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Le Service International pour la Recherche Agricole Nationalp (ISNAR) a 
commencd de fonctionner , son sige , La Haye, Pays Bas, le ler septembre 
1980. II a t6 fond6 par le Groupe Consultatif sur la Recherche Agricole 
Internationale (CGIAR), Ala suite des recommandations proposees par un 
Groupe de travail international, dans le but d'assister les gouvernements des 
pays en d6veloppement Arenforccr leur 'echerche agricole. LISNAR est 
une agence autonome non-commerciale, de caract~re international, et 
apolitique dans sa gestion, son personnel et son fonctionnewent. 

Des 13 centres du rdseau CGIAR , I'ISNAR est Ic seul qui sc concentre 
ossentiellement sur les problbmes de la recherche agricole nationale. 11 
fournit des avis aux gouvernements qui le lui demandent, des conseils sur les 
problmes de politique, d'organisation. et la gestion de la recherche 
agricole, assurant ainsi une activitd compldmentaire de celle des aUtres 
agences d'assistance. 

L'ISNAR a des programmes actifs de services consultatifs. de formation, et 
Je recherche. 

L'ISNAR est soutenu par un certain nombre de menibres du CGIAR, lequel 
.st un groupe non formalist de plus de quarante donateurs qui comprend des 
xtys, des banques de ddveloppcment, des organisations internationales, et 
les fondations. 
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Introduction 

In 1986, ISNAR initiated a major study O tihe 
organization and management 0fil-tarm, client-
oriented research (OFCOR) in national agriculturil 
research systemsi NARS). The study was eiveloped in 
response to rcqLsts from NAlPS leaders for adl\ ice ill 
this area and sa,, carried otut %ith the suippolrt of the 

(his'ertinit of Italy and the Rockefeller Foundation. 
The objective is (1 analV/c the critical organizalional id 
managerial faciors w\hich inillunce how national 
rescarch institutes can dtclop and sustain ()FCOR 
pr giranis to reali/c their specilic 110 iics aid goiaIls. 

What Is OFCOR? 

OFCOWR is a rcsearch approacl lCsignCdLI hellp 
research meet the nCCls Ot spcCific clients, lnost 
conmonly reM ic-poor faillls. It Coil)plltlici[its . 
and is clelpennLct upon -experiient station recclh. 
It involves a clicnit-oriCiltt piiilooph), a spetclic 
research approach and Ili h id sI oriesof 
operational aisi tics carriCd out at the It l 10 el. hICse 
icti\'itics range tiom diagnosi, aond ranking itfproblems 
through tile design. tlic\lpch nt. atlpation, and 
Cealuation ot 'ippropiatc tcchnolo icil olutions. 
Farimic , i' direcitl in\oleCd atll :ilio tl, itig.s in the 
process. 

In :li stud\. ()1-( '( )R5p r l i re mt , icd in tr I s t 
the ftunctiols ( ).( ( )R call pertitrol \\ iiiilthei lilgel 
research and elension rtV., \\ IaisC identiied tle 
ft ilhi in g se ell poctntial uilclio ,, a,, a tli c\\telo k for 
aial\'tinig the organi/atiol aiid hillbnentl of it ralge 

of oll-f lli r"1 t. rl.l piogal llit i iiti tti til 
c:igriculurtl resirli ,slln,. Ihlt l tie liie i iotn: 

I)I tosuppoirt ithill Ircsilicia piloii/cll'oNt Ion' 
apl mllgh. M i lc.h i, Ilul](11111(m ill~l\ ~llil'll','d toll airt 

2) 	 to colitribuitc f) tilt: apjslicalilll tll it.l 

3) to cIarac'teri: jntorao-jli'ng ivetm1ntridc0lietl 
groups, uillg agrccological and sociocconomic 
crilcia, inl ll r to JiaaiNoseC 11it i1. 1t0101 
prohlems ats%%cllas idenilil\ kes opptlrtuliliCs hor 
research ssitli the objectie of iimpros ing lie 

Lrdlucti% it ild/o stbllit.. of those s\s.tnlls: 

4) 	 to id/ll .iin,, to,/tll'lo,,t't alld/o'. tontri tili, to ihe 
Ih't''/)op it'litlt4 1 irntt 'l( /lllo/oi,t'\ lr targieted 
grOlfps o ierssllI"ii ift Coniolol irodluctiloi 
problenlis h. cond itIn c\pCrliiclfis u ider Iminners 

CollditiolS: 

,oll /faloit', / ll it 

collaboratls. c\pellrllcllncls. testers. l 'liltors 

5) 	 It l/t l' talpil 0 /I'\hita

iid .
 
of alllcrnatisc lecliiiolt.,is:
 

(f) 	 to po/f i it/,,idbitt A lt ill, 00 lt tliolll - lltti , 

/i/tilll 	 ln (lt/1tI/tI lSl\ltllit f it )Ithl
 
Spc,.i llclll 5till ista h . ir\
ti d It. iseircl 


illtterlted lilltoa cohert l plopfliilml locused on
 
tarill' rleLs:
 

1/il /-ii linl lel'leiCs Ill i irdrt /Itill its e iwio.nand 

[l.te te liiht . llen.litltilliid dillsitll pltccsc s. 

C ll ll ()I R .1' LC 1 H 0 1.1 1 1tillI11 11flit1 11 L 



Why Is Organization and Management of OFCOR Important? 

Over the last 15 years, Inmany N A RS have set up OFCO R 
prograns of varying scope and intensity to strengthen 
Cie link between research and Iaitmefrs - part icularly 
resotirce-poor farmers. While signifieant attettion has 

been given it levdoping methods for OF(('I.. 
provisions for fully inlegraling this appioach "sithin tile 
research process ha'VC bCCn indlllaite and tile 
inslilttiotal cliallenCe unttcrcsiiinated. With the 
accutllatiott of experience it is clear thai NA RS hase 
cotifronted sigllitici proletits in)itImpleIentiig and 
effectisls' ilitclratilc ()IOF.R ito their orlllllitols. 
II 	nillycise,, OFC() R plog allts Ilav become 
marginaliZ.d and 1e\ C lt had the itlteCtled ilnict ott 
the reseatch procc-s 

Impro\ed orgatization and mitaiaemient are crucial to 
overcoming thce nrobleis. Ilfcclisel\ insegrating 
OF(OR within a reserch s steni iimplies forging a ie\' 
research approach \\ Ihi Clolpl,.nllliti and builds Otl 
existing rcsearl tefltorts. This isno small tas,. It it\ ol\cs 

establishing new corn inunication links between 
researchers of diverse disciplines, e.tension agents, and 
iarmers. It requires hiring people with tile right skills or 
sy'stemiatically traiinin existing staff. it requires changes 
ill planning, programming, review, and .upervisory 
procedures. It creates increased LrdeMaiis for 
operahtitiOtnl tundls Mid logistical support fr researchers 
s\orking assa\ from ItCadqui arters. And. it often involves 
%sorkingwit h one or itore donor agencies. All of these 
make the itanageinent of OF('OR more demanding 
thIan that of traditional expeiml.et statiotn research. 

This stld\' focuses directls' on these issues of 

implenentation and iistituttilalitatutn . We have 
analyzed atid syntlh esized the experiences of diverse 
NARS in which ()F(.COR programs have beeti 
establisIed for at least fi\ c e ars. The intention is to 
pros'ide a body of practical CxpCriece uponi s,hIMIc 
research lnalltIalrS Cll dirass as they stri\e to strengtlten 
OFCOR as al itltegi A part of their research systems. 

Operation.l Strategy and Products of tie Study 

Our approach has been to learn from thte expericences of 
research tianagers ill NA RS. We h built the aIs'sisave 
around case studiesof1I[tite cOutiis \ hose NA RS liae\ 
had su fticiCeIt litte to C,_xperitiln I .sitlh aiti Le\ chop 
discrse orgatlti la l ill ran etllitillts itiml1llalt1iacincti t 
s'stelis for iimiplcmentig ()l( ( )P.. [I\ 'egiot. the 
cotftries,are as tolhv., 

Iatin America: -cuidt. ( itatnctila. Plaitna. 

