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R.Tourte (*) 

Le present document 'est pas
le r~sultat de r~flexions m~taphysi
ques. II est le fruit d'exp~riences 
conduites par I'IRAT en diff6rents 
pays tropicaux depuis quelques ans. 
Ces exp6riences n'ont d'ailleurs sou
vent &6, que partielles dans les

INTRODUCTION diffrents pays o6 elles ont W ten
t6es. I1 est cependant possible d'en 
int6grer, les diff~rents enseig
nements pour essayer de proposer 
une m6thodologie i port6e g6nd
rale. 

Un sch6ma d peu pros continude processus int6gr6 Recherche-Ddveloppement peut en tre d6duit.
I1doit 6tre aceptable pour les deux partenaires si longtemps s6par~s,la Rezcherche et le D6veloppement, s'ils souhaitent 6laborer ensemble
des syst6mes de production vulgarisables dans les unites de production existantes et appropri~s aux diffdrentes situations agricoles
auxquelles, ils souhaitent s'adresser de concert. 

(*) Agro-6conomiste, lnstitut de Recherches Agronomiques Tropicales et des Cultures
Vivriires (IRAT). 

(*') Agronorne, (IRAT). 
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L'ldaboration de systdmes de production vulgarisables repose sur le 
a. 
dialogue avec l'agriculteur et sa participation. 

milieu rural, les decisions fondamentales sont prises par ies 
En ou 

agriculteurs, responsables des unit6s socio-conomiques de base 
'exploitations'. Que ces exploitations soient paysannes ou de type in

souvent en Occident, ou com
dustiel, qu'elles soient simples comme 

plexes et d~licates i d6limiter, comme en la plupart des pays de Tiers 

Monde, elles se caract6risent toujours par: 

structure, plus ou moins facile i appr6hender d'ailleurs 
1) une 

en agriculture ou 6levage itin6rants),
(notament 
2) une organisation socio-6conomique, et 

et auto
3) un centre de d&ision socio-fconomique principal 

nome, ''exploitant'. 

ses d6ciun gestionnaire, prend
Cet exploitant, qui est d'abord 

sions en fonction d'un environneiment technique, socio-6conomique et 

et moyens (notamses ressources
politique donn6; afin d'optimiser 

ment en facteurs de productioh), ses capacit6s techniques, par son sa

au travers d'un syst~ine de production.
voir-faire, 

est donc, le v6ritable b6,6ficiaire des travaux de la 
L'exploitant 

recherche agronomique et l'exploitation doit constituer l'objet privi

16gi6 de cette recherche. Pour l'exploitant ou le producteur, le 

des travaux de la recherche,'message technique ', aboutissement 
propres 

n'est d'ailleurs souvent qu'un ensemble de moyens nouveaux 
socionon techniques, mais 

i satisfaire des objectifs d'ordres 
est la fifalit6 de

de tels objectifs quiLa satisfaction6conomiques. en outre,la recherche qui,tre 6galement celle del'exploitant doit 
en termes compr6hensibles, i la porte du 

doit r6diger son message 


producteur et r6pondant i ses attentes.
 

Personne, ni le chercheur, nile vulgarisateur, n'a d'ailleurs, en ce 

domaine, capacit6 pour pr6juger de ce que le producteur attend. L'un 

et l'autre, doivent lui pr6senter des options et seront peut dtre surprls 

pour des technologies nouvelles, que 
de la capacit6 d'assimilation 

tendance .i presenterque I'on ades producteurspeuvent montrer 
comme des agents 6conomi

en voie de d6veloppementdans les pays 

ques sans ambition.
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Ceci implique que: 

a) le chercheur connaisse, i des degrs divers, ce producteur,
b~n~ficiaire final de ses travaux, pour 6tablir sa probl6matique
de recherche. Les travaux de recherche agronomique, qui n'ont 
pas la source de leur problemrutique dans les priorit~s du monde
rural,peuventapporter des satisfactions et la notorit scienti
fiques, mais peu de satisfactions humaines au chercheur ' ddsin
t~ress6 ' qui les conduise;
b) le message transris au producteur ne soit pas simpiement
constitu6 de themes iso!6s, d )a limite de recettes, dont on 
n'aurait pas, au pr~alable, v~rifi6 l'inter-oh~rence et l'insertion 
possible dans ]'exploitation;
c) le message soit accompagn6 par k recherche jusqu'i sa desti
nation finale. 

b. La Recherche doit se mettre i la porte g ographique et concep
tuelle du producteur. 

