine de I'6conomie domestique, mais les differences ne son pas 
aussi grandes entre cette mnthode et les autres en cc qui concerne l'agri
culture. L'explication du cofit peu 61ev6 des techniques modifi6es Li la 
suite de la lecture d'articles de journaux peut 6tre trouve dans Ic fail 
que la vulgarisation ne supporte que le coat de la prt.paration des arti
cles. Les frais d'impression et de distribution sont support~s par les 
journaux ct les magazines. 

La confiance qu'a le lecteur dans l'honntet de la source des arti
cles et celle qu'il a dans l'exactitude avec laquelle les renseignements 
sont donn6s, sont les deux facteurs ls plus importants pour l'efficacit6 
des articles de journaux. Lorsque la confiance s'allie L tine large ditfu
sion, il n'est pas dtonnant que ]'influcnce des articles de journaux dans une 
r6gion donn6e constitue une indication tr~s sfre de ]a totalitd des r6alisa
tions de la vulgarisation dans cette region. 

Eh.ments essentiels. - Des ressources insuffisantes dans la rigion en 
ce qui concerne la presse et Ie fait que de petites fractions de la population 
sont analphab~tes sont a peu pros les deux souls obstacles dans l'utili
sation gi n(rale des articles de journaux dans le programme de vulga
risation d'un comt. Le r.dacteur des articles de vulgarisation du col

16ge peut aider matdriellement les vulgarisateurs de comtd h 6laborer des 
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articles et Ics fairc insurer dans les rubriques d'informations des jour
naux locaux. 

L'habiletd qui est n6cessaire pour pr6parer des articles peut 6tre 
rapidement acquise, par une formation c sur le tas ) ct par la pratique. 
Les articles sugg6r6s et dont les grandcs lignes ont dtd donn6cs par 
l'cxpert d'Etat peuvent 6tre adapt6s aux conditions locales par le 
vulgarisateur de comt6. Lcs sujets d'articles adress6s directemcnt aux 
journaux et aux magazines constituent une large part de ]'aide apportde 
par la presse aux programmes de vulgarisation de comtd. Les principales 
mesures a prendre lors de I'utilisation des articles de journaux dans 
I'enseignement par la vulgarisation et certains des points qui doivent 
&re consid6r6s dans tous les cas sont indiqus ci-apr~s : 

I. 	D6terminer le r6le de I'article de journal dans le plan d'ensei
gnement. 
a. 	 Possibilit~s offertes par lc projet d'offrir des nouvelles suscep

tibles d'6tre publi6es par la presse. 
b. 	La relation entre les articles de presse et les autres moyens 

et organismes compris dans le plan d'enseignement. 
v. 	 Aide que peuvent fournir les experts. 

2. 	Fixer les objectifs particuliers de rarticle de journal. 
a. 	 Susciter l'int~r~t. 

b. 	 Informer le grand public. 
c. 	 Diffuser des renseignements sur des sujets particuliers. 
4. 	 Cr6er une attitude favorable. 
c. 	 Renforcer les r6unions et les d6monstrations. 

3. 	Faire l'inventaire des agences de presse qui couvrent le comt6. 
a. 	 Nombre de journaux. 
b. 	 Tirage de chaque journal. 
c. 	 Jour de parution et jour limite de ddp6t des articles. 
I. 	 Correspondants locaux des quotidiens de l'ext6rieur. 
e. 	 Discuter des problmcs avcc les r6dacteurs et les reporters 

ct voir ce qu'ils esp&rent accomplir. 
I. 	 Etudier les prdf6rences de chaque r6dacteur en matinre de 

sujets d'articles et autrcs pr6frcnces. 
4. 	 D6terminer les cat6gories d'articles. 

a. 	 Chronique hebdomadaire le cas 6ch6ant. 
b. 	 Articles spdciaux lorsque cela est n6cessaire (publi6s en 

premiere page). 
'. 	 Annonces qui sont intdressantes et paraissent au moment 

opportun. 
d. 	 Articles d'int&rt particulier. 

5. 	Esquisser le calendrier des articles pour I'ann6e. 
a. 	 Pr~voir les articles de faqon a cc qu'ils couvrent le projet. 
b. 	 Calculer la date de parution des articles de fagon a ce qu'ils 

cadrent avec les activitds qui fournissent des sujets d'articles. 
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6. 	 Procdder par dtapes logiques pour pr6parer les articles. 

a. 	 S'inspirer des articles sugg6rds par ]'expert et dont il a donn6 
les grandes lignes. 

i 1'Nchelon de l'Etatb. 	 D6terminer quels sont les articles parus 

qui viennent appuyer le projet.
 

c. 	 Pr6parer les articles prdvus dans le calendrier. Utiliser les 
principes admis du bon reportage. 
I) Dire qui, quoi, quand et pourquoi.
 
2) Commencer par un r~sum6 et poursuivre en donnant des
 

ddtails.
 
3) Utiliser un langage simple.
 
4) S'abstenir d'exposer une opinion personnellc. 

pr6cis, objectif et concis. Utiliser ses connaissances5) Etre 

de la situation locale.
 

6) 	Faire figurer des raisons incitant a agir - avantages que 
pr6sente I'adoption des techniques recommand6es. 

d. 	Pr6parer des articles diff6rents pour les diff6rents journaux. 
e. 	 Avoir pour habitude de prendre des notes sur les lieux pour 

les observations qui seront utilis6es dans des articles. 
les 	 rdactcursI. 	 Prendre les dispositions n6cessaires pour que 

et 	 autreset les reporters assistent aux r6unions spdciales 
activit6s. 

7. Utiliser des photographics locales ou autres illustrations appro
prides. 
ai. Prcndre des photographics pr6sentant un int6r&t et une valcur 

sur 	 le plan local. 
b. 	 Choisir des photographies qui illustrent rarticle. 

les coupures et les articles pr6pards8. Constitucr des dossiers avec 

par les agents ct les experts.
 
a. 	 D6couper r6gulirement des articles dans les journaux ct Ics 

classer suivant les projets. 
9. 	Evaluer l'efficacit6 des articles de journaux. 

a. 	 Noter le nombre d'articles publi6s. 
b. 	 Noter les commentaires des r6dacteurs et du public. 

des 	 personnesc. 	 Etablir des dossiers portant sur Ic nombre 
pr6sentes aux r6unions et les demandes portant sur des publi
cations mentionn6es dans des articles de journaux. 

Avantages et limitations. - L'efficacit6, du point de vue de I'ensei

gnement, et le cotit relativement bas de l'article de journal en tant que 
avantagesm~thodes d'enscignement par la vulgarisation, font que les 

compensent tr6s largement les limitations que pr6sente l'usage g6n6ral 

de ce moyen de diffusion. Certains des avantages les plus 6vidents et 
plus importantes quant ai l'utilisationquelques-unes des limitations les 

suitdes articles de vulgarisation peuvent tre rtsums comme 

Avantages. 
grand nombre de peronnes.1. 	Donne des renseignements a un 
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2. 	Atteint ceux qui ne peuvent, par ailleurs, demander de rensei
gnements aux vulgarisateurs. 

3. 	A le prestige et la toute puissance du mot imprim6. 
4. 	 Mdthode ]a moins on6rcuse pour provoquer l'adoption de 

mdthodes. 
5. La frtquence et la r6gularitd avec lesquelles les journaux lar

viennent dans les pays, font que les renseignements sont oppor
tuns. 

6. 	 La r6pdtition d'articles sur ie m~me sujet dans les num6ros 
successifs d'un journal convainc le lecteur de la valeur et de la 
popularit6 de ]a technique recommand6e. 

7. 	Informe ]a population urbaine des problmes des agriculteurs, 
effet secondaire non n6gligeable. 

8. 	Les articles fails par l'univcrsit6 de 'Etat, renforcent l'ensei
gnement donn6 par l'quipe du comt6. 

Limitations. 
1. N'a aucune valeur lorsque les gens sont analphab~tes ou ne 

lisent pas de journaux. 
2. 	Ecrire un bon article exige une formation sp6ciale. 
3. 	La r6daction journalistique peut parfois d6truire la valeur pi~da

gogique des articles de vulgarisation. 
4. 	 11 est difficile de vrifier les r6sultats. 

Lettres circulaires. 

Spicialisves 
Slective.s _--__ 

La lettre circulaire, qui peut &tre soit imprim~e, soit tir&c sur stencils, 
constitue un autre moyen de diffusion utilis. par les vulgarisateurs pour 
atteindre un grand nombre de personnes. Les lettres circulaires servent 
a deux objectifs : 1) faire de la publicit6 pour une activit6 de vulgari
sation, par ex. une r6union, une exposition, ou tine 6mission de t61dvision 
et 2) donner au bon moment des renseignements sur les problimes 
agricoles et m6nagers. La lettre circulaire peut constituer un contact 
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suppl6mentaire permettant de soutenir l'int6r&t de membres des 4-H 
Clubs, d'animateurs, et d'autres personnes coopArant a la vulgarisation. 
Elie peut fournir des renseignements suppl6mentaires pour compl6ter 
les runions ou les causeries radiophoniques. Elle peut encore 8tre le 
porteur de renseignements utiles pour les nombreuses personnes qui 
rarement - voire jamais - assistent a des rdunions ou participent i 
d'autrcs activitds de vulgarisation. 

Depuis 1941, il n'a pas t6 tabli de statistiques sur le nombre des 
circulaires adressdes par les vulgarisateurs de comt6. Cette annde-lh, 
les vulgarisateurs d'un comtd ont 6crit en moyenne 74 circulaires - 77 
par les vulgarisateurs agricoles, 75 par les monitrices d'enseignement 
m6nager, et 71 par les membres des 4-H Clubs. 