Africa: Senegal. zatml,ia. Zil'ilh\,vc. 

Asia: lBangthldcq. Ilhidone,,it. Nepal 

'I le Ci sitldic. le s ltl-ilote pdititltics.I, l.ichd , aI 
cottprcllcttsi', Jial.sis dheselopcd h\ a tWal otf itiallIl 
liocitrchel,, \k illl pc(M~o ll C'\l)IClCc Ill tile inldiviiiu l 

I he ci~c, tit 
ilsighl s oll li i issues, its, 
)l( )R pilillatt, lrs ide iilliirttt 

n ,tt gC luCtIC .l Cll its 
spCcific iidii.ic 1iir 'esCt..iCh Pic. inld lie 
orgatl/attiit tith ttiitag ttcntt ot ( )I ( ( ), fit ilteitr 

cm ntries. 'I lic ciscs \, ill lie +uli,,hdcl in 198)S. A list of 
the reports I tllo s. 

nomparati\ e StIIdy papers providing a systematic 
analsis acriiss flile case studies are a second product Of 
the study. Synthesizing the experiene of case study 
NARS. these papers pro\ide prtacticai; advice Itt research 
tt latin tit orgatti/ational alnd mtiantagerial issuestet'"as 
central to the ecfctisc intecration of OFCOR within 
their rese arlt s ems. T'Ihe ili tc. dehe loped are: 

I ) 	Altertili\ ,\rringements for Orcattizing OFCOR: 
(ttllparati'e Strengihs ainidt Wakiesses: 

2) 	Itlegrating OF'OI and Fxperitett Stationi 
Research: O~rvimizational and Managerial 
(Ctulsiderations: 

3) ( )rgliizatiina ntl ,latigcittctit oif Farmer 
(ollabot'tiotnt ill Research; 

-1) ( )gani/aitd I Martiguctiett (i Lohinkages between 
O C( ))I ilfld ]{XtCllsiOWl 

5) ( )rICiitiitt id Nlitiag,.itent oI(F OR Research 
Process itth l)eOCeilraliCd Field OpraiotiollS: 

l) I) \Cloplillcllti i N lillagCtICll Ot Ihitlilltl 
Resulics ill )FC R" 

IV 
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7) Financial Resou'rce Use and Management in We expect these ppcrs to he pUilislhcd dtilin 1988. 
OFCOR; They are working papers presenting the results of' the 

8) Management of Relations with Donors aid External analy sis tf the nine concieet ():( ( )R situatlio.ns. At tiis 
Sources of Knowledge: stage, they are intended to stilalilite.(dicusiou.ilnd 

9) Issues in the Institutional Developn-ent of OF1ORCO dehate: thcv are niot presented as stLat-of-the-art 
in NARS. pieces on these topics. 



OVERVIEW OF THE NINE CASE STUIDIES 
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The OFCOR efforts reviewed in ite cases arv ili setp,:, iti III ucinv antd e'. Chopin)i ( )1(( )R. lThc, also rcllct 
tie enIphasis assigled to ditferent olljicclee aid I lloa ltl Itie oll illoltJ. tiisl ill the tl'alli/atioll itl 
funttctions. aiLd the spcilic leIlcttldloLic,,ciplo\cd. ni:1Mitlcllent of ("()R. highlightI el profilee lihch 

They ll coil.lill, l,+ .eor.to tile jllral delllitioll of tile ,ilieilt fteatlues of each Case anl IAblc I pito'idc,
 

, ,OFCOR dCveloped for this ',(fil,.I lic eass rellccl a sNomeIkc. tescriptt\e idicatois lot ctiniparisoi acio
 
Variety of ilitit tltiotlal stlisll , ;tlh staeiLncl sesIsv
or . 

Latin America 

Ecuador I)epatinilnt is otuiiiit/cl 1tthe iiifomiil lccl '.ilh 
IeIfttIlIaIIi\es ill somI IIf the ICitils. 'Alllost all 

O( '-()R f .I tils l'ttf ,.tic ICes+i.cll ,CiClItiSI Ill dpat itil sit I ;I1eis coLnLuitll th o lit illIt otItiss .\%fill 
I'toil'an I( PI'. Plolt tIiit tlIC Il MsAsti ICi AI ell iI lil 1 ill sotMil sCiCiiellkii lthlts ( 'irltliti(ill 

l't ItlCCiOll . ill itoito tttti laIT11 'A iilhlli te l I\\CCIl te ls ' ilJ i 
1 
ts I Ilu iti tIplt Ot i i I1L i

Illti ittlt, NiIl'it I (II Itss e' i t AII o)lt CCeHllIi ,,Is 

{INII l. leh t i ftalo lm i , w.piness I i\ Ni\ isIlhli1( I '.,1"II.tits tim Nseti istll'C, Ill h Ifii1;11Ll 
101 IlC l lk li lld l ,lIJ.1''1 -Is_it tl tlld I\ I h tf's.ii.tt i te f ultttt ll)ll , \hlt t ies ." ( al;I+lllll 

i ,IC'iillll hl Idit ,tli i ItI1 lt'I I L stuIClti t" i i stt u ititl IIt II1 1 I )fItt( t . I s i .itIItIIII )' ldL'dtf 
t11 llI.'lth \I I l It itch Il ulll 1h I"A \%,IN I mll[dcl t ilt_: eetllli t is 2 s IIutIl 'lltest . s \ 1 ;I ' Is t C I li 

itdItif I Itt ICtJt ti' I Ill ld t l Ifh It +Illlntl-, lt W I}llmtt.ll tiltis. Ii t')I'ht" sI iiul ,h t ,is hxsut 

t t , tui tiI lsii u 'l~ , iti h.ll, t Ik 1 'tt 'i Itll s' i ,tI t , ((lR ' 

sfcititllIsufis si)ltI i 

etl tut 'tt ite~ lll. iltss\ htsl'll t tltsiiil'esfhil tittt It Is rI llll t ihss I ,,',.11,ititttt tit\hi 
Gu1atemlnal~ 

ilsshi~ufs'ttttit\ '' ~t tiiuts It r utlllittill tei. ttitil usst'l elt. tits '( lu{ 'tihlli ithit ll 
Ill lh L.1,1t<.]u 'i1.. lh il ' . l lh 111% l-'l+.l H11 1 111 1) I ., 

A ll (( ') W h +',~ .Im ,,MIC (t,;,turnI d;, .\ LV ' IMk+.il. (iL..P.11,1t,1 (III ) I t' L'uhIp,.d ;I 
it )IlItsh-IIf,-\ c~ll tI-()hil l ,tll I+'lltlull s.ttite ;~ u it ltlt h,+ ' t,+ lhalliil'ii mf,)h'l ,i,u I hIl l)L h . s ills~Iltl( ifit..t\ I11,+.',lttiittllt, (I11-Lillillti t'\ilhx .'11 Isiuu l tu1t1"s, tip lll', p Il1 S11itsiL, 1 , t lil ll 

1t ,u ',,l,,, 1 '\ + h ,.\ L () . ICd IlLI; Ic , .\I\,_'l ,h ,' 11( I l \i I Millt'. lc ,t. 1 ..rII ,..,Oh: I It)I 1l. Iu lCI'+.u 
,111 't' Al 111 l"++lt: IHI I Ih ' .. I,-I . ,J IC+ II)_CL hI . , l I, L Ith 1.11~l t' II h111'1-t. , , l It 111 l' _' , l It.,,t',1l L 11 

()I W)] llh i l 'lr O wl l I ct, h it l I,, %I .' 11i1112 )c l.'li 11 1i ll p l. II'II l , I ". 'l , \}lAII.1t, s %llA\ ll I, l lll I~-I t llil,.'l 