Les recherches de base et les stations 6laborent des th6mes, etles corubinent en syst~mes techniques; pour foumir aux projets de
d6veloppernent et i leurs agents des rff rentiels techniques qui vont
leur servir d'arguments aupr6s des producteurs qu'ils encadrent. 

Le d6veloppement de ces recherches se fait alors suivant deux 
voies complmentaires. 

1) La r6gionalisation 

La diversit6 des situations agricoles est telle, que le r6f6rentiel
technique disponible doit dtre O1abor6 pr6s des conditions 6colo
giques de son application. Ceci signifie que les centres doivent se
d6multiplier par des stations, puis des points d'appui ou antennes
rigionales, r6partis par zones ou situations agro- cologiquement
homog6nes. 

Ceci suppose, bien entendu, la r6alisation d'un zonage pr6alable,
simple ou sophistiqu6 (suivant les moyens disponibles), mais prenant
en compte les param6tres clinatiques, p~dologiques et g6o-morpho
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logiques, 6conoP.iques, sociaux et politiques. A ticre d'exemple, on 
peut se r~f~rer d l'implantation r6alis~e dans cet esprit au S~n~gal (cf. 
Fig. 1). 

Si l'on sait que le Sdn6gal s'inscrit dans un rectangle de 
600 x 450 km de c6tes et que le Nord-Est est pratiquement desert, 
on peut constater que ]a densit6 des implantations permanentes de la 
Recherche (environ 25 structures permanentes avec terrains, 6qui
pements, personnel permanent) fait que, chaque aire de cinq i 10 000 
km2 dispose d'une structure, et qu'aucun producteur n'est Aplus de 
30 km d'une station ou d'un point d'appui permanent de Recherche. 

2) L'intgration des r6sultats de la Recherche jusqu'au modele 
d'exploitation, physique d'abord, informatise ensuite. 

L'61aboration du message de ]a Recherche est en effet pro
gressive; d'abord les th~mes, et ensuite, les syst6mes techniques, par
grands secteurs de production, par exemple; les syst&mes irriguds, les 
syst6mes de cultures pluviales vivri6res, et le sstme pastoral. 

Les themes 5ont les mots du message, les syst~mes sont les 
phrases, mais le contenu, la substance du message, doivent tre vrj.
fi~s dans leur coherence, ila mime 6chelle et avec un degrC d'int& 
gration semblable, d celui de l'exploitation relle. I1est, en effet,
important de noter que toutes les technologies propos6es s6par~ment 
par les diff6rents groupes de recherche, sont susceptibles d'etre mises 
en oeuvre au niveau de l'exploitation et qui mobilisent les m~mes 
facteurs de production (terre, travail, capital) et que des concu
rrences apparaftiont in6vitablement. I!faut essayer de les pr6voir 
pour aider le producteur i les surmonter dans sa decision et son 
niveau. Pour cela, il est apparu n6cessaire que la Recherche doit 
r~aliser de v6ritables exploitations-types et ceci dans chacune de ses 
structures r6gionales permanentes (station, point d'appui, .... ). 

Un pays donn6 devrait zinsi, d6velopper l'effort dans ces deux 
voies et 6tre couvert par un reseau de r6f&rentiels techniques corn
plets, disponibles pour les projets de ddveloppement et visibles par 
tous les producteurs. Un tel r6sultat doit re atteint par la coordi
nation des efforts des organismes et structures d6j:i existants dans un 
pays. 
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C'est sur les points polyvalents ainsi crt.s qu'on doit se faire la 
synth6se des diff~rentes app~oches de la Recherche souvent ddji en 
cours; par des productions v~g(tales, par des productions animales et 
par des syst.mes de production. Mdrme, elle doit s'adresser aux diff6
rents composants de N'6co-systme et de l'agro-syst~me. 

