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FACTEURS INSTITUTIONNELS QUI LIMITENT 

LE PROGRES DANS LES PAYS 

INSUFFISAMMEN'T DEVELOPPES 

E-'en .1. Lo ; 
Directeur, Rural DeVelopninet Service, Office of Technical Cooperation 

and Researcn. .gency for Internaticnal Development, United States 
Department of State, Washington, D. C. 

A l'urigine. ce expose devait avoir pour thhuc t Les institutions 

au service de la science, te la technologie et de la vulgarisation 

agricoles dans les pays en 'oie de (lveloppetnent j. Avec l'accord 

du Dr Moseman, rcsponsable du progranme de cette collection, et 

de notre l'rident. le )r lienne, j'ai chang6 le titre en c Facteurs 

instituitioncI qui limient le progrts dans les pays insutffisainnient 

d(elopp s j, et en 'abrt'gcant ainsi j'ai en m~nte temps largi le 

stjet. I.' li.bll intention car, dans les pay.3 insuffisamment 

d&velopp ,s, les caraceristiqies et problitnes spciaux qui inflitcnt 

sur I'efficacil6 des institutions consaer~es A l'agronomie et .i ia tech

nologie agricole sont issus principalement des institutions sociales ci 

&conomiques g.,ntraies du pays. Dans ces pays. les institutions 

"onsacrtes i l'agronontie et it la technologic agricole, et imtne celles 

d ites de vulgarisation, sont, (tans l'ensemble, des transplantations 

histori(lLles prosenant d'un p:iys plus deloplO , soai (ju'elles aient 

et directement emprutn es par des pays aultononl., soit (t'elles 

y aient Mtt implantees sous le r(-gime colonial. La ntesure (lans 

lauijelle ces institutions fonctionnent moins ien qeCinn.: leurs 

pays dorigine rtstilt donc en prenmier liel (ies caractristiques 
fondanmentalcs duipays :tlont elhs font partie. 

,'I Les idccs exprimers dans cet article par I'muteur nc sont pas forctmect 
celles de I'Agency for International Deelopment. 
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4 ERVEN J. LONG 

Dans les pays d,&velopp, s. tels que le n6tre et ceux d'Europe 
Occidentale. les institutions d'agrononie et de technologie agricole 

contribuent de par leur nature v' ritablemnent au processus de ddve

loppenent nationai de leurs pays respectifs ear cites sont issues 

directement de ces processus de developpenient. Leurs origines se 

confondent avec les vicissitudes intnie du d6,eloppenient, leur 
forme et letirs fonctiops leur ont t6 dicthes par les exigences 

du developpernent ; on les a jugtes et soutenues en fonction de 

leur contribution au dveloppenent. En bref, elles sont, et ont t 

ds t'or~gine,organe et du processustn central dynamique de 
dt6vcdoppemnent de I'agriculture. 

1 n'en est nialhetireutsenient pas de rnnie dans les pays en 

voic de dveloppenent. La ces institutions ont tt, cre'es atu service 

d'objectifs tout "afait autres - I pius souvent sans rapport avec 
'essentiel - en t.,nt qu'I6nients d'une sociRtt totalenient diffrente. 

Pour ces pays, le present est uine priode ietransition profonde. 

Ce doit tre tine transition portant stir les rapports ieces institu

tions avec ces sociktts et non de simples changenients apport6s aux 

institutions scientifiques et techniques propienient dites. Une telle 

transition r clamera I','aboration de qel(lne renianienient nouveau 

et radical de bon nombre d'instittitions tconorniques et sociales en 

place mie i'on ne r'ingo norxnalcineiit pas parfni les institutions 

officiellement consaeres ii la science, ,Ala technologic et la vulga

risation agricoles. Sans ces changements, les instit.tions scien

tifiques derneureront des greffes stperticielles adherant ati (levelop

pement des socititt's dont elles font partie sans y concourir effecti

vement. En bref, en I'absence de changenients profonds de totites 

les institutions de ces socikts, I'agronornie continuera A prkcher 

dans le dtsert. 

Je suis conviincti que nous devons iotLs concentrer sur cc pro

bWine foridarnental sous peine de nous pencher stir des sympt6mes 
et non des causes, stir des dttails et non stir le eceur des probimes. 