,111d lilt,' ' , ,.I .' l h I ]" ' m',,tt I ll I ]ll. I, x W I, ] IlIt+' u l , IIll,[ )Ht'I { I Hl I lllI I h !,ilt p llckl. %i ll\ 

l ,' ] IH h m'l.l L +I Ill III l-l lll 1t 1, II ll1 1tc+.]I ,\iil I - hhI Iql l il .t ,",.l, u lu tU ]i , I , ,hll %A111, 

dl(%dh.,%cl,)p,,d I~h\fi ll- t ~ l 'r lll 1 1, ' o m t IIl' , lM llLI] , l (1uhu1,11 iC''t,11.' tl.t. '1LIN I11C' I'+II ".C'I 

t.' l 1, l llt . ll llt 1O' Il tl ll 111 ll l t lll' M 11CIt. 11 ;i I d bL' II ll / l llm ill m ll'hit_ I .ll.M i I CL I", 

",llklc '. lilt 11IL'A.'11Mll 1xi I IlkI' lh tt1,1IIJ IL \dlI'll W+ II lII~ lh-' tlhe 

' 
]~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~Al I.IC ()Ih(I CIt'IIl 11~~ ~ ~ hi: t+I (IW\ IN 11,,i~ll nhu 11qHItA W.,ll,. )Jt.II I~il+ Il+IIIdt£ 11'\I1,. I I +I 

,
NC.I 'l l, IIl" In( Ic'k' ll.IIII_ \s\ hII , i +.,ii I1 .1 ,..'d ( )I ( W .'x'tI1I tl U',k I~ l .I lII 1 01' dI It+.t 11{tIl;I 1L,',, I ll . llhill 

Jli(Iml lm' IoH l ql;otl n, hll \\ }I , hI Ill, m lLd )I I Iin p'lim Ililll %%fllh.1 ,h',L CIIt,'( )lI ( ( k 11 llllI 1111111+ 

&. NW'" II IL. NCIu' IIL' I III.- N Lt'l l1I Mll ,Ilt_ , I 1 
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Africa
 

Senegal 


The Department oif" Rural SociologI oftthe Inslittat 
S61gilkl is de Recherelis Agricoles (ISRA )initiated ill 
OF(()R progralm in 1978. It is lit\opalt of the 
[)eparnent of'ProoduCetiOn S\,ICti, aId TCCliIIolog.\ 
T1'ran Icunment Rechcirchcs,i I iti.u (I)IRSI'. l)ip des 
S\StinIIIs tie PrOtlnueLiouI C Ic IrltI ti' TLChtiiolo,_is,, 
eill IIIal l ul. ill'M ilietU the Ioln Ii nietcail 
tleCparll l Ciitestil ilc i In l')5 iti.'i ,iiaiti .L\ 
retuianiAition iii ISR.\ tlc ilic itspict." of \VIlhil 
Iilik projic i. I )'Sl ' c . SS(iist;i(Cni \I Cii,, 

A\ al\sis (Ioop ((("AS. (ionpui('Cenltrl lI ..issel 
S.s 1itisct. t,,hree iintlllim ( )WIe;ilisciplmitir\l )1.( 
located at ilitasiiio 'llu,.i lttiliiu l lirclo-
c.onomnic" inilsis II.\ IF. ltiiCii dl'..\n ll , 

lmcrl-E~c~oniiii~h il.id I(li iobn M IhnilicItiIe 
I'sCeicl i. csC i the ( )(( )RIlhC ICIi,, R prii Of tihe 
I)RSI'. nliilC I C ( i('AS iildIhClil cc i._iili;iII liit ,. 

S.It:al is, titt'" 1i tiCeCisC the' clsi I'eiiitlan i l cct 
+ 
c 

tlilt iodl tihiitpleCunCitiiti ( )I( ( ' mtoiied\,t, to 


incl,il i c'i t inilltIdiClpliiti ,' i (ioIt ,,ciculiisl . tilt' 


i( \. Il sui)pIii is ihes alms. Also I
hiclhI Ik of thc Ie 

interest isSCuueual, e\pcriU ic ncV I tCjitIh'- hnOI11ndtI 

miid ii lti iphellapploich , to ot-hirti Ic ilh. 

zilllia
 

lhe Ieatlpmei cal Plunllil1.tItrates illrts'th (ARthlle-

resarcth c i) ((i i tlle/ill,Ilhe A R I. lintul 
IQ80.l is,,ili l m ilIc .i l ch p l!1,i1i1i ltldel th 'It'ilev IC 'i 


csMilCrli I til tiRl0ll i tte .\h ls Au lle'slitil 
latil tiiilnd c' li l i' cli tsl ll;ll tillotli\liltlll C to 


tle lalli, Inhe A RP I m iec.,iliuclullt
ll1 Ir ll c le-, 
hascd ill tile Cei'lllial it t'll tOfIc"L',llch sillltoll. , Icilln,+ 

Asia 

stngladeish s r' 

"The'Ballidaticsih Cawkt,l'ld\ l ll il., tleclu -iiIlln C'licllt jill 


ch iicti\ ilics, 3ali~lesc"h A,_,rrcs,,,t+, ill tihle ictullilill 

<cscirch hllslitlulC(BAR\lI).tihle cCl unill 
1,1r. (1the' 


).N A, RS+. IThe'( )ri-I ;rinlRL!C'alch I)1 Ii, lul((I)I-1(I) 

c\c'lu~kc Inillilalt:
i~Cl ct ill 19, , lill,, dict fhl ll-huil 

iCs+CillrCh ;li l 2 .1 
ill BA R I. ( )I ( 'I )R l+ ; it-t.. ( ila' 

j tlirc.staionslP andi sill)stililll,,h1111n " hich tile\ I 

selntists and fIild teclinicians at provincial e.xperimetnt 
stations. Fach leIallis ftLILdCed 1w a different lohror'. 

t\\o pilticuarl 

the formal intel+raliliof sociologists and tie inciusion o 
rteaeli-.,ieli.nioln liaisoilloliers in the itais. 

AIRPT Ihici lers interest ing innovations: 

Zjillibialh e 

z:C,inib:il ' l tllnc arc h lhi)C l it nd Specialuit 


Scrvices (I)R&SS adoptlcd (C)l ()R ill 18)(1 at 
strIllev foireoriciitiii2 rsC:tlll t ine'ctle itls t, 

t ill teiahl initer, Inthe eaiuiiin;il cis. [his \tis 
' rlespolnse ti tihe ipOS-ilLlc)CIIdeiteCL ili;i l piolicV to 

einphisi ,,iotifur dehelptitll- this secio. 

Tlhor,' is ni inteCINratl ( )l 11tolaln. S.,Cl'a! 
re arclhislitllle iltIl lio0n,, illaitl a spcCihitiCd 
I;irnitil SLsetis R c ' I [lt (I SRI.I )Ihi\. 

de cIopCd inleItClfe[Iti iniitie\ C. Ilhe casCe stld 

C'\tttit',s () ill. * itid r iiistituot. -'(), in the [SRI I IJ 
thC ('ottht R.search litstiuCi th :\ie l 1n1t\lI+tstitiutc 

th p l ttth ? ItnstIiUjC. hutl a tetiiOitull resctach 
,


stiltii. I. I SfI ipro . i ll111ilil IOIp rOI*iitdes itN to 

antalsC the iltleiiittllaint intl iltcuratliitn ll(it( )COR 

tintder eL aClill tiOtLoI',tll ''lniing r'se;irt',. t!i'ilCt or 

ill ll \\ ihan ii lulc inmllilili il. 

o
I ti l i illt tihl t iL ,iut'iii tes 

Mli iCirtil'. l'ilt illRtihsiic-tki ,Criirsnts 

I C i illic[rt_.aiillii-l a1, isoi l ttitill tl-h ih. It ho FSoil 
COIulsi,,l CaI lSLi hJ1dill tihl, (1 it Lmiu I +ihlI.lIC';Ifll 

,slittll lLMOlir'' iitlil I ,iIlitCl s\ 

lcchniciilnll ic llI ,hiitl ['
;I,,ltlf,,+ llll,
 
,

th ipCC ll iilli tst-it intmlo:ite tiu.i ll e.!cr iiiiel , 

hnicinin l aii the lupt rescmurtcai and 83it 
III i- lillnml lestill sile, 

lhe ( lliM 1,ut11,,i1 o~ld-:,+p~louraln,,:ln1CI four ki,,tlnc'l 

rn!vlli-hloc t.',linw Soil IFeilili aid soliliionll1 of111hC 


Q II lu11C i,.lidliULC:I
I C', 1,li I LOIic IihC( )11-1:1uIln 'lial 

I )i%N oll !lOPPll1 ti1. cL. ,,,.Ni I t,w,iichl 

tilellRl ! iill .; illl.illc,,li! idt\ Cliiicatioln oiftih 

ic';ilI 'lwdw l O tl ' ,ipltli;iln ;itli~ ieci 'I& V! 