Bien entendu, toutes ces approches dbivent converger et s'int6. 
grer au niveau de la petite region et mdme de 'exploitation et il est 
utopique que le producteur, ou le d~veloppeur, soit charg6 seul de 
cette synth~se. A noter, qu'une telle synthdse entrafne obliga. 
toirement des remises en couse pour le chercheur et que des prioritis 
de Recherche diff~rentes de celles adopt6es i l'origine peuvent etre 
r6v~l6es.
 

c. .e processus, Recherche-Ddveloppement allant de la recherche de 
base au producteur doit dtre continu. 

La siparation ncessaire, au moins pour des raisons opera
tionnelles, de la Recherche et des projets de d~veloppement ne doit 
entrafner aucune solution de continuit6 dans I'effort d'dlaboration 
des technologies appropri~es. Ceci suppose que la Recherche puisse 
accompagner son produit tout au long de la chafne de fabrication. 

Compte tenu de l'exprience acquise et de 1'6tat des r~flexions, 
il semble que l'on puisse irnaginer ctte chaine (cf. Fig. 2). Elle 
comprend trois parties: 

1) Premiere partie. 

Elle se d~roule er milieu maftris6 par la Recherche, qui va de la 
recherche de base (amont) aux modules techniques d'exploitation 
d6ji merntionnds. A noter que chacune des 6tapes de cette premibe 
partie donne lieu i des 'sorties' utilisables pour la ou les 6tapes 
suivantes, et mnrdri par !avulgarisation. Bien entendu, que celle - ci 
peut donrer lieu i de nombreux feed-bach et constitue diji un 
syst~me d., recherche int~gr6 dont les critres d'dvaluation sont scien
tifiques, techniques et d~ji iconomiques. 
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2) Deuxidme partie. 

milieu r6ei, mais provoqu~e et contr6l6e par
Elle se d~roule en 

producteurs, souvent 
!a Recherche, donc directement chez des 

choisis en liaison avec le projet de d6veloppement. 

comme en
s'agit, g6n6ralement plus li d'exp6fimentations1i ne 


stations, mais de tests d'innovations, simples ou complexes, r6alisjs
 

autant que faire se peut. Les propo
chez les nroducteurs et par eux 

et les r6sultatsRecherche et l'applicationsitions sont faites par la 
si possible,

(positifs ou n6gatifs) sont rigoureusement observ6s et, 

quantifies par la Recherche (y compris les chercheurs sp6cialisis qui
 

un support suffisant pour satisfaire leur souci de rigueur).

trouvent Ma 

Cette deuxi6me partie intervient ,i deux niveaux: 

Parfois appel6s exploita.
Niveau de producteurs individuels.a) 

tions-tests, aupr6s desquels l'intervention de la Recherche (son 

analyses) F,'6tend progressivement de techniques
conseil et ses 

du syst~me de production. Cette inter
sirnples i l'ensemble aura

d'autant plus rationnelle et coh6rente qu'elle
vention sera 
suivi le processus suivant: l'analyse-diagnostic de I'exploitation, 

des propositions technologiques disponibles
la mobilisation 

services, groupes et programmes de 
aupr~s des diff6rent, 

int~gr6es-;
Recherche -ces propositions sont plus ou moins d6j 

(R et D) d'un systime de pro.
l'dlaboration pluridisciplinaire 

acceptable et accept6 par le producteur; l'dta
duction objectif 

avec le projet de Dveloppernent et le producteur,
blissernent, 

de mise en oeu,,re du systemecalendriersdes itin6raires et 
objectif, et suivi de, la r6alisation pour adaptation, corrections 

des r~suitats.de la dynamique et6vatuation4ventuelles et 
est fNconde pour I? 