Si on ne dispose d'aucunc preuve indiquant que les vulgarisateurs 
d'un comt6 adressent plus ou moins de circulaires qu'auparavant, on peut 
par contre noter une am6lioration tris nette de la qualit6 des lettres. 
Les lettres circulaires courantes sont plus attrayantes qu'auparavant, du 
fait d'illustrations plus nombreuses et d'une meillcure impression. 

Elles sont 6galement plus faciles a lire parce que les mots employ6s 
sont plus simples et les phrases plus courtes. Les experts et les sp6cia
listes de l'information ont beaucoup contribu6 a cc changement dans 
I'aspect des lettres circulaires de vulgarisation. La preparation d'une 
seule lettre circulaire ou d'une s6rie de lettres affrentes i un sujet 
particulier, pouvant tre rapidement adapt6es aux conditions locales par 
les vulgarisateurs de comt6 dans i'ensemble de l'Etat, justifie qu'un 
organisateur de programmes d'Etat lui porte suffisamment d'attention. 
II est cependant probable que l'am6lioration note dans les lettres circu
laires de vulgarisation n'a fait que dtpasser de peu les am6liorations 
g6n6rales qui caractrisent l'emploi de Ia plupart des autres mdthodes 
d'enseignement. 
Efficacit&. - L'influence totale des lettres circulaires n'est pas grande. 
3 techniques sur cent adoptes ,A Ia suite de l'influence de la vulgarisation 
(fig. I). 

Si on consider le coot peti 6lev6 de Ia lettre circulaire utilisde dans 
I'enseignement par la vulgarisation, Ia moyenne d'efficacitd des lettres 
circulaires est 6leve -- 83 points au-dessus de ]a moyenne (figure 4). 
Pour chaque dollar d6pens6, le profit tir6 de I'investissement en lettres 
circulaires semble beaucoup plus 6lev6 pour les techniques agricoles 
que pour les techniques m6nag res. 

Les possibilits qu'offrent les lettres circulaires en tant que moyen
d'influencer des changements dauts les techniques sous des conditions 
optimales ont 6t6 indiques par une enqu~te rdcente effectu6e en 
Louisiane (9) ob, sur I00 techniques attribu6es N l'influence de la 
vulgarisation, 16 ont tt attribudcs aux lettres circulaires. 

Les lettres circulaires constituent on moyen rapide, efficace et 
relativement peu cofiteux pour influencer I'adoption des techniques recom
manddes par la vulgarisation. 

Elements essentiels. - Comme dans le cas des autres nmithodes 
d'enseignement dans le cadre de la vulgarisation, il existe certains 
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616ments qui sont essentiels pour utiliser des lettres circulaires en tant 
que partic intdgrante d'un plan d'enseignement d'ensemble. Certaines 
des mesurcs les plus importantes et des points qui doivent tre consid6rds 
dans le cadre de celles-ci sont 6numdrds ci-apr~s : 

1. D6terminer le r6le de la lettre circulaire dans le plan d'cnsei
gncment. 
a. 	 Est-elle souhaitable pour atteindre rapidement un grand 

nombre de personnes? 
b. 	Fournira-t-elle en temps opportun des renseignements a un 

groupe particulier de personnes? 
c. 	 Encouragera-t-elle ou persuadera-t-elle des gens Aiagir dans 

le sens qui favorise au mieux leurs int6r&ts? 
d. 	 Compltera-t-clle ou renforcera-t-elle les autres m6thodes 

d'enseignemcnt ? 

2. 	D6terminer les objectifs spdcifiques de la lettre circulaire et ]a 
portion de la clientele de vulgarisation qu'iI faut atteindre. 

a. 	 Stimuler l'int6r~t pour un sujet. 
h. 	 Donner des informations sur un sujet. 
c. 	 Annoncer des rdunions. 
d. 	Obtenir des informations sur des problkmes agricoles ct 

mtnagers au moyen d'un simple questionnaire. 
c. 	Maintenir l'int6r&t et la coopdration des membres des 4-H 

Clubs. des animateurs et autres coopdrateurs. 

3. Prdvoir I'utilisation de la lettre circulaire. 

a. 	 Concevoir ]a lettre afin qu'elle serve " un but d6fini. 
1. 	 Elle doit re importante, opportune et r6pondre nettement 

aux besoins et aux intr~ts. 
c. 	 Indiquer pour chaque problkme relatif h un sujet, le nombre 

de lettres, ]a nature de ]cur teneur et ]a date approximative 
d'envoi. 

,I. Etudier s'il est judicieux d'envoyer une sdrie de lettres. 
e. 	 Tenir i jour des listes de destinataires, par mati~re, en tenant 

compte des problimes ct des int6rts des personnes. Les 
r6viser frdquemment. 

j. 	 Vrifier le mat6riel d'envoi ct de reproduction pour voir s'i 
est adapt6 £ l'usage pr6vu. 

4. 	RMdiger les lettres circulaires et les faire reproduire. 

a. 	 Rddiger lcs lettres circulaires prdvues dans le plan. 
h. 	 S'inspirer de lettres circulaires prtpardes par des sp6cialistes. 

.	 Cultiver un style populaire, vigoureux, joignant ]a clartd h la 
concision. 

d. 	 Rendre les lettres attrayantes : laisser de grandes marges, 



VULGARISATION AGRICOLE ET MENAGERE 109 

quc la lcttre soit bien imprimie ou rondotyp6e, pr6scntdc 
avec ordrc, ct que lcs illustrations soient frappantes et 
attirent Ic regard. 

e. 	 Utiliscr un papier de bonne qualit6. 
i. 	 Fournir des moyens faciles ct pratiques de rdpondre - dans 

le cas o6 une rdponse cst ntcessairc. 
g. 	 Terminer par une formule de politesse. 

Avantages et limitations. - Ainsi qu'iI est indiqu6 clans le r~suni6 
ci-apr~s, les faits parlcnt en faveur d'un emploi accru de la lcttre 
circulaire dans 1'enseignemcnt par la vulgarisation, tant comme compl& 
ment d'autres moycns d'enseignement que comme moyen d'influencer 
ceux qui ne prennent pas part aid'autres activitis de vulgarisation. Lcs 
limitations indiqu6es portent surtout sur les prtcautions qu'il faut prendre 
pour 6viter tout emploi immod~ir ou inaddquat de cc moyen de diffusion. 

Avantages : 
1. Atteint un grand nombre de personnes, y compris ceux qui ne 

prennent pas part aux activits de vulgarisation. 
2. 	 Atteint rapidement les gens. 
3. Donne efficacement des renseignements opportuns i des groupes 

ayant des int6r~ts particuliers. 
4. 	 Est adapt6e h une large gamme de sujets. 

5. Sert de compliment efficace et d'appui aux autres organismes 
d'enseignement. 

6. 	 Peut 6tre lue a ioisir ct 6tre gardde pour s'y reporter. 

7. 	Provoque des changements de technique a un coot rclativement 
bas. 

Limitations. 
1. Ncessite un matdriel special ct un personnel de bureau. 

2. 	 Si la lettre circulaire est utilis6e trop frdquemment, son efficacit6 
peut diminuer. 

3. L'impression que des fonds ont t6 gaspillds peut tre donnie 
par une mauvaise prtsentation, une preparation materiellc mau
vaise ou un usage impropre. 

3. 	Son influence est limit6e h ceux qui savent lire intelligemment. 
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Radio 

Plus rapide ___
 

Suscite I'intirt
 

Bien qu'elle constitue un moycn relativement nouveau d'information, 
la radio est le moyen le plus largecent accessible de tous les moyens 

Plus que tout autre, il a lc pouvoir de diffuserde grande information. 
en un minimum dedes informations a un maximum de personnes, 

lorsqu'il s'agit de donner des informationstemps. 11 est sans rival 
de ]a pr6senceurgentes ou d'actualit6 a Ia population rurale, du fait 

93 pour cent des foyers ruraux et dansd'un poste de radio dans 
98 pour cent des autrcs foyers. Les vulgarisateurs utilisent la radio 

pour diffuser des informations opportunes sur les conditions du march6, 

d'int6r& pour les producteurs comme pour lcs consommatcurs de produits 
agricoles; pour informer Ie public des fonctions et des activit~s du 

Service de vulgarisation, annoncer des r63unions, des tourn~es de visites, 
dont la date cstdes d6monstrations sur les lieux ou autres activits 

prvue, et pour enseigner des techniques mnagires ou agricoles 
amdlior6es. A la suite de la presentation i la radio de certains sujets, 

invites LI6crire pour demander la littratureles auditeurs sont souvent 
l'on peutde vulgarisation fournissant de plus amples d6tails, et que 

m6me que les articles de journaux deconserver pour s'y reporter. De 
augmentevulgarisation, la causerie radiophonique de vulgarisation et 

intensific le nombre des personnes contactes, d'ob une augmentation 
de l'ensemble de 1'enseignement dispensd. 

Tendances dans son utilisation. - Ainsi qu'il est indiqu6 a la 
figure 42, le nombre des causeries radiophoniques faites en moyenne 
chaque ann6c par le vulgarisateur de comt6 a tripl6 en 5 ans, de 1947 
a 1952. De 1930 Lh1952, I'emploi de la radio a 6t6 sensiblement le 
m~me pour les vulgarisateurs agricoles, les monitrices d'enseignement 

(2) surm6nager et les membres des 4-H Clubs. Une enqu te r6centE 
I'cmploi de la radio par les vulgarisateurs, effectu c dans 9 Etats du 
centre nord des Etats-Unis, indique que 60 pour cent de toutes les 
cat6gories de vulgarisateurs et 87 pour cent des experts d'Etat en ces 
matires se servent de la radio. 
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En 1952, les vulgarisateurs de comtd ont ddclar6 avoir fait au total, 
sur le plan national, 168 000 causcries radiodiffusdes, rdpartics sur 2 000 
stations de radio. On ne dispose pas de donn6es statistiques en cc qui 
concerne les nombreuses 6missions effectudes par les experts et d'autres 
membres du service de vulgarisation d'Etat stir les stations de radio 
commerciales et les stations appartenant aux universit6s. 