Vill
 



Extension Research Progran. An important aspect of 
the I angladesh case study is its analysis of tile 
consoliditiilnof these diflerent approaches to OF)COR 
uindtr comntmon malnn wetm'ci. 

Indonesia 

OFCOR i,.impicillnt.d ill Iidoille i Agencyv tor 

Agriculllurdl Rescarld )i )eslllcnt (AAR )) il 

sb-programsii o1 the eolnodjt11v inlltitute',. i!nd(1IlsO in 
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PREFACE
 

Le Sdndgal a une longue histoire de recherche agricole adaptive
 
conduite chez les agriculteurs. Avec la crdation, en 1968, d'un
 
nouveau "Projet d'Unitds Exp6rimentales," cette recherche adaptive
 
s'est 6tendue pour inclure les considdrations socio-6conomiques. Au
 
sein de l'Institut S~ndgalais de Recherches Agricoles (ISRA), les
 
experiences en milieu rdel, 
sur "ferme rdelle" et A "l'dchelle
 
rdelle," ont prdpard le terrain pour le d~veloppement ultdrieur de la
 
recherche en milieu r6el, orientde sur l'utilisateur.
 

En ddpit de cette tradition, l'institutionnalisation de la
 
recherche interdisciplinaire et en milieu rdel par le biais du
 
Dpartement des Syst~mes de Production et de Transfert des
 
Technologies de l'ISRA a dt6 difficile. Ce d~partement, comprenant la
 
recherche th~matique appliqude et la recherche en milieu r6el, 
a dt6
 
cr66 en 1982 dans le cadre d'une rdorganisation majeure de I'ISRA lide
 
A un grand projet coordonnd par la Banque Mondiale impliquant de
 
nombreux donateurs.
 

Le cas du Sdndgal, plus que les autres cas dtudids par I'ISNAR,
 
est centrd explicitement sur les probl]mes organisationnels et
 
politiques affectant lacceptation au sein d'un systbme national de
 
recherche agricole, d'une mdthode de recherche en milieu rdel,
 
orientde sur l'utilisateur. L'exp6rience de l'ISRA offre aux managers
 
de la recherche des 
legons uniques sur la difficultd d'introduire,
 
comme 616ment d'un changement organisationnal majeur, un programme de
 
recherche en milieu rdel, 
orientee sur l'utilisateur. Cette dtude de
 
cas examine en d6tail comment les divers changements politiques, la
 
pression des donateurs et les rdorganisations continuelles au sein de
 
l'ISRA ont influenc6, et souvent entravd, le ddveloppement et
 
l'int6gration de la recherche en milieu tdel.
 

Au Sdndgal, l'institutionnalisation de la recherche 
en milieu
 
r6el, orientde sur l'utilisateur exigeait que les diffdrences entre
 
les mdthodes franqais et amdricaine de la recherche-syst6me soient
 
r6solues. L'dtude de cas 
examine la fagon dont les managers ont
 
conduit le difficile processus consistant t s6lectionner dans les deux
 
traditions mdthodologiques les 6ldments les plus pertinents pour
 
d6velopper une methode sp6cifiquement sdn6galaise, adaptde aux
 
objectifs de la recherche de IISRA et aux conditions
 
institutionnelles.
 

L'expdrience s6ndgalaise offre dgalement une anelyse et des
 
legons prdcieuses pour l'organisation de la recherche en milieu rdel,
 
orientde sur l'utilisateur. Le Ddpartment fonctionne 
avec trois
 
grandes dquipes r6gionales, comprenant au moins cinq sp6cialistes dans
 
diverses disciplines. Ces equipes sont soutenues, pour les aspects
 
techniques at de gestion, par un groupe interdisciplinaire central de
 
scientifiques experiment6s. Ce cas montre que des dquipes importantes
 
offrent davantage de capacitd et de comp6tence pour t aiter et rdgler
 
les probl~mes complexes de la recherche en milieu rdel. 
 En
 
contrepartie, ces 6quipes demandent une 
attention significativement
 
plus grande de la part de 
la direction afin d'assurer l'intdgrit6 de
 
chacune et un fonctionnement efficace.
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L'expdrience de I'ISRA est unique par l'attention portde pour 

lier la recherche en milieur rdel A la ddfinition des politiques 
L'association du Bureau d'Analyses Macro-Economiquesagricoles. 


(BAME) avec le D dartement des Syst~mes de Production a
 

considdrablement amnliord la capacitd A relier les 6tudes macro

dconomiques aux rdsultats et informations produites par la recherche 

en milieu r~el. 

Le ,hapitre 1 fournit une vue d'ensemble succincte du secteur
 

agriL-Le au Sdndgal et ddcrit le potentiel agricole des diff6rentes
 
Une attention particuli6re est portde
zones agro-6cologiques du pays. 


A la zone sud ou encore zone de Casamance, oala diminution de la
 

pluviositd a provoqud des changements majeurs dans les syst~mes
 

traditionnels de production du riz pluvial.
 

Le chapitre 2 examine le contexte historique et institutionnel
 
en milieu rdel, orientde sur
dans lequel s'est d6velopp6e la recherche 


Cet historique aide A comprendre les orientations
l'utilisateur. 

actuelles d3 la recherche A l'ISRA, de m6me que ses probl~mes de
 

ressources humaines et financibres. Jusqu'en 1960, le S~n6gal faisait
 

partie du syst~me f~dral frangais de recherche et de ddveloppement
 

agricole pour l'Afrique occidentale. A l'indpendance, le Sdn~gal
 

tout comhe ses voisins francophones, hdrite seulement des structures
 

de recherche sises dans ses limites nationales. Ainsi, le Sdn6gal
 

b~ndficie d'une forte capacitd de recherche vdtdrinaire alors que la
 

zootechnie est un point fort au Mali.
 

Le chapitre 2 fournit aussi une analyse des probl~mes de
 

ressources humaines A l'ISRA et de leurs liens avec la presence de
 

scientifiques 6trangers. Le chapitre ayant pour th~me la
 

"s~ndgalisation" de la recherche agricole et la presence continue de
 

scientifiques 6trangers est crucial pour comprendre le ddveloppement
 

de la recherche en milieu reel, orientde sur l'utilisateur au S6n~gal.
 

Le chapitre 3 traite de l'organisation et de la gestion du
 

Dpartement des Syst~mes de Production, base de la recherche en milieu
 

r~el, orientde sur l'utilisateur a l'ISRA. Le fonctionnement du
 

en d6tail, de m6me que celui de chacune des
D~par:ement est analysO 

trois dquipes r6gionales. Une attention particuli6re est portde aux
 

probl~mes de gestion du personnel, de gestion des dquipes
 

interdisciplinaires et A la question des diffdrentes relations
 

les agences r~gionales de transfert de technologies.
d~veloppdes avec 


Conformment au cadre analytique commun A toutes les 6tudes de
 

case, le chapitre 4 fournit une analyse succincte des performances de
 

sept fonctions clds de la recherche en milieu rdel, orientde sur
 
La contribution
l'utilisateur, identifi6es dans l'dtude de l'ISNAR. 


de ha recherche en milieu rdel A l'laboration des politiques de
 

Pour chaque fonction,
d~veloppement agricole est 6galement examinee. 


les auteurs analysent les facteurs d'organisation et de gestion qui
 

affectent ses performances, et tirent les legons essentielles de
 

1'exp6rience s6n~galaise.
 