L'exp6rience montre que cette 6tape 
pour la premiere fois, la d6cision et N'6valuation 

Recherche, car, 
du producteur, interviennentpersonnellesocio-6conomique 


dans un processu'w de Recherche.
 

b) Niveau collectif 6e coinmunautes iurales. Au niveau du pro.
 

ducteur isol6, seules les variables endog~nes d l'exploitation son( 
est immuable. Ce 

madifites, l'2nvironnement socio-6conornique 

n'est pas parc; que quelques producteurs ont d6cid6 de d6ve

que le paysage 6conomique d'une 
lopper une nouvelle culture 

et, ce qui est plus grave, aucun 
r6gi.on s'en trouve modifi6; 

nouveaut6 (exemplc.
besoin d'adayptation des institutions a cette 
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en place de circuits d'approvisionnements et de commer
raise 
cialisation pour une nouvelle production) ne se fera sentir. 

Or, le d~veloppement agricole exige aussi une action sur les 

nes aux exploitations et la recherche d'une cer
variables exog 
taine coherence entre variables endog~nes, variables exog~nes et, 

bien entendu, objectifs politiques de d~veloppement. 

sont ces quelques rflexions, et d'autres, qui ont 
Ce 

conduit i propostr au Sdn~gal, des operations de Recherche au
 

sur des zones-tests: les Unites
 
niveau de communautds rurales 

Exp&imentales. I1en existe actuellement deux. Elles int~ressent
 

30 habitants et 
chacune environ: 250 exploitations, 1 500 i 2 

en gn~ral,
3 000 i 5 000 hectares (l'exploitation au S n~gal est, 


petite, de cinq i 15 hectares en moyenne).
 

comme pour le niveau pro-
La finalit6 de l'op~ration est, 

les modules de avec collectivite,duc'ieur, d'dlaborer, mais la 
agricole appropri6s i la region. L'ide opera

developpemnent :i tous les types d'exploitationsdetionnelle est proposer 
pr6sents dans les U.E. les technologies les plus avanc~es disponi

au niveau de la Recherche (chaque U.E. a son 
bles et dprouv~es 

est de suivre, observer et appuyer
point d'appui). La mdthode 

sur un 6chande faqon approfondie,toutes les exploitations sur le maximum (il
tillon d'environ 10%, et de faqon plus 16g.re, 


ne s'agit pas d'une intervention 6litiste).
 

termes de l'envin6cesaire, certainsA chaque fois que 
socio-6conornique (coop irative, approvisionnement,

ronnement accordet autres) sont modifi6s, encr6ditcommercialisation, 
par les repr6sentants des pou

le projet de d~veloppementavec 
'autorit politique. 11 s'agit de les faire fonc

voirs publics et de 

tionner plus correctement.
 

est long de a6tailler ici les r6sultats. On n'en citera que 
II 


les titres principaux:
 

de la zone, c'est--direde la productioni) accroissement 
monnaje constante, soit environ 

en dix ans endoublement 
+ 8.5 % /an de Produit Brut, 

v g6tales (cultures
de nouvelles productionsii) lancement 

et surtout mais), et animalks (d6marrage de l'em
maraich~res par l'essor de la traction 
bouche bovine, facilit6e d'ailleurs 
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enaniflaux 

bovine qui apprend aux producteurs jtenir leurs 

iii) d~narrage de la motorisation, 
a lade• fnduitsantet modlioationiv) identificatico itants,des exploitations conaux ex t 

possibles d'9Volution 
conseil de gestion personnalis des rapportStu des mncanismespratique d 

v) connaissance approfondie de exploitation et de la 
vroaique 
6conomiques et sociaux au niveau 
vi) connaissance modification dans les structures agrairesvconnausa 

te et 

gestion fonciere),	 ne consi,
(remembrement, 	 de vulgarisation 

au point de m6thodes 
un simple ex~cutant de con

vii) inise comme 
d6rant plus l'exploitant 

igneSfourniture de propositions int~gres aux projets de d6ve

appropries aux diff~rentes cat~gories d'exploi
voppement et f i n li ~ 

n irsati oix) fournitures auX responsables de la politiq aia
d~cision (potentialits

d' l~ments de prises de 


capacites d'absorption des th~mes, structurs de prix,
 
au d~veloPPement),

du rble des institutions d'aide 
gernent
donc valuation politique du travail de la Recherche 

es rsUltats taient 
x) et pour la Recherche, la certitude que 

-iudebut de l'op
en arriere-pensee(c'taitperformants contraire, qu'ils n'6taient pas applicables tels 