Qu'il me soit per'uis nainten'ut de fornitler deux propositions 
essentielles, fon'Iaznentales ---propositions dont le bien-fond6 pour

rait Mtre facilernent tabli ilais que je n'aurai pas Ietemps aujour
d'hui d'expliciter. 

Voici ia prenii~re :le sous-d~veloppement Economique est, dans 
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une grande mesure, la conseqtence d'un sous-(eveloppement des 

institutions. I1est le rtsultat d'institutions inexistantes, inad~quates, 

ou mal orientes pour rpondre aux besoin, du progres 6conomique. 

En fait. il senible qu'iI n'y ait pratiquement pas de corrlation entre 

la cadence ou le niveau de dveloppenient et les ressources natu

relies d'un pays. Et ninie, la corri~lation est trbs faible, sinon inexis

tante. entre les cadences de d6veloppemient et les disponibilit~s en 

devises iortes I1 sutfit de songer, par exemple, au dtveloppement 

insuffisant des pays d'Afrique et dti Proche Orient riches en p~trole 

et en inin;... I a nature et le nikeau Ou d, veloppernent des insti

tutions et des richesses "itumaines semblent se r6vi6ler les seules 

indices sirs du progri's. 

Pour le sujet qui nous occupe, reconnaitre que les structures 

des institutions des socits r(,element sous-dt~veloppes ont tt 

iIabortes au co'urs ties sicles en Vue d'objectifs sociaux autres que 

le progr;s, est le dbut tie la s.gesse. Bien que l'on puisse re'accuser 

de simplifier Lioutrance, il est probablenient i . exact de carac

ttriser le premier oLjectif de ces structuires institUtionnelles comme 

etant la sur'ivance -- survivance du groupe, de la soci6t,, de la 

tribu. pluttt que cele de I' .adividu 

11 y a. je crois, u axionie en biologic en vertu duquel une espece 

ne peut survivretqi'i condition de rtaliscr son adaptation au milieu 

kologique et c.tte adaptation se traduit par un sysi6me de con

traintes imposces 1 l'esp.ce pour la garder sous contr6le. Nous d6si

gnons souvent cc concept par le ternie t quilibre naturel ,. Les 

soci~ts hunaines se sont adapt6es de mrme h leurs milieux. Comme 

I't, re humain est intAligent, ces adaptations ne sont pas purement 

biologiques: elles sont is.,ues de l'usage, et prennent la forme de 

coutunies, sanctions et Io de la sociatl,, et d'attitudes, de motifs, 

d'habitudes et de pratiques chez les individus. Toute Ia structure 

des institutions d'une sociMtt, en voic de d6veloppement eaiactdris6, 

61aborke par :onsequent po,ir assurer la survivance du groupe, 

accomplit cett" fonction en dNcourageant l'initiative individuelle 

qui pourrait n-ettre en plril la survivance du groupe, en d~coura

geant les chaugemtents qui pourraient menacer I'or're tabli, en 

r&.ervant le pouoir (ie dt.cision it quelques 616ments aig~s et conser

vateucs ,u 1--1 de le repandre largement ou de le confier A ceux 

qut ont la jeunesse suffisante pour mettre A 1'essai des ides neuves 

http:l'esp.ce
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et dangereuses. En bref, la plupart des institutions des pays en voie 
de dveloppement sont caractrises par une tr/s nette 6viction du 
progr~s dans l'intert de la survivance. 

La Renaissance en Europe. qui s'est termin&e par la rtvolution 
industrielle, a fait basculer les objectifs de l'entreprise hurnaine 
dans les soci~tts occidentales : de ]a sur',ivance par l'ordre vers le 
progr~s par le changement. Ii importe de remarquer que la rupture 
dans la tezture des institutions de ces socidtds provoque par ce 
changernent d'objectifs tait si profonde que 'out en avant demand6 
des si&les. elle passe cependant aux veux de l'histoire pour tine 
c rMolution 3 industrielle. 