Le chapitre 5 conclut de fagon intdressante et inattendue l'6tude
 

de cas. Les auteurs reconnaissent que leur rapport constitue une
 

analyse s~v~re de l'ISRA et de l'institutionnalisation de la recherche
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en milieu r6cl, orientde sur l'utilsateur. En consdquence d'une
 
presentation honndte de ce que ses efforts faillirent d'accomplir,
 
I'ISRA apparait comme une institution vuln6rable et l'institution
nalisation de la recherche en milieu r~el comme une entreprise
 
seulement partiellement rdussie. Tout en prdsentant des propositions
 
concretes d'organisation et de gestion pour renforcer la recherche en
 
milieu rdel, orientde sur l'utilisateur dans I'ISRA, les auteurs
 
concluent sur des aspects strategiques beaucoup plus larges.
 

ls scutiennent avec que l'dvaluation de l'exprience sdndgalaise
 
doit dtre conduite sur un plus long terme et dans le cadre plus large
 
du contexte institutionnel de I'ISRA. Nombre des objectifs initiaux
 
fix6s pour la recherche en milieu rdel, orientde sur l'utilisateur
 
nont pas encore 6t6 atteints; mais ces objectifs n'dtaient pas
 
r~alistes dtant donnd la capacitd et l'expertise de I'ISRA A l'dpoque.
 
Toutefois les auteurs soutiennent que l'expdrience d'int6gration de la
 
recherche en milieu rdel, orient6e sur l'utilisateur a poussd IISRA
 
dans une direction qui, avec le temps, en fera une institution de
 
recherche plus forte, capable de faire face aux difficiles probl~mes
 
de l'agriculture sdndgalaise.
 

Les auteurs concluent que le ddfi actuel pour IISRA est
 
d'exploiter cette experience pour renforcer sa capacit6 de recherche
 
et en am6liorer la pertinence et l'efficacite.
 

Susan Poats
 
Coordinatrice de lEtude de Cas
 

Deborah Merrill-Sands
 
Chef du Projet ISNAR
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CHAPITRE UN 

LE CONTEXTE NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRICOLE
 

I. ENVIRONNEMENT GEOCRAPHIQUE ET ECONOMIQUE
 

A. Le Cadre Physique et Climatique (Voir Carte 1.1)
 

Le S6n4gal se trouve A l'extr~mitd Ouest de l'Afrique, limit6 au Nord
 
et au Nord-Est par le fleuve qui lui 
donne son nom et qui constitue la
 
fronti6re avec la Mauritanie. A l'Est, la Faldm&, affluent principal

du fleuve Sdn6gal, ceonstitue la fronti~re avec le Mali. 
 Au Sud, la
 
Guinde-Conakry et la Cuin6e-Bissau sont les pays frontaliers. La
 
Gambie constitue Lindoigt enfonc6 dans le ventre du pays 
et isole le
 
Sud, A fort potentiel agricole, du Centre et dU Nord du Pays.
 

A l'6chelle de l'Afrique, le km2pays avec ses 196.161 est de faible
 
6tendue. Ii 
 est en majeure partie constitu6 par Line cuvette dont les
 
bords se relevent faiblement A l'Ouest et davantage l'Est. 
 C'est un 
pays de plaines et de bas plateaux atteignant rarement 100 m 
d'altitude, aux sols cuirass6s ou dunaires. 

1. Les principales r6gions climatiques (Voir Carte 1.2) 

Le climat du Sdn6gal est caract6ris6 par deux saisons bien
 
diff6renci6es: 
une saison s~che de novembce A juin et une saison des 
pluies dont les pr6cipitations diminuent en fr6quence et en volume du 
Sud au Nord (1.300 in r6partis en quatre mois au Sud; 300 mn 
concentrds en un mois et demi au Nord). Un d6ficit pluvioindtrique
 
prononce s6vit depuis les ann6es 1970 dans 
 le pays. Entre 1966 et
 
1980, la s6cheresse a frappd Line 
 ann6e sur deux en moyenne et la 
production agricole a connu des fluctuations dramatiques. 

B. La Population 

La population 6tait estim6e A 6.480.000 habitants en 1986. La densitd
 
moyenne est de 33 hab/km2 
et la population est in6galement rdpartie.1
 

(Tableau 1.1)
 

ILa migration des campagnes vers les villes (Dakar principale
ment) est tr~s importante; la rdgion du Cap-Vert accuse 
un taux de
 
croissance d~mographique sup6rieur A 3,5% contre 2,4% pour les 
zones
 
rurales.
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Tableau 1.1. Densit6 de Population des Rdgions Administratives
 
(Hab/km2 ) 

Cap-Vert 2743 Ziguinchor et Kolda 31 
Thins 130 Louga 17 
Diourbel 116 Saint-Louis 14 
Kaolack et Fatick 54 Tambacounda 6 

Environ 60% vivent dans la partie cantrale du pays, dont un tiers dans
 
le Cap-Vert. La population urbaine reprdsente un tiers de la
 
population totale, concentrde surtout A Dakar, Id capitale. Le taux
 
de croissance a 6t6 d'environ 2,9% de 1976 A 1985; le taux de natalitd
 
s'6lve A 4,8% contre un taux de mortalitd de 1,9%. L'esp~rance de
 
vie A la naisLance est estimde A 48 ans. La poptilation est tr~s
 
jeune: 66% ont moins de 25 ans.
 

Le S~n~gal pr6sente une certaine diversit6 ethnique Wolofs, S~r~res,
 
Toucouleurs, Peuls, Soninkds, Diolas et Mandingues sont les groupes
 
importants. En dehors des Toucouleurs et des Peuls qui partagent la
 
m~me langue, chaque ethnie a la sienne et occupe une r6gion assez bien
 
ddlimitde du territoire national. Les Wolofs dominent dans le Bassin
 
Arachidier, le Delta du fleuve S6ndgal et dans les villes. Les
 
S~r&res se aoncentrent dans le centre et l'Ouest du Bassin Arachidier.
 
Les Toucouleurs se concentrent surtout dans la Moyenne Vallde, les
 
Soninkds dans la Haute Vallde. Les Peuls, plus dispers6s, sont
 
nombreux le long de !a vall~e, largement dominants dans la Zone
 
SylvoPastorale du Ferlo et majoritaires en Haute Casamance. Les
 
Mandingues sont concentrds en Moyenne Casamance et au Sdndgal-

Oriental. Les Diolas sont dominants en Basse Casamance.
 

La langue Wolof, A cause de l'importance de ce groupe ethnique et de
 
l'anciennet6 de ses relations avec les colonisateurs, est devenue la
 
langue des villes et est de plus en plus utilisde comme deuxi~me
 
langue par les autres ethnies.
 

C. Princiiaux Indicateurs Economiques (1985)
 

Pays sah~lien dans sa plus grande 6tendue, le Sdn6gal se caract6rise
 
par des ressources naturelles tr~s limitdes (A l'exception des
 
ressources halieutiques) et une extreme d~pendance de ses ressources
 
agricoles. Les infrastructures et les 6quipements dont le S~n~gal et
 
Dakar ont bdndficid du fait du leadership 3xerc6 au sein de la
 
F~dration de l'Afrique Occidentale Frangaise, ne lui ont pas permis
 
de s'affranchir de cette situation. Apr~s l'inddpendance, les
 
industries de substitution ont vu leur marchd se r6tr6cir au Sdndgal
 
et beaucoup d'infrastructures et d'6quipements ont paru trop grands
 
pour les ressources du pays.
 