EfficacitW de I'enseignement. - Si on l'exprime en fonction des 
techniques chang6cs par les agriculteurs et les m6nag&es, l'efficacitd 
de ]a radio est faible par comparaison aux autrcs m6thodes d'ensei
gnement par ]a vulgarisation. La comparaison donnte -I la figure I avait 
dtt6 6tablie avant le net accroissement de l'utilisation de la radio par 
les vulgarisateurs de comt6, accroisscment qui a commenc en 1947 
(fig. 26). Le volume total des causeries radiophoniqucs est encore faible 
par comparaison au nombre d'articles et de runions. 11faut galement 
reconnaitre qu'un grand nombre des causeries radiophoniques faites par 
les vulgarisateurs ne contiennent pas suflisamment d'informations stir les 
sujets pour permettre aux auditeurs d'adopter la technique. 11faut avoir 
recours au bulletin, itla visite aux bureaux de vulgarisation, -Ila r6union, 
ou i tout autre moyen pour obtenir des renseignemcnts complets. 

En ce qui concerne le cotit pour influcincer les changements de 
technique, la radio et la presse se partagent le mirite du prix de 
revient le plus bas, en grande pattie pour les rnimes raisons (fig. 4). 
Les possibilits qu'offre la radio pour effctuer tin travail efficace 
d'enseignement par Ia vulgarisation dans des conditions tr~s favorables 
ressortent d'une enqu6te (7) faite stir l'inlluence de la station de radio 
KSAC, appartenant au Kansas State College (UniversitW de Kansas) qui 
assure lui-m~me lcs 6missions. Un sondage elfectu en 1948, dans les 
foyers ruraux des 6 comt6s proches de la station, indique que dans 
80 pour cent des families ati moins, tin membre de iafamille suit les 
6imissions 6ducatives de I'universit L tin moment de I'ann~c. Stir les 
families qui 6coutaient ces 6missions, 26 pour cent ont pu se rappeler 
les techniques am6liories adoptdes qu'elles attribuaient it la station KSAC. 

EIments essentiels. - Les points faibles et les avantages de la radio 
dont il faut tenir compte sont i6galement assez semblables 'Iceux numrins 
pour les articles de journaux. On petit les resumer comme suit 
Avantages : 

1.Peut atteindre plus de personnes et plus rapidement que tout 
autre moyen de diffusion. 

2. 	Particulirement adapte pour diffuser des informations oppor
tunes ct urgentes. 

3. 	Relativement bon march6. 
4. 	 Atteint beaucoup de personnes qui lisent peu ou pas du tout. 
5. 	Atteint les jeunes mres et les autres personnes qui ne peuvent 

pas assister aux runions de vulgarisation. 
6. 	 Moyen d'informer la population urbaine des questions agricoles. 
7. 	Suscite l'intdr6t pour les autres moyens de vulgarisation. 
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8. 	 Possibilitd de constituer un auditoire important, suivant r6gu
liUrement les 6missions. 

9. 	 Les dmissions faites dans les stations centrales par le personnel 
d'Etat renforcent 1'enseignement donnd dans les comtds. 

Limitations : 
1. Des installations de radio n'existent pas dans tous les comt6s. 

2. 	 Le temps imparti h la Vulgarisation par les stations commer
ciales est souvent mal choisi si l'on se place du point de vue de 
rauditeur rural. 

3. Echoue frdquemment du fait de la concurrence des 6missions 
de vari6t6s. 

4. 	 Difficultd de v6rifier les rdsultats. 

T6l6vision 

Explique comment faire
 
Montre conment faire
 

La tdl6vision est le moycn de vulgarisation lc plus rdcent. Son 
utilisation par les vulgarisateurs s'dtend rapidement, en particulier dans 
les secteurs urbains du pays. ElIe cst plus personnelle que la radio. Le 
tdldspectateur a l'impression d'etre face i face au speaker, mee si 
cette relation West pas partagce par lc speaker. ElIc offre aux M&k 
spcctateurs la possibilit6 de voir et d'entendre a ]a fois, cc qui fait 
qu'il y a plus de chances pour qu'ils apprennent. 

A ia tt1l6vision, le vulgarisatcur peut faire une d6monstration de 
m6thodes sur ((comment proc~der ,) et toucher Lin auditoire beaucoup 
plus important que 'auditoirc qui assiste al une reunion. Des vues 
prises de tr6s pros peuvent mmc permettre au t6l6spectateur de voir 

ne le peuvent Ia plupart de ceuxles op6rations-cl6s plus nettement que 

qui assistent aLi une d6monstration de m6thodes.
 

rendre une breve causerieDes auxiliaires visuels permettent de 
plus cfficace.
 

on 	peutGrace a l'utilisation de films et autres auxiliaires visuels, 
d6gager des relations et faire des comparaisons entre I'ancien et le 

le mauvais, le justenouveau, cc qui precede et cc qui suit, le bon et 
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et le faux. Des 	 processus dvolutifs, qui impliquent 1'coulement d'unc 
de temps, peuvent tre abr6gds ou montr6s au ralenti,certaine p6riode 

scion le point qui doit tre soulign6 dans 1'enseigncment. 
Si elle est sup6rieure h la radio parce qu'clle s'adresse 6galement 
(fig. 44), la t6ldvision ne fournit cependant pas au telespectateurl'evil 

non plusla possibilit6 de 	poser des questions au speaker. On n'offre pas 
]aau tlspectateur la possibilit6 d'essayer ]a nouvelle technique ou 

nouvelle m6thode comme c'est frdqucmment le cas lors des reunions 
portant sur la demonstration de m6thodes. 11 est aussi important que 

dans le cas de la radio de disposer d'une multitude de matiriaux 
6dit~s, peu cofteux, pour complter ia priisentation a la t6lkvision. 

f~ddrale desLa Federal Communications Commission (Commission 
Communications) ayant rdserv6 un nombre important de chaines de 

td31vision Li l'enseignement, on est certain que les programmes 6ducatifs 
peuvent tre diffuss aux heures qui convienncnt aux agricuheurs et aux 

les heures imparties aux vulgarisateurs parmdnagres. Trop souvent, 
celles qui ontles stations commercialcs de radio et de tilivision sont 

peu de valeur commerciale du point de vue de la publicit6 et, pour ]a 

m~me raison, peu de valcur pour l'enseignement dans le cadre de la 
vulgarisation. 

Le ( Iowa State College (Universit6 d'lowa) posside et fait 
Etats, lesfonctionner sa propre chaine de t6lvision. Dans 18 autres 

une 6mission de til6vision hebdomadairevulgarisateurs font au moins 
et 12 autres Etats ont indiqu6 que la ttlkvision ctait utilisde 'Jans 
1'enseignement par ]a vulgarisation. 

Elficacitl du point de vue de I'enseignement. - La nouveauti de 
la tWl6vision dans de nombreuses rgions et le fait qu'on n'a pas eu une 
grande exp6rience de cc nouveau moyen d'enseignement emp~chera 

aux autres m6thodesd'valuer suffisamment la t6l6vision par rapport 
comprises dans 	 le plan d'enseignement. On mentionnera deux 6tudes 
qui clairent les possibilitts qu'offre la t6livision pour enseigner les 
sujets relevant de INconomie domestique. 

En 1950. le DWpartement de I'Agriculture des Etats-Unis a pr6sent 6 

une srie de 11 	 6missions de 12 minutes sur ((Faisons une robe )) a 
une station de 	 tl6vision de Washington, D.C. dans des conditions 
similaires :I l'enseigncment de la vulgarisation. Une enqu6te cffectude 
aupris d,--s 974 	 pcrsonnes qui ont demandi le bulletin distribu6 en 
relation avec Ics 	 6missions, a r6v616 que 99 pour cent de ces femmes 
z.vaient suivi au moins une 6mission. Que, sur 8 personnes ayant regard6 

les .missions, 7 	indiquaicnt qu'elles avaient appris de nouvelles ides 
et que 46 pour cent des t~ldspectatrices avaient, en fait, utilis6 les 
renseignements donn6s dans les 5 semaines suivant ]a fin de lNimis
sion (18). 

Le Service de vulgarisation de i'Iowa a 6galement organis6, en 
1951, une strie de neuf 6missions de t6ldvision de 30 minutes chacune 

ai la T.V. ). Trois mille quatreintituldes : ( Faites votre robe grfice 
femmes se sont 	 inscrites a. cc cours et ont requ une brochure. On a 
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effectud un sondage dans 420 foyers environ, organis6 de fagon it obtcnir 
un dchantillonnage de l'auditoire de ]a station, notamment selon le 
lieu de rtsidence et les diffdrents degrds de connaissance en couture. 
Trente-six pour cent des femmes ont effectivement confectionn6 tine 
robe au cours de ]a s6rie d'6missions. Quatre-vingt-cinq pour cent des 
femmes ont d~clard que les 6missions les avaient c(beaucoup aiddcs ) 
et un autre groupe de trente-sept pour cent a d6clard qu'elles avaient 
dtd ( utiles ) (6). 

Avantages et limitations. - II faudra attendre plusicurs ann6es 
pour que ]a nouveaut6 que reprdsente la tldvision dans certaines rdgions 
s'dmousse et pour qu'il soit possible de porter un jugement sur la valeur 
constante de la t616vision en tant que moyen d'enseignement par la 
vulgarisation. Les avantages et les limitations de la t~ltvision, en mati&e 
de vulgarisation, seront vraisemblablement les suivants 

Avantages : 
1. C'est le moyen d'information des masses qui s'approche le plus 

d'une conception face at face. 
2. 	L'6 6ment visuel augmente sans conteste l'efficacit6 de l'rment 

auditif qui est le seul atout de ]a radio. 
3. 	Atteint Ja population urbaine comme la population rurale. 
4. 	 Atteint de nombreuses personnes, notamment les mires de 

jeunes enfants qui ne peuvent pas assister rtguliirement aux 
rdunions. 