L'acceptation du progres comne ideal organisateur central des 
activits humaines a balavy I'Europe Occidentale et une grande 
partie du Nouveau Monde avee tine rapidit6 et une phtnitude sur
prenantes voici plus de deux si~cles. Mais, de facon assez trange, 
jusqu*A ces derni~res dennies, elle n'a pratiquement pas toucht 
les grandes masses de population vivant dans cc que nous appelons 
maintenant les socit~s en voie de dtveloppement. Les attitudes et 
institutions predorinant dans ces pays demeurent essentiellement 
orientties vers la r~alisation d'antiques objectifs. 

Maintenant, le concept de progr~s en tant qu'id6al a prise 
m~me sur les nations les plus isoles. I1 6veille la conscience 
de ceux qui vivent dans les huttes et m~me les consciences de ceux 
qui vivent dans des palais. Comme imp&atif poiitique, cet enga
gement en taveur du progr&s dans Ia plupart des soci~t~s sous
developpes est irrversible. Reste A voir, cependant, si la profon
deur de cet engagement est bien comprise par les nations nouvelle
ment indpendantes qui ont ainsi chang6 leurs objectifs primitifs 
et, ce faisant, leurs vaeurs nationales ; ;i, comme l'a formul le 
Dr Jos Marull, elles comprennent bien le prix qu'il leur faudra 
payer le progr~s qu'elles poursuivent (*). 

Nous arrivon; ainsi A notre seconde proposition gn&~rale, A 
savoir que les pays (tui envisagent de se jeter dans le courant du 

(*) Josk MARULL, dans Discussions , de I'article de l'auteur ( The world 
agricultural situation as related to political and social trends*, (Ia situation 
de 'agriculture dans le monde en fonction des courants politi ques et soclaux) 
Proceedings, World Food Forum, Commemorating Centennial U.S. Department 
of Agriculture, 1862-1962, p. 104, Washington, D. C. 
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progres iconomique doivent tout d'abord accepter de modifier les 
structuresde leurs institutions.En raison prisment de sa nature, 
cette proposition ne peut ktre 6nonce comme un imp~ratif catgo
rique; elle est relative et sans signification en l'absence d'une r~fd
rence partiuliire. I1est pourtant clair que les institutions -ociales, 
conomiques et politiques Mlabores au cours d'un pass6 ans Age 

pour realiser l'adaptation a un milieu sont mal 6quipdes pour servir 
de vdhicules i une transformation contr6l1e et cr~atrice du milieu, 
au service des humains. II importe que ceux d'entre nous qui sont 
aux prises avec le processus du dtveloppement examinent les choses 
bien en face et choisissent de se ranger it l'une de ces vues : soit que 
les institutions amtbricaines cu autres dites occidentales ne suppor
tent pas d'tre transplantdes ou, au contraire, que le dveloppement 
kconcmique des pays arri~rs n'est possible prcisement que de cette 
mani~re. 

On dit souvent que nos institutions doivent tre c adapt6es • 
et non c adoptes , ce qui, Apremiere vue, est vrai. Mais qu'est-ce 
que cela, signifie *?Faut-il entendre que nous partons du principe 
que les structures institutionnelles existant dans les pays sous-ddve
lopp&E sont fondamentalement bonnes et ont besoin seulement de 
quelques remaniements ? Ou bien est-ce-A-dire simplement que nous 
devons acclimater comme il convient les institutions transplant~es 
A leur nouvel environnement de faqon Ace qu'elles prennent racine 
et deviennent des structures viables ? 

A mon avis, l'essentiel du succis de notre pays, comme stimu
lant de progr~s, dtpend de la qualit6 de la rtponse apport~e &ce 
dilemme fondamental. En effet, si 'analyse prdc~dente est exacte, 
dans le pays en voie de d~veloppement, les transformations institu
tionnelles et le deueloppement souhaitN seront profonds, intensifs 
et de grande portee Assurment, ce qui en sortira ne ressemblera 
gu~re aux Etats-Unis; mais si I- progrs est notre objectif, les insti
tutions qui en rsulteront diffdreront encore plus, dan leur principe, 
de celles qui caractrisent maintenant ces pays. II ne nous appar
tient pas de dire si d'autres nations devront, ou non, payer le rrix 
exig6 par de si profonds bouleversements des institutions. C'est A 
elles de choisir. Cependant l'honntet intellectuelle oblige A recon
naitre que le progrs 6conomique a un prixr, que ce prix est la trans
formation en profondeur des institutions traditionnelles, 6labores 
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it d'autres tins, en un notivel ensemble qui servira de vecteur efficace 

aux changements et au d0.eloppenient. 