Le produit int6rieur brut, qui 6tait de 1209 milliards de FCFA (en
 
Francs courants) en 1984, a quintupld entre 1965 et 1984. Mais depuis
 
1960, c'est un des plus bas taux des pays africains qui n'aient pas
 
6td affectds par la guerre. Sa croissance en valeur rdelle a dt6 de
 
2,1% entre 1979 et 1985, avec des variations tr~s importantes d'une
 
ann6e sur l'autre A cause des s6cheresses rdp6t6es.
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LE SENEGAL: CARTE ADMINISTRATIVE 
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LE SENEGAL: ZONES AGRO-ECOLOGIQUES 
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La part du secteur primaire dans le PIB est limitde. Elle a dt6 en
 
moyenne de 20% entre 1976 et 1984 et est en dtclin constant alors que
 
le secteur emploie plus de 65% de la population. Le PIB du secteur
 
primaire a 6t6 multipli6 par 3,4 entre 1965 et 1984, celul du secteur
 
tertiaire l'a 6td par 4,8 et celui du secondaire par 7,3.
 

En francs constants, le PIB du secteur primaire a quasiment stagn6
 
alors que la population rurale augmentait de 50%. Le PIB per capita
 
est de lP.500 FCFA en francs courants mais en francs constants, il
 
est passd de 94.539 FCFA A 84.427 FCFA entre 1965 et 1984, soit une
 
baisse de 10% environ. La BIRD estime le revenu per capita A US $390
 
en 1984, soit A peu pros la moitid de celui du Cameroun et de la
 
C6te-d'Ivoire qui avaient des revenus per capita infirieurs A celui du
 
S6nigal en 1960. Ainsi entre l'indpendence et aujourd'hui, le
 
Sdndgal a r~trograd6 dans le classement des pays de l'Afrique de
 
l'Ouest suivant leur revenu per capita.
 

Selon la BIRD, les 20% de la population A bas revenu, essentiellement
 
agricole, ne disposent que de 6,25% du PIB alors que les 20% de 
la
 
population A haut revenu disposent de 32% des revenus. 2
 

Le Septi~me Plan de Ddveloppement Economique et Social (1985-1989)
 
rdsume ainsi les caractristiques du systme economique s6ndgalais:
 
(i) une forte sensibilit6 de la croissance aux variations de la
 
production et de 1'exportation des produits de rente; (ii) une
 
vulndrabilitd croissante aa climat, aux cours mondiaux et aux taux
 
dintdrft; (iii) une utilisation peu productive des ressources tir6es
 
de l'aide extrieure surtout; (iv) une rdpartition indgale du revenu
 
national au ddtriment des populations rurales et au bdndfice do la
 
consommation urbaine; (v) une absence d'dpargne nationale; (vi) une
 
population qui croit aussi vite sinon plus que le produit national.
 

Le tableau ci-dessous montre la contribution des diffdrents secteurs A
 
la croissance du PIB entre 1973 et 1982.
 

L'dvolution des soldes caractdristiques de la balance des paiements du
 
Sdndgal montre:
 

(i) Une forte ddgradation de la balance commerciale A partir de
 
1977 due essentiellement A une chute des exportations de produits
 
arachidiers. Los importations sont constitudes principalement par les
 
produits pdtroliers, les produits alimentaires et les machines et
 
appareils divers. Les exportations constituces surtout des ptoduits
 
arachidiers, des produits de la p6che, des produits petroliers et des
 
phosphates.
 

211 n'existe pas d'6tude d'ensemble sur l'dtat nutritionnel de la
 

population sdndgalaise. Les quelques etudes partielles disponibles
 
indiquent une sous-alimentation saisonnibre entre inai et octobre en
 
milieu rural et natamment des cat6gories les plus voln6rables. On
 
constate une malnutrition chronique qui touche des familles pauvres on
 
milieu rural et urbain, des carences en vitamines, et des disparitds
 
r6glonales.
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Tableau 1.2. Croissance du PIB des Diffdrents Secteurs de l'Economie
 
1973-1982 (%)
 

Secteur Taux de Croissance Taux
 
du PIB d'Investissement
 

Secteur Primaire 1,5 8,7
 
Industrie 
 4,3 21,7
 
Energie 4,3 
 35,2
 
BAtiments et Travaux 
 5,5 17,2
 

Publique (BTP)
 
Transport 
 2,7 30,2
 
Services Commerciaux 5,1 19,2
 
Services Non-Commerciaux 5,6 16,6
 

TOTAL 3,2 
 17
 

Tableau 1.3. Postes Principaux de la Balance des Palements
 
(en milliards de FCFA)a
 

1973 1977 1980 1981 1982 1984
 
Balance des marchandises -45 -26 -104 -135 -119 -107
 
Balance des services +10 -17 -12 -27 -21 -66
 
Balance des transferts +13 +26 +25 +42 +45 +66
 
Opdrations courantes -22 -17 -91 -120 -95 
 -107
 
Balance des capitaux +14 +14 +65 +71 +61 +80
 

aChiffres provisoires
 
Source: VIIme plan.
 

(ii) Une d~gradation de la balance des services A cause de la
 
progression des intdr~ts de la dette ext~rieure.
 

(iii) Un d6ficit trbs important de la balance des opdrations
 
courantes.
 

(iv) Pour faire le tour des dds6quilibres de ldconomie et des
 
finances s~n6galaises il faut y ajouter les finances publiques en
 
ddficit constant et qui laissent une capacitd d'investissement trbs
 
faible A l'Etat.
 

(v) La dette extdrieure quf serait pass6e de 16,4% du PIB en 1973
 
A 75% en 1984. 
 Le service de la dette atteint 29% des recettes
 
budgdtaires malgrd son rd6chelonnement.
 

II. APERCU DU SECTEUR AGRICOLE
 

A. Le Secteur Agricole
 

La part du sous-secteur agricole dans le PIB a dt~e de 12% en moyenne
 
entre 1976 et 1984, mais connait de3 fluctuations importantees dues A
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la s6cheresse: avec un minimum de 7% du PIB en 1984 et un maximum de
 
18,4% du PIB en 1977. L'agriculture constitue une source directe de
 
revenus pour plus de deux tiers de la population s6ndgalaise; elle
 
occupe environ 1.700.000 actifs soit 69% de la population active (84%
 
en 1960).
 

En 1984, les revenus bruts des paysans ont baiss6 de 35% environ et
 
les exportations agricoles (arachide et coton) ont chut6 de 47% en
 
volume. La valeur ajoutde de l'agriculture a dtd en moyenne de 95,7
 
milliards de FCFA (francs constants 1982) au cours du Sixime Plan,
 
soit environ 14.800 FCFA par tote. Elle a baissd de 5% entre 1979 et
 
1984.
 

L'6volution des superficies cultivdes de 1961 A 1985 montre une
 
remarquable stabilitd; la moyenne sur cette pdriode est de 2.352.000
 
ha dont 52% occupdes par les cultures vivri~res.
 

B. Agriculture et D6veloppement
 

La production agricole sdnegalaise est essentiellement constitude par
 
les cultures pluviales qui reprdsentent 90% de la production agricole
 
totale et 90% des cdreales produites localement. Les surfaces
 
amdnagdes pour les cultures irrigudes sont de lordre de 36.000 ha
 
dont 7.000 ha consacrds A la canne A sucre. Suivant le tableau en
 
Annexe I, les cultures principales reprdsentent en moyenne 2.352.000
 
ha/an dont 1.228.000 ha consacrdes aux cultures vivrieres: larachide
 
repr6sente 50%, le mil/sorgho 40%, le riz 3%, le mais 4%, le coton 2%
 
et le nieb6 2%. Les ihgumes d'hivernage et de contre-saison, les
 
fruits et le manioc repr~sentent des surfaces tres faibles.
 

Les quantites de cdrdales produites sur la pdriode du Sixieme Plan
 
(1981-1985) sont estim~es en moyenne A 611.000 tonnes par an dont
 
544.000 tonnes de mil-sorgho, 121.000 tonnes de riz-paddy, 82.000
 
tonnes de mais; la quantit6 de nidbe produite a dtd de 18.000
 
tonnes/an. La production d'arachide s'est etablie en moyenne A
 
787.000 tonnes par an, celle de coton A 46.000 tonnes.
 