5. Possibiliti de voir nettement les principales op6rations pr6sentdes 
au ralenti. 

6. 	 Un processus exigeant beaucoup de temps peut 6tre abnig6 en 
quelques minutes. 

Limitations : 
I. 	Concurrence intense des programmes de varidtis qui peuvent 

int6resser certains membres de la famille. 
2. 	A 'heure actuelle, les postes comme les 6missions sont largement 

circonscrits aux r6gions urbaines. 
3. 	Le tidspectateur ne peut a la fois regarder la tiildvision et 

vaquer a ses occupations, cc qui est possible avec la radio. 
4. 	 Une certaine qualit6 d'art de ]a mise en scene est n6cessaire 

pour assurer une dmission. 
5. 	Le coot actuel des postes de td1dvision ct de leur entretien est 

relativement dev. 
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Expositions 

Sim ples 

Lorsqu'on parle de Fexposition comme dune mcthode distincte 

la est n~cessaire d'exclure cesd'enseignement par vulgarisation, il 
des auxiliaires visuels employes pour

expositions qui sont purement 
vuigarisation ou

renforcer une presentation orale lors de la reunion de 
la visite dans les bureaux de 

ceux qui rendent la dmonstration, 
vulgarisation ou les visites dcexploitations plus convaincantes. L'influence 

,t comprise dans les reunionsde ces presentations d'auxiliaires visuels a 
que les 

ou autres mthodes qu'ellcs renforqaient. Nous ne considerons 
tout des rfetodcs dc diffusioncattgories dexpositions, qui sont avant 

La plus courante de ces expositions est celle qui a
des informations. 

ou de lEtal. L'essentiellieu lors de la foire. it lchelon local. du comnte 


de beaucoup de journes de consecration des travaux de., 4-H Clubs.
 
ou du bMtailest ]'exposition des articles faits. des r~coltes obtenues. 

dcv' par les difflrents membres des 4-H Clubs dans le cadre de leur 

programme. 
La journte de consecration des travaux en cnseignement manager, 

les unites desouvent lieu -I des expositions organises pardonne 
est une autre illustration de l'expovulgarisation du comte. La vitrine 

comme moyen distinct de diffusion de renseignements.sition utilis&e 
peuventEfficacitW de l'enseignement. - Les expositions de vulgarisation 

familiariser h; grand public avcc le
constituer un moyen utile pour 

point de vue de
travail de vulgarisation et ses rialisations. Mais du 

l'influence sur les agriculteurs et les mnagires pour adopter des 
la moins efficacetechniques perfectionntes. 1'exposition est apparemnient 

de toutes les m~thodes d'enseignenient par ]a vulgariation. Dans aucune 

des r6gions 6tudites. plus de 2 pour cent des techniques agricoles et 

m6nag& es adopt~es ont 6W attributes aux expositions. Dans un seul 

l'hygiine. l'influence de l'cxposition est sup3rieuredonaine, ]a sant6 et 
i 2 pour cent. Dans une region d'enqute, 70 pour cent des agriculteurs 

avaient visit6 des expositions de vulgaproducteurs de lait interrog3s 
risation atfrentes ii la laiterie et cependant, moins de 3 pour cent de 
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ceux qui avaient visitd des expositions de cc genre ont indiqu6 avoir 
chang6 de techniques pour cette raison. 

Faire une exposition de vulgarisation exige beaucoup de temps
du vulgarisateur - l'organiser et ]a pr6parcr, la faire, recruter du 
personnel pour fournir ats explications aux visiteurs pendant route Ia
dur~e de la foire, enfin, d~monter les installations et les d6m6nager.
Ainsi qu'il est indiqu6 i la figure 4, le rapport qui existe entre l'efficacit6 
et le coot des expositions est le plus faible de toutes les m~thodes
utilistes dans l'enseignement dans le cadre de la vulgarisation. On doit 
en conclure que lorsqu'on determine l'importance qu'il aut accorder 
aux expositions de vulgarisation, il faut tenir compte davantage des
relations sociales et de considerations autres qiue I'enseignement. 

Principaux 6l6ments. - Certaines ies plus importantes mesures a 
prendre dans des expositions de vulgarisation et les points les plus
importants Aconsidrer dans chaque cas sont indiqus ci-aprs : 

I. 	Considdrer comment des expositions peuvent contribuer &II'elTi
cacit6 du plan d'enseignement ou favoriser par ailleurs la 
vulgarisation. 
a. 	 D6terminer les foircs et autres Mvinements au cours desquels 

on peut organiser ine expositioa.
b. 	 Dcider quelles sont les phases du travail qui seront le mieux 

favorisdes par des expositions. 
2. 	 Dterminer l'objectif particulier de l'exposition. 

a. Faire connaitre au public ies normes meilleures. 
b. 	 Favoriser la comprliension et cr~er parmi Ia population

rurale tine attitude favorable a l'6gard de Ia vulgarisation.
I.. 	 Influencer les gens pour qu'ils adoptent de meilleures tech

niques. 
3. 	 Elaborer et prt~parer l'exposition. 

a. 	 Choisir Ia cattgorie d'exposition convenant aux problLmes 
et L la situation donne. 

b. 	 Mettre au point Lin plan crit ou un diagramme. 
c. 	 Etablir les sources des matdriaux n6cessaires et prdvoir leur 

fourniture. 
4. 	 Organiser I'exposition. 

a. 	 Assembler les mat~riaux ct organiser l'exposition ainsi qu'il 
a 6tW. pr~vu.

b. 	 Appor~er les modifications n~cessaires pour que ie stand 
cadre bien avec les stands voisins. 

c. 	 Apposer des affiches. 
d. 	 Prvoir tin dispositif attirant sulfisamment i'attcntion. 
e. 	 S'assurer la presence de reprsentants informds pouvant 

Cxpliquer I'exposition et repondre aux questions.
I. 	 Prendre les dispositions nicessaires pour que des exemplaires

de litt6ratUre de vulgarisation soient distribus ou pour
relever les noms de ceux qui disirent recevoir des publi
cations. 
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de 	 la publicit6 autour de 1'exposition par ]a prcsse,g. 	 Faire 
la radio, les lettres circulaires et autres moyens. 

5. 	Evaluer 'efficacit6 de l'exposition. 
a. 	 Faire une analyse portant sur les visiteurs, les questions posdes 

et 	les demandes de litt6rature. 
les commentaires de lab. 	 Surveiller les r6actions du public, 

presse 	 et autres r6actions. 
lors des sdances dans la r6gion oiIc. 	 Procder thdes enqutes 


des expositions ont 6t6 faites.
 

Avantages et limitations. - Lorsqu'on p6se les avantages et les 
penche du c6t6 des limitationslimitations de l'exposition, la balance 


si on pense tout d'abord aux effets de l'exposition sur l'adoption de
 

meilleures techniques m6nagres et agricoles.
 

Avantages :
 
est possible quc de nombreuses personnes visitent l'exposition.1. 	11 

2. Favorise la comprehension de 	 ]a vulgarisation chez les gens 
des villes et des villages, ainsi qu'une attitude favorable. 

3. Stimule l'int~r~t pour 	des normes plus 6lev6es et de nouvelles 
vari6ts. 

toute trouv6e4. La foire-exposition de 	comt6 fournit une occasion 
pour porter au maximum la compdtition entre les 4-H Clubs 
ocaux. 

Limitation : 
vulgarisateur1. Relativement cociteuse en fonction du temps du 


et autres d~penses.
 
2. 	 Peu de personnes sont amen~es il adopter de meilleures 

techniques. 
3. La majeure partie de 	 ceux qui visitent cherchent i se divertir. 

4. 	 De nombreuses expositions de vulgarisation n'ont pas rdellement 
pour objct d'enseigner de mcillcures techniques. 

Ou bien les expositions ne se prttent pas bien ai l'enseignement de 
techniques am6liores, ou bien les gens ne s'y rendent pas pour recher
cher des renseignements, ou les deux se produisent. M6me si elies sont 
beaucoup moins efficaces que Ics autres moyens de vulgarisation pour 
influencer directement l'adoption de techniques agricoles et mt3nag res 
am6liores, les expositions ont cependant une place comme moyen de 
crier une attitude favorable vis-Li-vis de la vulgarisation, de la part 
des personnalit6s du comt6, des comit~s d'organisation des expositions, 
des hommes d'affaircs, des citadins ct autres. 
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INFLUENCE INDIRECTE 

11ressort dii chapitre sur I'eflicacit6 relative des m~thodes et des fig.I et 2 que pour 81 techniques adopt~cs par ies agriculteurs et les mdnag~res a ]a suite d'cfrorts 6ducatifs directs, 19 autres techniques sont adoptdcs du fait de ]'influence indirecte de ces mtmes activit6s. Ce dividendesuppl6mentaire de l'investissement d'enseignement cst plus important que
le rendcement direct dc ]'une quelconque des mthodes cmployes par lesvulgarisateurs. Sous la rubrique ( CorrtIation entre les mcthodes , nous 
avons egalemcnt fait ressortir qcue hi quantit6 de cette diffusion indirectd'informations afftrentes aux techniques amdliores constitue tin indicede ]'ensemble des ralisations de la vulgarisation dans tine rcgion donnce. 