LES TROIS CAT-GORIES D'OBSTACLES INSTITUTIONNELS
 
AU PROGR S RURAl
 

Je n'ai pas la place de cat .,-guer ict, et encore moins d'ana

lyser, toutes les institutions Iii il faudrait order ou modifier pour 

effectuer la transformation n&essaire d'une socidt insutffisamment 

dvelopp ,e typique. Je vais done simplenient ni'efforcer de classer 

et d'illustrer quelques types tiobstacles institutionnels hi l'tvolution 

de l'agriculture dans ces pays. 

LES INSTITUTIONS QL'I ENTRAVENT LE JEU DES STIMULANTS 

De la discussion pr&c&dente se dgage presque automatiquement 

[a conclusion que les institutions caractristiques d'un pays en voie 

de dveloppement entravent le jeu des stimulants qui encouragent 

l'initiative individuelle: stimulants d'un travail 6nergique, de 

1'tpargn,?. de l'investissement, dc l'innovation, des risques pris, de 

l'acquisition dez connaissances. Tournes comme elles le sont vers 

la survivance de l'espice, ces institutions mettent l'accent sur la 

stabilit et la stcurit du groupe plut6t que stir des rdconpenses 

pour de:. innovations d des individus. Cette oriet'iation n'est pas le 

fait d'une seule institution mais d'un ensemble d'institutions 6troi

tement lides qui travaillent de concert pour arriver hi ce r6sultat 

gtnoral. 

I1est classique de considtrer qae les institutions relatVoes au 

rigime foncier sont n; ceur de ce probl~me 16nientaire dans bien 

des pays sous-dvelopps. La inain-d'oeuvre est si abondante et les 

possibilitds de travail dans le secteur non-agricole si limites que 

la possession de ia terre entraine un contr6le presque absolu sur la 

vie de ceux qui n'ont pas de terre. Si le fermier decide de travailler 

un peu plus ou d'investii"une partie de ses 6conomnies dans la ferme, 

i' doit .,bandonner a son proprietaire tine large partie des fruits de 

de ce supplment de travail. Encore ce cas est-il celui des plus 
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favorises qui )nt une certaine puissance 6conomique ou politiqae 
qui leur permet d.. discuter. Le plus souvent, au bout de quelque 
temps, le propritairl trouve le moyen d'absorber pratiquement 
toute la production suppl~mentaire. Ainsi le fermier apprend-il Ane 
pas sourire pour que le propridtaire n'augmente pa, son loyer; 

suivant 'a formule du proverbe orientaj, c Un sourire sur le visage 
d'un ferriier est le signe de la stupidit6 de son propritaire -. 

I1e.iste aussi d'autres institutions qui travaillent tout aussi 
efficacement a"empkcher le jeu des stimulants. Le systcme -,e crddit 

tient souvent les fermiers sous la ddpendance totale des ?r~teurs, 
parfois pour des sommes emprunt~es par des anctres morts depuis 

longtemps. L2s taux d'int6rt atteignent fr~quemment 100 pour cent 
et davantage par an. Les paysans illettrs doivent souvent faire 

confiance aux calculs des pr teurs qui ne sont pas toujours d'une 

scrupuleuse honn~tet6. Pire encore, uv.e tr~s faible partie seulement 
du credit sert effectivement a rendre l'exploitation plus productive. 
La plupart des socitit insuffisamment dtvelopp~es accordent une 

grande importance aux ctrt.monies; dans certains pays, plus de la 

moiti6 de l'argent emprunt6 par les families paysannes est ddpensd 
en mariages, funtrailles et autres. Sur les sommes consacr~es A la 

c production ,.si l'on peut dire, une partie assez minime se concr& 
tise en amelioration du rendement, de sorte que le credit ne sert pas 

a grand chose si ce n'est .hendetter le fermier. Une 6tude A laquelle 

j'ai particip en Inde a rtv6l6 que 5 Am10 pour cent au plus des inves

tissements .icourt terme - ce que les 6conomistes appellent ' capi

tal variable . - taient utilists de fa~on .aaccroitre la productivit6 
du fermier, et par consequent son revenu total. Ce lourd fardeau 

de dettes pour un credit improductif dissuade 6videmment le fer

mier de faire des investissements dans la production ou d'apporter 
toute innovation n~cessitant tant soit peu de capitaux, absorbant ses 
6conomies potentielles et en supprimant toute possibilit6 d'emprunt 
suppltmentaire. 