L'arachide a occupd en moyenne 1.037.000 ha par an, le coton 38.000 ha
 
par an. Les rendements ont etd respectivement de 760 kg/ha et 1.201
 
kg/ha.
 

Les productions et les rendements connaissent cependant de fortes
 
variations. Sur les dix derni6res annees, le rendement moyen de
 
larachide a diminud, celui du mil/sorgho, du riz et du mais ont
 
leg~rement augmentd. Le rendement moyen du coton augmente et fluctue
 
moins.
 

La production de viande varie entre 65.000 et 75.000 tonnes par an et
 
se r~partit comme suit: viande de boeuf 59%, mouton et ch~vre 18%,
 
volaille 12%, autres 11%. Cela correspond A une consommacion
 
individuelle de 12/18 kg de viande par an (Abt 1985).
 

L'agriculture est aujourd'hui au centre des pr6occupations du
 
gouvernement. De l'ind~pendance A 1980, celul-ci a mene un programme
 
extr~mement cotiteux visant A organiser la production et la
 
commercialisation, A accroitre et diversifier celle-ci, et a 6quiper
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le monde rural en facteurs de production. Cela s'est fait par la
 
creation progressive d'organismes publics: une socidt6 d'encadrement
 
et de vulgarisation dans chaque grande r6gion agricole; un Office
 
National de Coopdration et d'Assistance au Ddveloppement (ONCAD),
 
charg6 d'un vaste programme d'approvisionnement A crddit des
 
producteurs en intrants agricole, (Programme Agricole); de la
 
commercialisation des produits agricoles et de l'encadrement des
 
coopdratives; l'organisation syst6matique des producteurs en
 
coopdratives; et, un institut de recherches agricoles.
 

Cette politique s'est traduite par une dtatisation importante du
 
secteur agricole, des effectifs pldthoriques et coCiteux, des
 
organismes A l'efficacitd douteuse en termes d'augmentation de la
 
production et de la productivitd agricoles, des charges financibres
 
ddpassant les capacitds de l'Etat et obligoant A un recours
 
systdmatique A l'c.ide extdrieure, enfin une accumulation de dettes de
 
la part des paysans. L'6chec de cette politique a amend le
 
gouvernement A suspendre le Programme Agricole, A dissoudre l'ONCAD et
 
A s'engager dans une politique d'ajustement pour faire face A la
 
crise. Les plans suivants ont etd ndgoci6s avec les bailleurs de
 
fonds: Programme de Stabilisation de 1979, Plan de Redressement
 
Economique et Financier de 1980-85, Programme d'Ajustement Economique
 
et Financier A Moyen et Long Terwe 1985-1992.
 

Dans ce cadre, le Gouvernement a adopt6 en avril 1984, une Nouvelle
 
Politique Agricole (NPA).
 

Les objectifs poursuivis sont:
 

1) La couverture de la demande alimentaire grace A 
laccroissement, la diversification, et la sdcurisation de la
 
production agricole (vivridre surtout), au ddveloppement des cultures
 
pluviales, et irrigudes; A la rdorientarion de la consommation vers
 
les produits locaux;
 

2) L'accroissement du niveau de vie du monde rural par: une
 
politique de prix r6numdrateurs, une meilleure productivitd, une
 
meilleure organisation des fili6res des diffdrents produits, le
 
renforcement des infrastructures sociales;
 

3) La responsabilisation des producteurs par le transfert de
 
certaines fonctions producrives aux structures paysannes. Elle sera
 
sous-tendue par la mise en place d'un credit agricole adapt6 et d'une
 
formation addquate permettant aux paysans de gerer leurs activitds;
 

4) La redynamisation du secteur grace A l'insertion des 
commergants et entrepreneurs privds dans l'approvisionnement en 
intrants, la production, la commercialisation et la transformation des 
produits agrhcoles; 

5) La limitation des t~ches des socidtes r6gionales de
 
ddveloppement rural aux fonctions de service public (vulgarisation,
 
formation, etc.) et donc la rdduction de leur personnel;
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6) La protection et la rdhabilitation du milieu naturel par le
 
biais principalement du remembrement et de la conservation des terres
 
A vocation agricole;
 

7) La rdduction du ddficit de la balance commerciale par la
 
substitution aux importations des productions nationales, un meilleur
 
dquilibre des filires d'exportation (arachide principalement), la
 
diversification des productions, la modification des habitudes
 

alimentaires." (MDR, 1984)
 

En 1986, le S6n6gal a dlabord un Plan Cerealier qui vise la rdali
sation d'un taux d'autosuffisance cdr6ali6re de 80% en lan 2.000
 
grAce essentiellement A une combinaison de 1 intensification des
 

cultures pluviales et l'extension des cultures irrigu~cs. Cet
 
objectif pose des probl~mes ardas qu'on examinera ci-dessous.
 

Les investissements publics dans le secteur primaire sont restes
 
autour de 20% entre les IV, V, et Vleme Plans de D~veloppement.
 

L'essentiei, soit environ 20 jmi1li.rdq de FCFA/an. a 6td investi dans
 
l'agriculture Jont 8 milliards pour les cultures irriguees dans la
 
vallde du fleuve Sen6gal (Abt, 1985).
 

Le Septi6ine Plan (1985-1989) prdvoit des investissements estimds A 645
 
milliards de FCFA, dont 200 milliards de FCFA pour le secteur
 

primaire. Les investissements pr6vus doins le secteur agricole
 
s'e16vent A 91,5 milliards de FCFA soit 46% des investissements du
 
secteur primaire et 14% des dotations du Septieme Plan.
 

Malgr6 les investissements limit6s, les produits agricoles ont
 
toujours joue un r6le important dans le commerce exterieur du 
Senegal.Z Les produits arachidiers ont traditionnellement constitud 
la premi6re source de devises, mais leur part relative diminue avec
 

lessor de la p6che. Ils ont reprdsente 46% des exportations au cours
 
du Quatrieme Plan, et 27% durant les trois premieres annees du Sixi~me
 
Plan. La part des produit., halieutiques est respectivement passde de
 
8,5% A 25,4%. Les exportations de coton ont ddclin6 entre 1977
 

(12.600 tonnes) et 1981 (4.200 tonnes) pour remonter ensuite. Le
 
Sendgal exporte aussi des legumes et des fruits frais. Leur volume
 
atteint rarement 10.000 tonnes. L'ensemble des exportations
 
sndngalaises de produits agricules connait de grandes fluctuations en
 
volume, en valeur absolue et en valeur relative, dues A la
 
pluviometrie et aux variations des cours mondiaux.
 

De 1969 A 1985, les importations cdrdalieres (riz, b16) sont pass~es
 
de 260.000 A 450.000 tonnes par an, progressant plus vite que la
 
croissance demographique. Les importations de c6rdales par t~te se 

3C'est la France qui dans la deuxiemo moiti6 du XIX4me si~cle a 
introduit l'arachide comme culture de rente au S6negal. En 
contrepartie de l'arachide produite pour l'exportation, la France
 
importait du riz brise de 1 Indochine pour la consommation urbaine. 
Apr~s l'ind6pendance, la culture du coton a 6t6 d6velopp6e dans le Sud 
du Bassin Arachidier et surtout au Sdngal-Oriontal et en Haute 

Casamance ainsi quo la culture de lgumnes et fruits dans le Cap-Vert 
en partie pour l'exportation. 
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Tableau 1.4. Obectifs de Rendements C~rdaliers en l'An 2000
 

Cultures Rendement actuel Rendement An 2000
 

Mil 	 500 Kg/ha 700 Kg/ha
 
Mais 	 1100 
 1500
 
Riz pluvial 750 2000
 

Source: 	 Minist6re du Ddveloppement Rural. Etude du Secteur
 
Agricole, Plan Cdr~alier, 1986.
 

sont 6lev~es en moyenne A 70 kg par an au cours du Sixi~me Plan.
 