Cettc transmission de rcnseigncments de voisin 'i voisin est tinfacteur important dans I'enseignement par la vulgarisation. Les dclarations d'un voisin qui jouit d'une bonne rtpulation dans la commune,
le fait de constater chez le voisin tin meilleur rendement d'une nouvelle
vari6t de bW ou de coton, I'importance de la production laiti re du voisin, le fait de bien rnussir des conserves de 1kgumes ou la satisfaction
donne par une cuisine bien amnnagde, constituent autant de forcespuissantes agissant en faveur d'unc adoption plus g6ndrale de techniques
amdIior6es. 

Tout d'abord, les informations relatives aitine technique amdliore 
sont introduites dans le corote par tine demonstration de rdsultats, tinereunion, une visite d'exploitation, tine causerie radiophonique, tin bulletin ou un autre mode d'enseignement direct. Un nombre limit de personnes en font l'essai. La technique rtpond a un besoin et ils sontsatisfaits. Le profit 6conomique qu'ils en tirent ou toute autre satisfac
tion ressentie par Ia personne compense nettement toute d~pense ou 
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inconvnient lid acette technique. La technique est adopte. Le rensci
a des voisins. Ces derniers en fontgnement est transmis a des amis et 

l'essai et sont satisfaits. lls le transmettent A leur tour a un cercle plus 
large. Les adoptions ultdrieures ne peuvent tre identifides avec les acti
vit6s d'enseignement direct qui ont provoqu6 cette r6action en chaine. Et 
cependant, on a gdn6ralement conscience que le renseignement vient de 
ia vulgarisation. 

Le moyen par lequcl on st parvenu a convaincre les premiers agri
culteurs ou les premibrcs mninagrcs de la valeur de ]a nouvelle technique 
devient moins dvidcnt ct relativement peu important. 11 est cependant de 
la plus haute importance que le programme de vulgarisation soit 6cono
miquement sain, et que les techniques pr6conis~es soient de nature a inci
ter ceux qui les adoptent a en parler a d'autres. En d'autres termes, il 
devient plus facile pour la personne d'adopter la technique am6horde que 
de ne pas 'adopter. Lorsque I'acceptation d'une technique qui semble 

et utilisable de faqon g6n6rale dans les exploitations ou lesdesirable 
loyers d'une r6gion tarde par trop i se manifcster, il y a lieu de r6viser 
sans d6lai le plan d'enseignement du point de vue de son applicabilit6, et 
de r~examiner la technique elle-m me. Si 'avantage de Ia nouvelle tech
nique par rapport i I'ancienne est peu marqu6, il se peut que sa valeur 
soit misc en doute et qu'elle ne fournisse pas de motifs suffisants pour 
contrebalancer l'inertie impliqu6c. 

Dans les r6gions oii on a proced6 -i des enqu&es sur les lieux, Fin
dans le domaine de I'agrifluence indirecte dtait beaucoup plus grande 

:ulture que dans celui de I'Xconomic domestique. Dans le domaine de 
pour le bid, I'avoine etI'agriculture, l'influence indirectc dtait maximum 

les techniques laitiires, relativement 6levce pour les sols, le maYs, les 
k1gumincuses, les pommcs de terre, le coton et la vente ; et moins devse 
pour i'arboriculture, les l.gumes, I'aviculture et les techniques relevant 
du gdnie rural. La conservation de la nourriture vient en tate de tous les 
sujets d'dconomie domestique dans la propagation indirecte de techni
ques meilleures d'un foyer ii un autre. 
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ENSEIGNEMENT PAR LES ANIMATEURS LOCAUX 

L'emploi largement rtpandue de l'animatcur bntvole pour 6tendre 
la port c de ]a vulgarisation et augmenter le volume d'enseignement par
la vulgarisation justifie rNtude de cc processus de vulgarisation, imrme s'il 
ne constitue pas une m6thode distincte d'enseignement. Travaillant A 
toutes fins utiles comme maitre auxiliaire de vulgarisation, les animateurs, 
form~s par le vulgarisateur pour effectuer un travail pr&is, peuvent
employer I'une quelconque ou l'ensemble des mnthodcs d'enseigneient
dont dispose lui-mme le vulgarisateur. Nous avons d jI nlentionn, les 
r6unions de formation destinmes aux animatcurs sous ]a rubrique (( R&I
nion de d6monstration de mLthodes )). 

En 1952, scion les vulgarisateurs de comt6, if v avait au iotal
1 200 000 animatcurs participant activement ai la misc en oruvre d'un 
aspect quelconque du programme de vulgarisation ; 40 pour cent de ces 
animateurs taient des femmes faisant un travail dans le cadre des acti
vit6s destin~es aux adultes, 29 pour cent des hommes travaillant A des 
programmes portant stir ties adultes et 25 pour cent des hommes, des 
femmes ou des animateurs plus fgi~s des 4-H Clubs. Ainsi qu'il est indi
qud a Ia figure 27, le nombre d'animatcurs par vulgarisation de comt6 
s'est accru a tin rythme relativement constant entre 1930 et 1952, a 
!'exception de Ia monte en iche Iors de Ia seconde guerre mondiale. 

Les possibilits qu'offre Ic fait d'employer des animateurs pour
dlargir la port~e de la vulgarisation et augmenter le volume d'enseigne
ment donn6 dans le cadre de la vulgarisation peuvent tre exprimtes de 
faqon math6matique. Un million deux cent mille animateurs consacrant 
chaque anne onze jours a leurs activitts d'animatcurs, sont sup6rieurs 
a 50 000 personnes employies a pcin temps pour une annie de travail 
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quatre fois supgrieur a celui de l'ensemblede 260 jours. Cc nombre est 
du personnel rdmun&r6 de vulgarisation. 

Dans un comt6 moyen, on compte environ 400 travailleurs b6n6

voles qui aident lcs diffrents membres rmuntr6s de lXNquipe de comt6 

dans ]a conduite de la vulgarisation. A la suite de reunions de forma
rcu

tion, ils r6pitcnt ics d6monstrations de mtthodes, parlent dans des 

et rcndent visite i leurs voisins. Ius peuvent organiser des r6unions
nions 
de d6monstration de resultats, s'assurer des collaborateurs, organiser des 

la publicit6 ad6quatc, aider lors des tourn6es, des
reunions et assurer 

cr6er ct diriger des 4-H Clubs.journ6cs de cons6cration des travaux, 
Icur permet de participer de faqon constructive I ]aLeur expt.rience 

rtvision du programme de vulgarisation effectu6, pour qu'il r6ponde 

mieux aux besoins des communautds. 
au succis deEn gin6ral, ces animateurs contribuent de trois faqons 

la vulgarisation : 
1. lls renforcent l'efficacit6 du programme de vulgarisation sur le 

plan local. 
2. lls augmentent le volume de l'enseignement dispens6. 

aux3. lis augmentent I'aptitude de la population rurale h faire face 
au fur et it mesure qu'ils se posent.nouveaux probl~mes 

accru d'ensei-Nous ne considdrerons ici que ]a question du volume 

gnement rendu possible grfice aux animateurs. 
L'cmploi d'animateurs comme enseignants suppl6mentaires varie 
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FIGURE 27. - Nombre d'animnateurs bnvoles par vulgarisateur 1930-1952. 
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beaucoup scion les Etats, scion le genre d'activitd dans un Etat donn6, et 
scion les membres du personnel de vulgarisation dans un comt6 donaS. 
Alors qu'on ne dispose pas de recherches suffisantes sur 1'efficacitd de 
'enseignement assurd par les animateurs, les 6tudes de vulgarisation ont 

r 6vl qu'environ 7 animateurs sur 8 transmettent des renseignements 4i 
autrui. L'animateur consacre en moyennc environ onze journ~es par an 
A un travail d'animation et influence en moyenne douze personnes a 
changer vingt-cinq techniques agricolcs ou m6nag~rcs. 

Le fait quc ce qui pr&cdc rcprsente un schi.ma tr s stable de 
]'aidc apport~e par les animateurs pour augmcnter le volume de l'ensci
gnement dans le cadre de la vulgarisation est sugg~r6 par l'uniformitt6 des 
chiffres obtenus lors de sondages d'animatcurs dans quatre Etats (tableau 
9). 

TABLEAU 9. - MESURE DANS LAQUELLE LES ANIMATEURS
 
TRANSMETTENT AUX AUTRES DES INFORMATIONS
 

New Sud 
Kansas Nebraska Jersey Dakota 

Nombre d'animateurs interrog~s .... 171 155 247 169 
Pourcentage d'animateurs transmettant 

Ics informations ................. 96,6 83,9 87.4 87,0 
Nombre d'exploitations ou de foyers 

amends h changer de techniques par 
animateur ......... ....... . 11,7 12.8 13,0 11,7 

Nombre de techniques changces par
I'animatcur h Ia suite de ses acti. 
vitts ........................... 29.1 42,8 18,3 18,6
 

Les chiffres combinds de ces cinq enqu6tes sur le r6le des anima
teurs jettent un peu de lumi&e sur les facteurs qui peuvent jouer sur 
leur efficacit6 a inciter d'autres personnes ii adopter des techniques am6
iordes. Ainsi qu'il est indiqud au tableau 10, ]a mdthode adoptdc pour 

TABLEAU 10. - COMPARAISON ENTRE LES METHODES DE SELECTION 
DES ANIMATEURS (4 Etats) 

Nombrc Jours Techniques Techniques
WTiiODE d'antmateurs eonsacr6s agricoles ou 

all travail minagtres langees
DE SLECTION par (annuel- modifl6es, par 

groupe lement) par animateur antlnateur 

Ellis lors d'unc reunion 272 14,2 11,9 36,7 
Nomms par un comit6 . 105 12,5 10,5 19,7 
Nommds par le vulgarisa

teur ................ 255 8,0 12,2 16,8
 
Volontaires ............ 107 14,2 14,7 24,4
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choisir l'animateur, qu'il soit dlu par des voisins lors d'une r6union, qu'il 
soit nomm6 par un comit6 local, a la demande du vulgarisateur, ou du 

fait qu'il ait proposd ses services, ne semble pas avoir une grande inci

dence sur son travail. 
Le succ~s remportd par des animateurs dans leur effort d'instruire 

autrui semble 6galement largement ind6pendant de facteurs tels que le 
et L'importanceniveau d'instruction, le fait d'Etre propridtaire, le sexe. 

des rdunions de 	 formation organisies pour les animateurs par le vulga
nettement du tableau 11. Les animateurs qui avaientrisateur ressort 

assist6 a des r6unions de formation ont influenc6 moiti6 plus de person
nes a faire deux fois et demi plus de changements dans les techniques 
suivies que cela n'dtait le cas pour des animateurs qui n'avaient pas 
pris part i des rtunions de formation. 