Les systemes d'tablissement des prix et de comrnmercialisation, 
ou leur absence d~truisent aussi l'effet de ce qui pousserait l'agricul
teur i travailler, A inveztir ou Ainnover. La plupart des pays insuf
fisamment d~velopps n'ont ou~re que des syst~mes rudimentaires 
d'6tablissement des prix et de commercialisation. Pour des produits 
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identiques, les prix varient souvent tr~s largement d'un village i 
l'autre. Cet 6cart est encore plus sensible entre le village et la vide, 
et davantage encore d'une 6poque A l'autre. En g~n~ral, les agricul
teurs ignorent que les prix sont plus 6lev s dans des secteurs 
voisins ou ,i.ans des villes plus ,1oignes. Mie s'ils le savent, ils ne 
peuvent souvent pas bn ticier des prix sup~rieuis pratiqu~s 
ailleurs parce qu'ils se sont d(jhi engages par des ententes, dont 
les liens sont encore plus puissants socialement que les contrats, 
i vendre leur production a leurs pr~teurs. M nie s'ils avaient les 
installations n~cessaires pour faire des stocks, l'eurs ressources sont 
bien trop maigres pour attendre que le; prix augmentent lorsque la 
plthore d'aujourd'hui cdera ]a place A la famine de demain. Ainsi, 
tout le svstrnie de commercialisation et d'tablissement des prix 
soppose "ace que l'on fasse les investissements n~cessaires avant 
et au moment des seinailles parce que ]a promesse de gains futurs 
ne se laisse deviner que faiblement et de loin, A travers le voile 
d'incertitudes qui entoure toutes ls provisions de l'agriculteir au 
sujet des prix. Dans la plupart des pays, le problme n'est pas telle
nient que les prix soient trop bas ott qie les marges de cominerciali
sation soient trop 6levtes; c'est essentiellement le problWme de 
l'incertitude de I'agriculteur sur ce que seront les prix et surtout 
stir qui obtiendra les meilleurs prix : iui, le propritaire foncier oi 
le pr~teur. 

Le type d'orgnisationsocial - la grande famille oti la tribu 
intervient proftond(ment aussi dans le jeu des stimulants. Les An& 
ricains consid.rent comme normal le concept de l'organisation fami
liale qui exerce Line force puissante sur le chef de la famille imm6
diate qui le fera lutter pour lui-mnme, pour sa fenime et ses 
enfants. Cependant, telle n'est pas ia rigle dans les pays sous
dtvelopps. La rteompense d'un effort inhabituel ne va nurmalement 
pas A l'homme qui l'a accompli, mthue s'il en a requ l'aigent en 
premier !ieu, mais a tin ancien ou hi un chef de tribu qui la repartit 
suivant les ramifications imp~n~trables des relations familiales et 
tribales. I1 se trouve mtnme qu'une censure sociale s6vire s'exerce A 
l'encontre de celui qui garderait pour Iui une portion appc'ciable 
du prix de scs efforts suppltinentaires. II est vrai que dans certaines 
soci~ts, l'individu semble pouss6 A travailler pour la grande 
famille ou la tribu plut6t que pour lui-m~me ou sa famille au sens 
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restreint, cependant, cette motivation est sans doute plus apparente 
que r~elle. De toute manire, la structure entire de la grande famille 
ou de la tribu p~se de tout son poids pour que l'individu reoive des 
responsabilits rigoureusement dtfinies, vis-'i-vis du groupe, et 
d~courage tout kart original de ces responsabilits. En effet, l'ini
tiative individuelle provoque seulement la censure du groupe en cas 
d'khec, et une rtcompense pour les autres en cas de succ~s. 