ne doit-il
ration), ou, au 

cause (mais chaque chercheur 
quels, d'oil retnise en 

capable de Sc remettre en cause?). 
tre, i tout nmoment,pas 

II s'agit donc d'une Recher cne~lction qol trouve sa probl& 

cette te-D- pIuridiscipliiare,Ie producteur.•tiqe 	 chez 
arute u 

o ,t edmtediscilinedeverLieest r~~cilernent de IYAborUcadre 
conseil de gestion aux exploitartts. La ndthode ijntgre un grand
cherc t dans le
liftrem 

nombre de resultats de recht-cftei et d'analyses 	jusque ia plus 
I'eXpIoitant lui .Ie j'arbitre est 

moins bien articules, alotS qc
ou 
m~me. 

3) Troisi~"z partie. 
en milieu r'el, conduite par le projet de dVe

situeElle se 
montre qu'il" est tres Souhaitable que la Re

1oppement. Lexperience 
ou 

y sit convi~e a 1,6valuation des resUltats th~matiques 
chetrhe 
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un suivi agro-socio-6conomiqueledurant 
intigr~s, pour assurer, par exernple, d'un accordcadre 
projet 	lui-m~me. dans le 
d,exploitations-chantillors

Dans une certaine mesure, et dans une premiere 6tape de d~ve

cette rvaluation peut mme dispenser dinterventions au 
loppement, 


vrai qu'une certaife

Ceci 	est d'autant plus du projet. Malheu

niveau de zones-tests. 	 le cadredansexistede manoeuvremarge 

reusement, la tendance serait plut 6 t a une rigidit6 grande du fait des
 

financiers. u ffrefces essentielles existent cependant
 

(ou Unite Exptimentale) et zone de d~veloppement.

entre 	zone-test We 6exp riment~es

enue) l'intensit et la sophistication
Danlapeire (de mindmoindre etendE~reDnspretne-e 


P ret
leves" elles peuvent y etre 
des innovations Y sont 

en zon -test, la Recherche se preoccU
sous contrble de la Recherche; 	 en zone de dve 

et de 	 comprendre;d'analyserpe essentiellement 	 le D6veavec
loppement, le DdveloPPenent doit obtenir 

en 
rapidernent

liaison 
des r~sultats;

_la Recherche,zone-test, d'6laborer, avec les producteurs, des syst 
surtout, enet se pr~occupe : venir, alors qu'en zone de dave

loppernent,mes et alternatives techniques 

loppement les bases techniques d'intervention sont predterminees et 

faiblenient 6volutives. 

Pour achever la presentation de ce schema des processus Recher 

on remarlue qu'ilbecistions Sur les et ascen
intgt6, dans les deux sens, descendant,.cration-diffusion-act°n'einerdtse.che 	 noique etest dynamiu 

s objectifS.valuat' par renvoi des 
se ' boucleet quidant, 

est tentant, pour un responsable de la recherche, de proposer 

de la. Rechersoit le plus rapide possible, et le plus prcOce,I 	 pl s ,, us 'amont'ce qui evite unleus riche possible,
que le eebchs.tque le sens descendant le pour 	 able du d6veloppement privil~irin 

... 	 ',d.e 	aenperfec.stionosperfectionnisme strile dans les crapes le 
ete 
et deche. Inversement, les resposables duen 

davantage le sens ascendai.t. C'est le probl6me de la cohdrenc 

l'articulation des deux d~marches qui est pose. 

et les Pro
de Dveloppement

avec 	 les projets
d. 	 Les relations 

On aIec schema cassique du transfert de la Retherche vers le 

Producteur (cf. Fig. 3). 
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> Producteur 
- Projet de---

Recherche--- D6veloppement 

rmmilieu 

controle
maitrise 

Fig. 3. Transfert de la Recherche vers le Producteur. 

R et P et 

Ce schema limite consid~rablement les contacts entre 
les trois partenaires. En 

entredialectique
emp~che une veritable par un appauvrissement du message, 

se traduit 
outre, chaque 6tape 

a priori suivant des critres subjectifs quant aux capa

par 'criblage' 
cit6s supposees du producteur Aaccepter l'innovation, et quant a ses 

attentes. 
souvent surpris par l'ouverture des producteurs 

au progres et certaines technologies qu'on leur croyait innaccessibles. 