DE FORMATIONTABLEAU It. - IMPORTANCE DES REUNIONS 

POUR LES ANIMATEURS (4 Etats)
 

Jours Techniques Technlques 
Nombre consacr~s agricoles chniqesou ch ang ee s

d ' arma
eur 

par au travail m~nagbres par 

(annuel- modifl6es par animateur 
groupe lement) animateur 

Ont assist6 aux 	 reunions 
31.9de formation ........ 515 14,0 13.7 


N'ont pas assist6 aux r~u
nions de formation . 227 6,7 9.3 12,2
 

des 	quatre enqutes sur le r6le des animatcurs aux-Les r6sultats 
quelles on se r6f&e ci-dessus, indiquent que 500 journtcs d'aide b6n6vole 
donn6es ii la vulgarisation par 100 animateurs seront beaucoup plus pro
ductives, 6valu6cs en nombre de personnes amenes iI adopter des tech
niques am6lior6es, que la m~me quantite de temps consacr6e i ia vul
garisation par 50 animateurs seulement. En augmentant le nombre des 
animateurs on atteindra vraisemblablenint plus de personnes que si l'on 
tente d'atteindre Ic nice objectif en 6la;gissant les cercles d'influence 
des animateurs d6jt au travail. Cela indique qu'il n'est pas recomman
dable d'engager un meme animateur dans un trop grand nombre d'acti

ou 	 ]avit6s d'enseigncment ,I un moment donne, m6me si l'agriculteur 
m6nag&re est pr~t "i accepter ces nouvelles responsabilit~s. 

Elements essentiels. - Certains grands principes ou guides pour 
l'emploi profitable des animateurs b6n6voles dans l'enseignement par ]a 
vulgarisation sont d6gag6s ci-apris. 11serait n6cessaire de faire beaucoup 
plus de recherches dans ce domaine : 

I. 	Considrer comment I'emploi des animateurs peut accroltre 
I'efficacitW du plan d'enseignement. 
a. 	 Analyser les ;,ithodes employies actuellement par les anima

teurs volontaires. 
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b. 	 Examiner les solutions concretes aux problkmes du point de 
vue de 1'enseignement par les animateurs. 

c. 	 Faire Ic recensement des animateurs 6ventuels dans la popu
lation rurale du comtd en fonction des techniques particulires 
atenseigner. 

2. 	 D6terminer les fonctions particulires qui devront 8tre assum~es 
par les animateurs. 
a. 	 Dresser une liste des travaux qui pourront 6tre assumes par

les animateurs, en cc qui concerne : 
(i) 	 La mise au point du programme de vulgarisation. 
(2) 	 L'organisation des activitds d'enseigncment.
(3) 	 L'enseignement des matires. 
(4) 	 La vrification des progr~s ct des rdalisations. 

b. 	 Choisir des travaux particuliers a effccetuer : 
(i) 	 Que les animateurs peuvent assumer aussi bien ou mme 

mieux que des vulgarisateurs.
(2) 	 Qui augmentent le nombre de personnes touch~es par ]a 

vulgarisation. 
(3) 	 Qui renforcent lc r6le de I'animatcur sur le plan local. 

3. 	Guider le choix des animateurs. 
a. 	 Etre constamment a la recherche des futurs animateurs. 
b. 	 Donner aux animateurs possibles roccasion d'assumer une 

fonction d'animateur. 
c. 	 Aider les groupements locaux a choisir intelligernment les 

animateurs en : 
(1) 	Expliquant les attributions de I'animateur cn fonction du 

probnie. 
(2) 	 En indiquant les qualit~s d'un bon animateur. 
(3) 	Soulignant qu'il est souhaitable d'tlargir les responsabiliUts 

de J'animateur. 
4. 	 Former des animateurs. 

a. 	 Faire personnellement des visites aux animatCurs pour ta
blir le plan d'action et discuter des progrs. 

b. 	 Diriger des runions officielles de formation destinies aux 
animateurs afin de leur permeltre d'agir plus elTicacement. 

c. 	 Donner suite aux runions de formation en adressant des let
tres circulaires, la litt6rature ct autres mat~riaux adiquats. 

5. 	Reconnaitre officiellement les animateurs. 
a. 	 Annoncer leur nomination par Ia presse, lors de runions et 

par d'autres moyens. 
b. 	 Faire en sorte que les animateurs president ou jouent un r6le 

important dans les rtunions, les dnionstrations, ct autres 
mnthodes d'cnseignement. 

c. 	 D6livrer des certificats de bons et loyaux services ou autres 
rncompenses approprides. 

d. 	 Faire de la publicit6 autour des activit~s des animatCurs. 
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6. 	 Vrifier la contribution apporte par les animateurs 
a. 	 Etablir le pourcentage d'animateurs qui agissent et ]a portde 

de leurs activit6s. 
les 	preuves indiquant que d'autres personnes ontb. 	Rechercher 


dtd influenc6es par les animateurs.
 
c. 	 Observer comment lcs animateurs dirigent les r6unions et 

autres activit6s. 
d. 	Comparer les effets de la vulgarisation dans des situations 

l'enseignesimilaires en tous points, sauf en ce qui concerne 
ment assurd par les animateurs. 

Certains des avantages et des limitationsAvantages et limitations. 
les plus importants en ce qui concerne l'emploi des animateurs dans le 

cadre de la vulgarisation peuvent 6tre rdsumes comme suit 

Avantages : 
1. Les animateurs apprennent eux-m6mes beaucoup mieux du fait 

de leurs expdriences p~dagogiques aupris d'autrui. 

2. 	 Les gens acceptent mieux une id6e nouvelle si elle leur est pr6
sentde par une personne du cru, qui l'a exp6rimentde. 

3. Les animateurs sont 'i ]a disposition du public pour de fr6quen
tes consultations personnelles. 

4. 	 Un plus grand nombre d'enseignants rend possible un plus large 
volume d'enseignement. 

5. Le prestige et I'ascendant personnels de l'animateur augmentent 
les chances que de nouvelles techniques soient adopt6es. 

Limitations 
1. Les personnes choisies comme animateurs peuvent 	ne pas rem

porter le succ~s attendu aupr~s de leurs voisins, nc pas souhaiter 
consacrer le temps n6cessaire h leur travail ou 6tre de pi~tres 
enseignants. 

2. 	 11 faut un temps considdrable pour d6tecter et former les ani
mateurs. 

3. 	L'animateur peut essayer d'utiliser le prestige 1i6 4 sa position 
pour en tirer des avantages personnels. 

ceux4. La tfiche ]a plus difficile, qui est de susciter l'int6r6t chez 
qui ne sont pas intdress6s par ]a vulgarisation, est souvent laiss6e 
aux soins de I'animateur sans experience. 
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RISUMI 

L'enseignement par la vulgarisation incite des personnes a effectuer 
des changements qui se traduisent par une meilleure exploitation des 
terres et une meilleure tenue des foyers. Ce cycle de vulgarisation com
prend : 

1. 	La mise au point d'un programme valable axd sur les bcsoins des 
personnes. 

2. 	La pr6paration d'un plan d'enseignement intelligemment conqu. 
3. 	La mise en ceuvre syst~matique du plan. 
4. 	 L'dvaluation des progr s accomplis et la r6vision du programme 

et du plan, si jug6e n6cessaire. 
Le choix et l'utilisation judicieux des m6thodes d'enseignement ont 

une incidence directe sur le travail accompli par le vulgarisateur. Les 
mdthodes d'enseignement utilises par lc vulgarisateur se classent en 
trois cat6gories : 

1. Contacts individuels (visites d'exploitations, visites au bureau de 
vulgarisation, demonstrations de rdsultats et autres mthodes 
basdes sur les contacts individuels). 

2. 	Contacts par groupes (rdunions de toutes sortes). 
3. 	Moyens de grande information (publications, radio, articles de 

journaux et autres). 
I! faut 6galement tenir compte de ]a diffusion indirecte des rensei

gnements, de personne a personne, qui d6coule des diverses mtthodes 
d'enseignement. 

Comprendre le processus p6dagogique est, 6videmment, fondamen
tal pour choisir et utiliser judicicusement les mdthodes d'cnseignement. 

C'est la motivation qui dctermine en grande partie aiquel rythmc 
et dans quelle mesure Ia personne apprend. 

Elle apprcnd mieux lorsqu'elle a tin vif d6sir d'apprendre, lorsque 
1'Ntude a un but et lorsque rcffort fourni pour apprendre apporte les 
satisfactions souhait~es. 

Le vulgarisateur cre des situations dans lesquelles s'effectue 16tude 
et fournit aux personnes 'occasion d'apprcndre. Grcice a des mtthodes 
d'enseignement appropri6es, cclui qui apprend prend conscience du pro
blme agricole ou mi~nager i r6soudre, son intdr6t est 6veilid et le disir 
d'agir naft en lui. 

L'enseignant persuade graducllcment I'616ve qu'il peut et qu'il doit 
agir. 