II faut accorder une attention spciale au probkme des risques 
it courir. Non seulement toites les institutions tudihes ci-dessus, 
mais aussi la nature nime de la situation &cnomique de l'agri
culteur le dissuadent de prendre les risques inhdrents Al'innovation. 
t Qui ne risque rien n'a rien : adage vtridique de l'entreprise 
humaine, mais principe dangereux pour l'agricultet.r d'un pays 
sous--dvelopp . Avec sa vie AIa litnite mxme de ]a subsistance, ce 
qu'il risque est d'une nature diff~rente de ce qu'il petit esp6rer 
gagner. La diff6rence entre 50 et zero est beaucoup plus grande 
qu'entre 50 et 100 si 50 est le minimum ndcessaire pour vivre. Bien 
que la grande famille ou la tribu nette l'individu &.'abri des pertes 
considrtes comme dues 'Ades cas de force majeure, il n'en est g~n6
ralement pas de mme pour les pertes provoqukes par l'applica!ion 
irresponsable d'iddes nouvelles et par constquent non admises. 

Ainsi, dans les pays les moths d~veloppds, l'organisation tribale 
ou patriarcale de la sociWtd est probablement le facteur d'inhibition 
le plus puissant du jeu des stimulants ntcessaires au progr s. 

FACTEURS INSTITUTIONNELS
 
QUI ENTRAVENT LE DgVELOPPE3IENT DES COMPIATENCES
 

CHEZ LES PAYSANS
 

Comme nous l'avons indiqu6 prcdemment, le progr~s semble 
dependre essentiellenent du d~veloppement des ressources et 
comptences humain-s. Plusieurs autres exposs vont trail-r du 
rapport entre l'Mducation et le d~veloppement, et je l'voquerai 
bri~vement pius tard. Ici nous nous occupons d'un autre factem 
qui affecte le dveloppement des comptences huimaines : A savoir 
la possibilit6 pour l'individu d'aeqtrir une experience utile tant 
qu'il est assez jeune pour mettre de nouvelles ides Al'essai et pour 
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tirer les le ons de cette experience. De propos dWWbt3r6, notre societ6 

fournit aux enfants les possibilits de developper leur autonomie 

pour les preparer i jouer en toute indtpendance leur r6le tie jeunes 
instiffisanhadultes. Tel West pas le cas dans ha plupart des pays 

ment d,&veloppds; le pouvoir de dteision est rtserv6 aux anciens de 

la famille. longtemps apr.s que les descendant, aient atteint l'Age 

adulte. MWnie les dkcisions duigenre tie celles-ei : qui tpouser et 

quand' quel rotier choisir; comment dpenser son argent, etc., 

sont prises non par les jeunes et nitine les adultes da'ige iniir inte

resses mais par ttautrcs en leur noun. Dans notre socit, paysanno, 

reposant stir la fernie familialele svsti'me d'exploitation agricole 

developpe l'esprit d'initiative et les qualits d'organisateur du 

fernii-r en l'obligeint :i rAlkchir et i agir de son propre chef, le 

pour la justesse de son jugement et le p~nalisantrcomtpensant 
pour ses eiieurs. L.a plupart ties autres rtigimes fonciers tie contien

nent pas en eux-nitme ce nakcanisine d'auto-tducation. A long 

pour les exploitations collecterme. cel'i peut tre un dfaut fatal 


tives ou ou formes niodernes d'exploitation.
cooperatives autres 

Dans 'ilnnifdiat. ces svst~iies penvent r,3agir positivement ai l'ap

inais ils limitent
port de connaissances et te technologies nouivelle, 

qui ac(lirnt tin esprit d'initiative ettellement le nombre de ceux 

et se
des qualitks d'organisateur qu'axet le temps ils se scltrosent 


vident de touite force ,volutive.
 

tiU ENTRAVENT LE DtVELOI'PEMENTLES FACTEURS INST'"UTIONNELS 
DE LA TECIlNOLOGIEE'r LAPPLIC.AION DE LA SCIENCE ET 

stir les facteurs institu-Je terminerai par quelques remarques 

tionnels concernant l'tlaboration et l'exploitation des connaissances 

scientiliques et de la technologi, par l'agriculture d'un pays insutf

fisamment divelopp6. 