Ni le chercheur, nile d~veloppeur n'ont i faire de choix i la place duOn est pourtant 

processus 
au feed back , dans le les 

D'aut'e part, peuvent egalementproducteur. transmissiondans la 
mdmes imperfections 'chec d'une technosogie (cf. 

les raisons du succes ou de 
d~naturerFig. 4). 

P
D -,~~~ 

R -/ 

4d-Fig. 


Fig. 4. R~troalimentation du processus.
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Sans entrer plus avant dans le detail, on soulignera que le pro
blme est d'arrjver ,dun schema triangu]6 et de parvenir Aun dialoguetrois. (cf. Fig. 5). 

lgende.
D 	 R Recherche / chercheur1) D6velopement / d6veloppeur

P Production / producteur 

R < 

Fig. 5. Sch6ma triangul6 du processus. 
Bien entendu, pour qUe le dialogue soit Possible et fructueux, il

faut, que chacun reconnaisse les COmp~tences des deux autres,Volont6 de collaboration et de concertation, 	 unetine probl]matiqueun suiet commun 	 oucomme l'am61ioration des sYst6mes de productiond'une r~gion, unet un lieu de langage communrencontre, dont ]a celui du d6veloppement agricole,nature et l'6chelle soient familiersaux trois partenaires. 

Ce lieu de rencontre, supporttation-type (en milieu maftris6) 
du dialogue, peut 6tre, l'exploiou les exploitations-testsde certainspaysans, et les exploitations 	d'une zone-test. Ce ne peut 6tre ni ]aseule parcelle exp6rimentale, ni le milieu r6el non contr616, mal connu. 

e. De quels chercheurs ou equipes de chercheurs a-t-on besoin pour 
la Recherche en systemes de production etD-&veloppemeiit?	 la liaison Recherche. 

Un n~cessaire 6quilibre est doncbases intellectualis6es, 	 6tablir entresophistiqu6es, 	 recherches derecherches 	 sp~cialis6es,gdn~ralistes 	 thdmatiques;pragmatiques, proches du reel, syst~miques.
etOn 6vite ainsi de les opposer st6rilement, mais on utilise, au leur complementarit6, c'est-A-dire 	 contrairecelle del'analyse et de ]a synthse 

http:syst~miques.et
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Ces recherches ne sauraient tre concurrentes et; en particulier, 
et du milieu reel ne pourrait

I'approche des syst~mes de production 

ralentir les recherches de base et thmatiques, qui sont le rdservoir 

fondamental de la d~couverte et du progr~s. Au contraire, les objec. 

derni~res peuvent etre pr~cises, opportuns,tifs de recherche de ces 

par un lien dtroit avec le probl~matique du milieu reel. Ceci affirmd,
 

il faut bien reconnaftre que la calture et la formation de scientifiques 

l'6tude de faits rigoureusement con. 
portent plus vers l'analyse et 

tr6l~s que, vers la synth~se d'apports diff~rents, pour une application 
et, en tout cas,pasdu tout contr61k, o 

i un milieu mal connu 

l'approximation est la seule mani~re d'agir.
 

Donc, si le probl6me de disponibiit6 de chercheurs specialists 
ne se pose pratidans une discipline donn~ede haute competence 

ou de terrain est sansdes hommes-syst~mesquement pas, celui 
doute beaucoup plus difficile i r~soudre parce qu'il s'agit d'une sp6 

I n'existe pas de solution acad6
cialit particulirement exigeante. 

mique et non plus de formation toute faite. En France, les premieres
 

experiences en ce domaine viennent de d~marrer.
 

le choix de
 
Un schema pragmatique a W jusqu'ici suivi: comme 

surtout parmi les agronomes. 1,'g~n~ra!iste';chercheurs i tendance 
chez des chercheurs hautement specialises

n'est pas rare de trouver 
des hommes soucieux de situer leurs travaux dans un contexte 6largi 

ceux 
et de verifier leur coh&ence et leur compatibilit6 avec des 

doit tre doubl~e d'un attrait 
Cette tendance g~n~raisteautres. 