On fournit l'occasion d'agir et on souligne les satisfactions didcou
lant de l'action. 
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Les enqu~tes sur les lieux indiquent de grandes diffdrences en cc 
qui concerne l'influence des diverses mgthodes d'enseignement sur l'adop
tion de techniques agricoles et mdnagires (adoption qui constitue la 
preuve du changement de comportement de ]a personne). 

Sur cent techniques adopt6es et ayant &6 signaldes, 74 environ 
ont t6 attribu6es i des r, unions (d6monstrations de mdthodes ct rdu
nions gtndrales), des visites d'cxploitations et de foyers, des publications, 
des articles de journaux, des visites au bureau de vulgarisation, et des 
d6monstrations de risultats. Prs de 7 pour cent des techniques adopt6es 
ont W li6es aux lettres (individuelles et circulaires), L ]a radio, aux 
expositions, et aux communications tt16phoniques. 

Sur les 81 techniques sur cent adopt6es, dues aux JifTdrcntes 
nithodes d'cnscignement. 25 ont t6 attributes aux mithodes bas6es sur 
les contacts individuels, 33 aux mdthodes basies sur lcs contacts par 
groupes et 23 aux mnithodes bas~es sur les moyens de grande information 
(fig. 2). Linfluence indirecte ddcoulant du travail d'enseignement direct 
a compt pour 19 pour cent des nouvelles techniques. 

La proportion de techniques adopt6cs it ]a suite de l'influence indi
recte, des visites d'exploitations ct de foyers, des articles de journaux et 
des visites au bureau de vulgarisation a W beaucoup plus 6levde dans 
le domaine de I'agriculture que dans celui de l'&onomie domestique. Par 
contre, l'influence de reunions dc d6monstrations de m6thodes et des 
bulletins a tt beaucoup plus grandc en 6conomie domestique qu'en 
agriculture. 

L'influence relative des reunions gdndrales, des d6monstrations de 
rdsultats. des lettres circulaires. de la radio et des expositions a W 
presque identique dans les deux domaines. 

Dans lc cas ob des sujets diffrents sont impliqus, les pourcentages 
de techniques attribuds aux diverses mithodes d'enseignement ont ten
dance L re tr~s difTrents. (Exemples : arboriculture ct luzerne ; laite-
He et preparation des aliments.) 

Dans Ic cas ob les grandes lignes des sujets sont semblables ou 
prdsentent des problmes d'enseignement similaires, les mdthodes den
seignement ont une action presque constante. (Exemples : coton et pomme 
de terre ; confection des v'ements et gestion du foyer.) 

Si on consid re a Ia fois le coot relatif des m thodes d'ensei
gnement et leur cfficacit relative, les articles de journaux ct ]a radio 
sont les mithodes les moins chires pour provoquer des changements de 
comportement (techniques adoptles). Viennent ensuite les lettres circu
laires, les visites au bureau de vulgarisation, les rcunions gdndrales et 
les bulletins. 

Les visites d'exploitations et de foyers et la reunion de ddmonstra
tion de m~thodes reprtsentent les rendements moyens par unit6 de coit. 

Les dimonstrations de risultats sont moiti6 moins efficaces, du 
point de vue du coot, pour influencer l'adoption de techniques que la 
moyenne de toutes les mdthodes. 

Provoquer l'adoption de techniques par des expositions de vulga
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risation revient environ 17 fois plus cher que si 'on utilise a cette fin 
des articles de journaux et ]a radio. 

On note des diffdrences frappantes entre les rapports existants entre 
Ic coat et l'influence des m6thodes, scion qu'il s'agit d'agriculture ou 
d'6conomic domestique. 

En cc qui concerne les techniques agricoles, les m6thodes bas6cs 
sur les contacts de masse, consid6r~cs dans leur ensemble, revienncnt 
le moins cher pour influencer I'adoption de techniques, viennent ensuite 
les mtthodes bastes sur les contacts par groupes ct les m6thodes bascs 
sur Ics contacts individuels. En cc qui concerne les techniques m6nag~res,
les m6thodes bas6es sur les contacts par groupes sont les moins onreuses, 
viennent ensuite les mithodes bas~es sur les contacts de masse et les 
m6thodes bas6es stir les contacts individuels. 

11est de la plus grande importance, dank l'enseignement par la vul
garisation, d'utiliser diffrentes (environ cinq) m6thodes pour raconter ]a 
m~me histoire s'il est important de contacter Ia client0cl. Cep.ndant, le 
nombre de techniques chang6es pour cent exploitations ou foyers aug
mente a un rythme tr~s uniforme au fur et a mesure que le nombre de 
m6thodes dont les vulgarisatcurs font usage pour enscigner passe de I 

i 12. 
Le volume de diffusion indirecte et l'influencc des visites au bureau 

de vulgarisation, des articles de journaux ct des runions de d6nionstra
tions de m~thodes, constituent tous des indices valables de l'influcnce 
totale de la vulgarisation dans une r6gion. L'influencc de ces m6thodes 
refl te la valeur du programme, la confiance accord6e au personnel de 
vulgvrisation et la mesure dans laquelle lcs personnes sont au courant 
de l'enseignement donn6 dans Ic cadre de Ia vulgarisation. 

Des facteurs comme l'Agc de la population rurale adulte, l'impor
tance de I'exploitation agricole, le r6gime foncier, et l'cmplacement de 
l'exploitation ou de la maison d'habitation Wont que peu d'inlluence stir 
I'adoption, par la population rurale, des techniques recommand6es par le 
vulgarisateur. Le pourccntagc de personnes adoptant des technilues 
agricoles et m6nagrcs augmente nettement lorsque s'&,ve le niveau 
d'instruction de ia population rurale. 

Plus une personne a tin niveau'6conomico-social 61cv6, plus ilest 
vraisemblable qu'elle adoptera les techniques que levulgarisateur recom
mande. 

La mesure dans laquelle les agriculteurs ct les mnag&crs sont 
contact6s par des membres du personnel de vulgarisation grice aux 
m6thodes d'enseignement utilis6es est un facteur des plus importants 
pour obtenir I'adoption de techniques agricoles et m6nag rcs am6lior~es. 
Cc fait repose directement sur le choix des m6thodes d'enseignement qui,
dans un laps de temps donn6, permettent a de nombreuses personnes 
d'entrer en contact avec des vulgarisateurs, soit individuellement soit en 
groupe.
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CHOISIR LES M.THODES DENSEIGNEMENT
 
DE FA¢ON A AUGMENTER L'EFFICACITI
 

DU VULGARISATEUR
 

Le 	vulgarisateur qui d~sire am6liorer le rendement de ses activit~s 
se dcmande comment les rtsultats de recherches et autres informations 
aff6rentes aux m6thodes d'enseignement s'appliquent it l'enseignement 
journalier par Ia vulgarisation. 11 n'existe pas dc ri3ponse toute faite t 
la question : a Comment pourrais-je 	 choisir ct employer les diverses 

un meilleur rtsultat ? ). L'enscim6thodes dont je dispose pour obtcnir 
gnement par la vulgarisation est beaucoup trop complexe. Aucune 
m6thodc empirique ne peut assurer -i ellc seule de bons rsultats dans 
chacun des trois mille comt6s, comptant au total douze mille vulgarisa
teurs de comt6. Nous donnons ici certaines riglcs gtnirales indiquant 
comment chaque vulgarisateur peut arriver, par lui-m me, it trouver une 
r6ponse personnelle acette question universelle. 

Partons des trois hypotheses suivantes : 
1. Le vulgarisateur sait comment I'lkve apprend et le maitre en

seigne. 
2. Le programme de vulgarisation du comt6 rellitL fidlement les 

besoins de ]a population rurale et les solutions it apporter aux 
problmes sont pratiques et donneront toute satisfaction ii ceux 
qui apprennent. 

3. Ldducation est un processus evolutif qui n~cessite du temps, 
chaque personne avanqant du stade oib il en est i un moment 
donn6 vers un nombre limit6 d'objectifs d'6tudes quil devra 
atteindre ult rieurement. 

11 faut aussi admettre que le choix et l'utilisation des m6thodes 
d'enseignement seront lonction de certains 6t16ments de premier plan 
dont certains impliqueront des di3cisions de politique gi3n rale i l'che-
Ion de 'Etat. 

1. 	I faut consid rer le nombre de personnes qui constituent la 
clientile de la vulgarisation dans le comt - population agricole, 
population rurale, population urbaine. 

2. Le choix des m thodes sera influence scion qu'on d6cidera 
a. 	d'avoir une 16g~re influence sur un grand nombre de personnes 

ou, 
b. 	d'amener un nombre relativement restreint de personnes i 

am6liorer au maximum I'exploitation de leurs terres et ]a vie 
familiale. 

3. L'importance du personnel de vulgarisation de comt6, I'aide 
d'experts que I'on peut obtenir du bureau de vulgarisation d'Etat 
constituent d'autres facteurs entrant en 	 jeu. 
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4. 	 Le fait de disposer ou non de certains moyens de diffusion 
comme Ics journaux, le t61phone, la radio et )a tdkvision, aura 
6galement une incidence dirccte sur la mesure dans laquelle 
ces moyens peuvent servir a 'enseigncmcnt par la vulgarisation. 

Ccci pos6, les suggestions ci-apr s peuvent aider le vulgarisateur 
individuel a jauger une situation particuli~re quant aux possibilit6s d'en
seignement qu'clle offre et i choisir des m6thodes d'enseignement appro
prides : 

Le public. - Les habitants du comt6 sont tr~s diff6rents les uns des 
autres en ce qui concerne Ic niveau d'instruction, I'age, les revenus, le 
statut social, leurs ascendants, et les croyances religieuses. Certains sont 
en 	quote de changements, d'autres n'6voluent que lentement. Certains se 
fient aux paroles, d'autres ne croient que cc qu'ils voient. Ces difflrences 
individuelles et collectives ont une influence sur ia faqon dont on conce
vra l'enseignement. 