Examinons. tout d'abord, les institutions chargees de la vulga

risation et des prestetioas de service qui mettent la science et la 

technolo,,ie ii la port 'e des agriculteurs. Comme dans notre pays, 

cette fon-rtion doit, en grande partie, ,tre asstirde par le t secteur 

public, tout comme la recherche et Ienseignement. L'importance 

de ce point apparait lorsque l'on admet que, dans les pays en voie 
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de developpenient, le gou'ernenment a t instaur principaleruent 
pour maintenir I'ordre et percevoir des fonds. Tr s manifeste sous 
un regime colonial. cc caract re est inhrent i un pays, mrixmr poli
tiquement indpendant, dans Ia itestlre oil ce pays poursuit des 
buts statiques et non dynaniques. l)s title lIes pays coniniencent A 
poursuivre aeti eient to progrts conine objeCtif central de leur 
politique, tin rile tout 'afait nou.eati est confit A l'Etat et ati secteur 
public. A la dilftrence du maintien de l'ordre pur et simple dans les 
canipagnes. to t,,eloppeinent rural exige que les fonetionnaires 
aient des compi,tences teclnitiues et non plus siniplement adminis
tratives: ii exige d'etux qu'ils abandonneul leur ancienne attitude 
donminatrice et pil s se mettent an service ties paysans avec lesquels 
T. travaillent. ('ette tranitio, est in difficile a rtraliser, d'autant 
tIus que dans le,; t.s de genrt. les valeuirs culturelles les plussoci ce 

profondes s'attachent it ties questions dte rang. Cependant, tine agri
culture en' :reinte d'esprilt progressiste et dninocratique exige, 
senible-t-il, tin ensemble complexe ute services inis par I'Etat A ]a 
disposition des agri,-ulteurs :services de re( herche, de vulgarisation, 
de crtddit, de conmmervi-'usation, U', .,tiien des prix. etc. Bien que 
ces fonction, puissent recevoir d'autres noms, le rapport fondanien
tal de service entre le fonctionnaire et l'agriculteur est sans autiun 
doute, essentiel pour le developpenient. Telle est. dui moths, mon 
hvpoth,'se car jusqu't pr,2sent aucun autre svst'i.e, fund sur 
lautorit et non stir l'adh,)sion de I'agriculteur conscient de son 
propre inttrt, ne semble avoir donn satisfaction quelque part. 
Totit simplenient, Ies frai, gjinraux en sont beancoup trop levds. 

Les institutions classiques d'enseigntement et (Ierecherche qui 
se sont de'velopp,es dans le pass essentiellenient stalique d'tn pays 
moins dvelopp . doivent ugalement s'adapter en profondeur Aileiir 
nonveau r61e tie participants an motivenint de dtveloppenient. J'ai 
nuniur, ci-dessous quelques-uns des principaux changements 

fondanientatix qui seront I0 plus cOiintLnt'nient nt'cessaires. 

Dans la recherche, il faut un changement d'attitude vis-h-vis 
de sa tinalitt pour l'ancrer profondMent daris les besoins dii d6ve
loppement agricole national ati lieutide a traiter conime tine fin en 
soi. 11 ne s'agit pas simplement d'une question (ievocabulaire. I1 
faut arriver a tine analyse soigneuse dans le choix (i's problemies 
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tie recherche. En efiet. les probl es we't innitiubrables et les 

ressomices et competences de la recherche. k ,s iiiiites. Le choix 

problbiues de recherche doit done s'appuyer sur des crit'res leiste-i 


que l'inipoitance relative du probleine ,litir le d,&veIoppt nent, la 

probabilit,' tie l d,,oti erte d'une soltion, l'applicatimn probable 

tie Cette solutiol par les ariculteurs et le coit probable 1eila 

recherche. Le crit.re wituel. A sa3oir la probabilit d'tre publi6 

dans tin journal ,tran-er presthi.eux, doit lais-;er la place aux raisons 
.,erieuises. 