d'un d6sir et sens du contact humain,
profond pour le terrain et 

syst~me et fi la d~marche pluridisi l'approched'entrafnement et projets de d6veloppe
des contacts avec les probl~mesciplinaire, cadre d'une 

ment, d'6cole de terrain pour un travail d~fini dans le 
en cours, d'6valuation du

Recherche Ddveloppementoperation des recherchesaux aptitudes di mener
travail et jugements quant 

systA.mes, surtout en milieu r~el.
 

Le profil ideal de l'homme-syst~me, d l'aise sur le terrain, ayant 

le contact avec le d~veloppement et le producteur, n'existe proba

a lieu de s'en rapprocher surtout pour les ani
blement pas et, il y 

de ce type d'inter.charg~esmateurs d'dquipes pluridisciplinaires 
d'6quipes pluridi';cien effet, vers la constitutionventions. C'est, 

et surtout interdisciplinaires que l'on doit s'orienter pour
plinaires unetre,Leur composition-type pourrait
assumer de telles tdches. 

un agroun chercheur 'plante',
agronome-syst~me -animateur-, 

un aq- -machiniste, un un zootechnicien,6conomiste, un sociologue, 
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hydraulicien, et 
membres de 

un vulgarisateur (du projet de d~veloppement).ces 6quipes peuvent Lesainsi etre specialists. Plus encore,Us doivent avoir un go0t pour le terrain et le contact humain.Enfin, il apparaft tout fait souhaitab!e quecheurs thdmatiques, sl-cialishs int~grent tous, dans lear programmede travail, un volet milieu r6el leur permettailt d'dtablir leur probl6matique de travail en toute connaissance de cause, et de connaftre du 

mrme les cher

sort r6serv6 leurs rdsultats. On a tent6 de chiffrer (cf. Tab!eau No 1) 
le temps et ]a pression de recherche que les clhrcheurs doivent consacrer aux trois niveaux 6voqu~s au d6but.
 
TABLEAU No 
 1.Temps et pression consacr6s i ]a recherche. 

RecherchesDisciplines Recherches
de base r6gionalises,

(Centre de exp 6rimentations Milieu rdelRecherche) multilocales
 
Physiques et biologiques (Points d'appui)
 

soTechniques et systdiniques 30 20
Socio-conomiques, humaines 30 40 

3 0 40et dinventaires' 

Si, pour la derni~re ligne, peu de commentaires sont £ faire,admettre que pour les deux premieres il fautun effort versreste d accomplir le milieu r6elen bien des pays. 

CONCLUSION 

L'exp~rience IRAT pr~sent~e a t6 acquise, de fagon plusafricaines ou 
moins complete, dans diff6rentes situations tropicales essentiellementmais, depuis quelques(Br~sil). Cette origine marque 

ann es 6galement sud-am~ricainesindubitablementcertaines de ses modalit~s; en particuler dans ]a 
]a d~marche dans 

mesure o6i Jes interlocuteurs de ]a recherche sont, d'une part, des responsables et des 
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agents qui travaillent dans le cadre de projets de d~veloppement agri

coles specifiques et; d'autre part, des paysans insuffisamment alpha. 
b~tis~s et organis~s. 

Par contre, I'esprit de cette dtmarche, sa logique, ses diffrents 
niveaux (milieu maftris6, milieu contr616, milieu r~el), sa r~giona
lisation peuvent dtre retenus dans d'autres situations. Dans tous les 

cas, I'adaptation doit se faire d'i te part, en tenant compte de la 
situation existante, des institutions de recherche et de d~ve
loppement conceinmes, de leur experience; et, d'autre part, avec cons
cience qu'il ne s'agit pas, -comme pourrait le laisser croire sa sch6
matisation et sa presentation- d'une d~marche lin~aire mais d'un 
dialogue i trois. C'est probablement le statut du troisieme, le pro

ducteur, qui est le plus difficile Adtablir; mais c'est celui dont la par

ticipation est la plus indispensable. 
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