Les jcunes mires, incapables de suivre des r6unions otu de partici
per par ailleurs a une activit6 de groupe peuvent tre efficacement 
touch6es par les lettres circulaires, les publications, la radio et ]a 
t616vision. 
Des groupes religieux et ethniques isolks peuvent nicessiter des rtu
nions sp6ciales et 'emploi d'animateurs choisis dans leurs rangs. 
Les groupes d~savantag~s de la population, qui n'ont qu'un tr~s 
faible niveau d'instruction et de petits revenus peuvent tre sensi
bles a des visites personnelles et des dtmonstrations de rdsultats, i' 
condition que ces derni~res soient nettement orientdes vers leurs 
besoins et leurs situations. Les mat6riaux 6crits ou publics doivent 

tre ridig6s dans un langagc tr s simple. 

Les 6h6ments les plus instruits et les plus avanc~s rtpondent gtn 
ralement bien aux rtunions de groupes et aux discussions. aux 
demonstrations de mithodes et aux mattriaux 6crits. 
La radio, la t16Wvision, les journaux et les expositions seront vrai
semblablement utiles pour agir sur les fermiers a mi-temps, et les 
personnes vivant cn banlieue ct dans les centres urbains. 

Sujets. - Ce qui est enscign6 peut 6tre relativement simple oti 
extr~memcnt complexe, peut 6tre familier ou 6tranger. Le changement 
recherch6 peut impliquer une nouvclle habilit6 manuelle ou tin nouveau 
concept. 

Dans le cas nb Ia nouvelle technique est simple ou semblable a cel
les qu'on suivait d6ja, les articles de journaux, la radio, ou Inlettre 
circulaire seront efficaces alors que les techniques complexes ou 
non familircs n6cessitcront des contacts face i face et des mat~riaux 
dcrits. 
Au tout premier stade d'un projet, ou lorsque la vulgarisation com
mence son action dans une r6gion, il faut s'attacher a 6tablir sur 
le plan local ]a valeur de Ia technique et a donner confiance dans 
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le vulgarisateur grfice it des d(monstrations de rdsultats. des visites 
d'exploitations ct de foyers ct des dtmonstrations de m6thodes. 
Des techniques manuelles seront plus facilement enseign es par 
des d6monstrations de m6thodes et ]a ttlIvision, alors qu'il faudra 
peut-etre organiser des rtunions de discussions et employer des 
animateurs pour rdfuter les critiques et obtenir r'adhdsion de tous. 
Les m6thodcs d'enseignement qui ont W1tefficaces pour un suijet 
seront vraiscmblablement cfficaccs dans le cas d'un sujet dont les 
grandes lignes sont similaircs. Le contraire est vrai lorsque les gran
des lignes des deux sujcts sont dilfrcntes. 
La satisfaction qui suivra vraisemblablement l'adoption dc ]a tech
nique recommande dtermine largement dans quelle mesure cette 
technique se propagera de voisin cn voisin. 

N1thodes d'enseignement. - II est important de connatre Ics fonc
tions essentielles ainsi que les points forts ct les points faibles de chaque 
mdthode. Les mtiodcs choisies doivent se compl6ter les unes les autres. 
Rdp6tcr de diverses faqons est tr~s avantageux pour provoquer des chan
gements. On peut r~sumer comme suit les caractristiques inhdrcntes a 
chaque mdthode : 

Visites d'exploitations ou de foyers. Enseignement individuel. Per
met ,i l'agent de bien connaitre les problmes de l'exploitation ou du 
foyer. Essentiel pour atteindre ceux qui Wont que peu dindr~t pour 
]a vulgarisation. 
Visites au bureau de vulgarisation. L'absence du contexte local est 
contrebalanc6 par le d6sir d'agir du visiteur; semblables par ail
leurs aux visites d'exploitations ou de foyers mais moins oncreuses. 
Communications t~lIphoniques. Ressemblent beaucoup aux visites 
d'exploitations ct aux visites au bureau de vulgarisation. Sont parti
culi&rcment utiles pour organiser les autres activits d'cnseignement. 
Lettres personnelles. Indiquent un vif intdr~t de ]a part du corres
pondant, mais le volume total de lettres demandant des renseigne
ments est faible. 
Demonstrations de rsultats. Fournissent une preuve locale. Impor
tantes pour donner confiance ,I I'agent et h I'agriculteur ou i la 
m6nagire. Relativement cobteuses. Risque de rpttitions inutiles. 
Runions de demonstrations de m~thodes. Extr6mement importan
tes pour enseigner des techniques manuelles. Plus importantes en 
cnscignement mtnagcr qu'en agriculture. 
Runions g~n~rales. Prdsentent des renseignements objectifs grfice 
a des confkrences. La discussion permet de faire partager les 
connaissances ct de faciliter 'apprentissage. R6duisent le coot des 
contacts face a face. 
Auxiliaires visuels. Ajoutent 'i I'efficacit6 des reunions en compl6
tant l'6l6ment auditif par i'6l6ment visuel. Attirent le public et 
contribuent "iune presentation mdthodique. 
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Bulletins, imprim~s et autres publications. Authcnticit6 du mot 
imprimd. Utiles pour s'y reporter et relativement bon march6. Com
pldments n6cessaires d'autres m6thodes, en particulier de la radio 
et de la tdlcvision. 
Articles de journaux. Atteignent un large public, et fr6quemment. 
Bon march6. Augmentent nettement l'efficacit6 des autres m6thodes. 
Lettres circulaires. Apportent un message a un public choisi h un 
coot relativement peu 6lev6. 
Radio. Moyen le plus rapide de diffuser des informations opportu
nes et urgentes. Atteint de nombreuses personnes qui ne sont pas 
par ailleurs en contact avec le vulgarisateur. 
TUlvision. Offre au public la possibilit6 de voir comme d'entendre. 
Montre <<comment proc~der >> a un grand nombre de personnes. 
Expositions lors de foires ou autres &6vnements. A plus de valeur en 
tant que moyen de cr6er une attitude favorable a l'gard de la vul
garisation qu'en tant que moyen d'enseigner des techniques amlio
rtes. 
En g6n6rai, les m6thodes qui s'appliquent a des personnes indivi

duelles, comme les visites d'exploitations et de foyers, ies visites au 
bureau de vulgarisation, le tiltphone, la correspondance et les dtmons
trations de rdsultats sont utiles et importantes pour contacter ceux qui 
ne participent pas aux activit6s de vulgarisation, lorsquc les changements 
a enscigner sont complexes, lorsqu'il est n6cessaire d'accroitre la 
confiance des agriculteurs et des mnagtrcs dans la vulgarisation et que 
Ic vulgarisateur a besoin d'avoir une connaissance directe des condi
tions de l'exploitation et du foyer. Les mdthodes bas6es stir les contacts 
individuels sont importantes pour choisir des animateurs, des dmons
trateurs et des coopdrateurs et contribuent largement L l'etTicacit6 des 
mdthodes de groupe et des moyens d'informations de masses. Elles sont 
relativement onireuses. 

Les m6thodes de groupe permettent au vulgarisateur de rencontrer 
face a face un grand nombre de personnes et facilitent le partage des 
connaissances des exp6riences ct, partant, le processus d'apprentissage. 
Les reunions peuvent 6tre pratiquement adapt6es a tous les sujets et 
rdpondent au besoin fondamental de l'homme d'avoir des contacts sociaux. 
La grande diversit6 du public, tant du point de vue des personnalit6s 
que des intr&ts, petit crer une situation difficile du point de vue de 
l'enseignement. 11 se peut 6galement que le fait de se r6unir devienne 
l'objectif <<rtel >)au dttriment de l'objectif initial de ]a rdunion. Les 
mtthodes bastes sur les contacts par groupe sont moins coOteuses que 
les m6thodes bastes sur les contacts individuels et ont des chances d'&tre 
plus efficaces pour provoquer une action que les moyens de grande 
information. 

Les mtthodes bas6es stir les contacts de masse, comprenant les 
publications, les articles de journaux, les lettres circulaires, ia radio, la 
t61dvision et les expositions, riptent cc qui a 6t6 cnseign6 grfice aux 

6 
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m6thodes de contact direct et touchent une clientle beaucoup plus 
soit moins efficace que les mgthodesnombreuse et vari6e. Bien qu'elle 

s'adressant "ides personnes individuelles pour provoquer des change
mcnts dans les techniques, lc grand nombre de personne contactdes 
fait plus que contic-balancer le manque d'intensit6 et ]a faible efficacitd. 

contactsLes moycns de grande information compltent et renforcent les 
crg6s entre personnes et dans des groupes et augmentent sensiblement lc 
rendement total de l'cffort de vulgarisation, et ce, pour des d6penses 
supplkmcntaires relativement peu Olcves. 

Utiliser des animateurs bin6voles auxquels on assure une forma
tion sp6ciale petit augmenter largement l'ensemble des rgsultats obtenus 
sur lc plan de 1'enscignement. 11vaut micux encourager un plus grand 
nombre d'animateurs -i consacrer peu de temps i ia vulgarisation que 
de s'efforcer d'6tendrc l'inlluencc d'un nombre limit6 d'animateurs. Les 
animateurs locaux peuvent utiliser l'une quelconque des m6thodes d'cn
seignement - ou toutes les mithodes Wenseignement - dont dispose 

le vulgarisateur professionnel. 
En somme, Ic vulgarisateur doit surtout faire une s6rie de com

m6thodes implique l'Nvaluation depromis 6tant donn6 que Ic choix des 
nombreux facteurs. On doit toujours concentrer son attention sur Ien
semble de l'enseigncment dispens6 t la suite du travail d'enseignement 
de l'ann6e tout entire, plut6t que sur le rendement d'une unit6 de temps 
particulire. 
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