Poir que la rechetrche participe atl de% elhppeiieiit agricole, il 

faut prv'cder i une -tor-anisation adiniiiiistrati'e et scientiliqtie. 

faire disparaitre i- cloisoi,nenient entre d;sciplines scientiliques 

conntexe4. pour ret,eter le-; eiditions d'analyse ties probhni1es i 

rtsotdre. Acttwelruent. tns la plupart des pays en ,oic tied v 'op-

Iiemet ile. pratiquement inpossible d' faire des recie'hes 

sericuses sur 1',onii;ie aniiiale. par exemple, a cause de ]a stpara

tion administratie et scientifit'iue entre ,le age et culture. Dr, 

barri, res semblables, presque ausi hautes et i pe',ntrable'5 isoleni 

les sols de I,culture. les forts de la eon'ervati i du sol, I't~c'nu

mie de presque tout cc qUi e rappwrte iii'exploitation agricole. 

La nouvelle orientation de la recherche vers des objectifs de 

developpenient rclainera tin re ;serrement des liens avec les efforts 

tie tufgarisatn et d',,icath . En particulier. ilfaudra enraciner 

plu,' profomtimenit le, effiorts te %ulgarisation dan '.,smeanisincs 

ploce, (li a tlgager. par le-.quels le. groupetnents d'agriu' teurs 

peuvent faire entendre letr 'oix.Trop sotivent, ton assiste b ceci 

ties bastion.s de la recherehv. ties rstiltats sont lroclani's pour les 

arieulteurs par 1interniMiaire d'un organisniw troitement adini

nistratif appel V i n Agricole Coimiiu

en 

,ulgarisat um Dveloppenient 

nautaire. Si l'on %eut qtte la recherche et ia tiilgariation fassent 

vraim nt tin avee Ie pro,etii de d&%eloppenient agricitl', il if-i 

mettre au point de. ini, en, Ieaticiip plus eflicace, pour t'htenir 

la participaion et n,,me le ontr6le des agriculteur,, cc qui est 

1'es ence e notre svstine tie ,ulgarisation.,niiit,-

Les tcoh's Sill) ritures d',agroflomie devront stibir, elles aussi, 

tine transfornation t.ibl.tanti lle pour s'adapter iI leur r6le de 

participanit au d,&%elIippenient. Les stijets des cours seront bass 
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stir les recherches et experiences locales de prtferenre A Ila docu
nientation venant de sources trang&es. Les ithodes d'enscigne
ment ,volueront pour muttre en relief I'application de la science au 
service tes objectifs particuliers du dtveloppenient rural, :,i lieu 
de s :charger la nitdnioire de principes scientifiques sns titilit6 
pratique. Les examens et autres iovens fie j i'.. -r ies tudiants 
,eront iiodilies pour identitier les possibilits latentes des itudiants 
en mati're tie tleloppenient agricole . les facultis recevront un 
appili proportioin aux rtsultats obtenus. 

In pourrait continuer indctinin'ont; le dveloppeinent des 
instittition- West pas tine t che simple. Cependant. son anipleur ne 
doit pas noUs rendre pessimiste.. La marge de perfectionnerent 
possible est grande. Dans ia productivit6 agricole, les taux annaels 
(ie croissance de '1 i 8 por' cent sont rares; et pourtant, dans 
presque tow, les pays en .o'e (e developpement les meilleurs agri
culteurs obtiennent un. production 3 A 4 fois supdrietire A celle de 
l'agriculteur oven, dans les niiiies conditions tie depart. 

Par leir, conseils et leur exemple. les chercheurs ct les adini
nistrateurs des institutions agricoles auuricaines peutven. "ontribuer 
beaucoup A I'efficacit des institutions an service (Ie la science, de la 
technologie et de la vulgarisation agricoles dans les pays en 'oie 
de dveloppment. C'est d~jlx ce qu'ils font, en rtalit6. Cependant, 
leur e!.lhacit, sera Aila mesure de leur comprdliension profonde de 
',6volution dui ri1e rtdservt aux institutions (I'un pays lorsque celui

ci s'engage stir la vote du progr~s. Pour ccux d'entre les Am~ricains 
qui ont le privilkge de participer ,4 cette action, comme pour tout 
ceux qui 3'intdressent *;raimentau destin de 'humanitk, cette tiche 
est l'une des plus passionnantes qui soient pour notre gdn~ration. 