L'aide alimentaire sur la pdriode 1980-1984 s'est dlevde A 80.000
 
tonnes par an. Le S~n~gal importe aussi plus de fruits et lgumes

qu'il nen exporte: entre 80.000 et 51.000 tonnes par an entre 1977 et
 
1982 (oignons et pommes de terre essentiellement). Depuis 1978, les
 
exportations de produits agricoles ne 
couvrent plus les importations
 
de produits alimentaires.
 

L'6volution de la production cerdali6re est faible comparde A la
 
croissance d6mographique Pt ne couvre actuellement que 52% des besoins
 
alimontaire. Le taux de couverture de 80% des besoins en l'an 2000
 
que s'est fixd le gouvernement suppose une augmentation de 1.040.000
 
tonnes de la production annuelle de cereales. Cette augmentation est
 
espdrge d'une intensification des cultures permettant une dldvation
 
des rendements moyens de toutes les cultures et surtout de l'extension
 
des pdrim~t-es irrigues dont lessentiel sera consacr6 A la double
 
'iziculture, au mais et au sorgho.
 

La plupart des etudes sur la question (Abt, 1985; Martin, 1986)
 
trouvent 	ces objectifs peu r6alistes. Les hypoth~ses d'utilisation
 
d'intrants, d'3xtension des surfaces en pluvial et en irrigud, de
 
technologies disponibles et d'acc~s A ces technologies sont jugdes
 
trop optimistes. Enfin, de 
tels objectifs ne seraient pas souhaitable
 
en terme davantages compar6s pour le Sdn6gal car is aboutiraient A
 
affecter des ressources rares A des investissements qui ne sont pas

forcement les plus rentables. Les bailleurs de fonds proposent donc
 
depuis quelques ann6es au S6negal de raisonner en terme de s~curitd
 
alimentaire et non d'autosuffisance alimentaire.
 

C. Les Ressources Naturelles
 

Les disponibilitds en terres cultivables sont limitdes. 
 D'apr~s le
 
Septi~me Plan, elles sont estim~es A 3,7 millions d'hectares, soit 19%
 
de la superficie du Sdndgal dont 2,4 millions d'hectares (65% des
 
terres cultivables) ddjA exploitds. Les perspectives de mise en
 
valeur de terres nouvelles int6ressent la vallde du fleuve Sdndgal, le
 
S~n6gal-Oriental et la Casamance. 
Mais en dehors des amdnagements

irriguds, cc sont des terres marginales, sols peu profonds et sols de
 
pente, qui seront ddfrichdes et mises en culture.
 

La superficie exploite sous irrigation est faible: 36.000 ha en 1985,
 
soit 1,6% des surfaces cultivdes; le reste des terres, soit 98,4%, est
 
exploit6 sous pluies. Les superficies potentiellement irrigables sont
 
n6anmoins estim~es A 240.000 ha pour la rive gauche du S~n~gal et
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20.000 A 30.000 ha au Sdndgal-Oriental et en Haute Casamance. 
Les
 
r~serves sylvo-pastorales et les fordts classdes occupent 20% de la
 
superficie totale du pays.
 

Le S~n6gal est habituellement divis6 en cinq grandes r6gions
 
agroclimatiques:
 

1) La Vallde du Fleuve Sdndgal est constitude par les terres
 
alluviales bordant le fleuve. 
On la divise en gdndral en trois
 
sous-rdgions: le Delta, la Moyenne et la Haute Vallde A cause de 
la
 
pluviomdtrie, des populations et des syst~mes de production. 
Le
 
climat est de type sahdlien, la pluviom6trie passe de 400 mm (200 mm

aujourd'hui) dans le Delta A 600 mm (400 nun aujourd'hui) dans la Haute
 
Vallde. Traditionnellement les paysans pratiquaient des cultures de
 
sorgho, mais et nidbd sur les berges humides du fleuve au fur et A
 
mesure du retrait de la crue, et des cultures pluviales, arachide,

nidb6, et mil, sur les terres non inondables en hivernage.

L'amdnagement des pdrim~tres irriguds a permis 
le ddveloppement de la
 
culture du riz, de la 
canne A sucre en r6gie, de la tomate et d'autres
 
produits. La construction de deux barrages, lun A Diama dans le
 
Delta et l'autre A Manantali dans la Haute Vallde, offre un potentiel

interessant en irrigation. 
 C'est le Delta aux sols lourds et salds
 
qui a surtout b6neficiU des grands amnagements effectuds jusqu'A

prdsent, alors que 
la Moyenne et la Haute Vallde comptent de petits
 
pdrimtres villageois amnagds sommairement.
 

2) La Zone Sylvo-Pastorale du Ferlo s'6tend au Sud du fleuve
 
S~n~gal. Les prdcipitations extr6mement faiblej et erratiques (200 A
 
300 mm) limitent les cultures A une activit6 marginale et ne
 
permettent qu'un 6levage tr6s extensif de bovins et de petits

ruminants. La politique ancionne de creation do 
forages profonds et
 
de rdserves foresti~res a entrain6 un surpdturage et une 
ddtdrioration
 
accdldrde du couvert v~gdtal. Les transhumances vers 1..vallde en
 
saison s~che qui permettaient do profiter des pAturages de ddcrue et

de cultiver, se sont r6duites du fait de 
lexpansion des am6nagements.

Les transhumances vers les rdgions Sud se d6veloppent et perinettent,

les anndes de sdcheresse, de trouver un refuge pour le bdtail qui n'a
 
pas 6td ddcimd.
 

3) Le Bassin Arachidier occupe la partie Centre Ouest du pays, et
 
en est la principale r6gion agricole. La pluviometrie varie de 400 mm
 
A 900 n du Nord au Sud, mais les secheresses r6guli6res qu'a connu
 
cette rdgion, ont ramene ces moyennes A 300 et 700 mm. 
 Le Bassin
 
Arachidier est en g6ndral divis6 en trois parties:
 

a) Le Nord du Bassin oCi les faibles prdcipitations no permettent
 
que la culture du mil, do larachide et du ni6bd sur des sols
 
sablonneux avec de faibles rendements, et des r6coltes nulles les
 
mauvaises anndes. 
 Un 6levage extensif complte les activitds des
 
petites exploitations familiales qui connaissent un ddficit
 
vivrier chronique et sont conuamn6es aux migrations de saison
 
s~che vers les villes et A l'exode rural. C'est donc une zone
 
agricole marginale aux terres 6puisdes. Le gouvernement tente
 
d'y remplacer l'arachide par le nidb6.
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b) Le Centre du Bassin Arachidier b~ndficie d'une pluviomtrie un
 
peu plus favorable (500 mm) mais prdsente les m~mes
 
caract~ristiques que le nord. Les cultures se limitent au mil et
 
A l'arachidu, le sorgho ayant pratiquement disparu. L'dlevage
 
connait une situation de plus en plus difficile du fait de la
 
disparition des pAturages et des jach&res mais permet de faire
 
face aux besoins vivriers les mauvaises anndes.
 

c) Le Sud du Bassin Arachidier bdn6ficie d'une pluviomdtrie
 
suffisante (700 mm) pour permettre une diversification des
 
cultures. A l'arachide et au mil, qui restent de loin les
 
cultures dominantes, s'ajoutent tin peu de mais et de coton. Les
 
trbs bonnes anndes, la zone peut ddgager un ldger surplus
 
c~r~alier. C'est la principale zone de production d'arachide du
 
S6ndgal. Les exploitations familiales ont pu beaucoup plus que
 
dans la partie centrale du bassin, s'6ouiper en materiel de
 
culture attel~e et adopter des pratiques culturales amdliordes.
 
La densit6 d6mographique atteint et depasse 50 hab/km2 d'oCi une
 
pression fonci~re assez forte qui menace les sols argileux tr~s
 
fragiles.
 

4) Le S~n6gal-Oriental et la Haute Casamance. C'est la grande
 
rdgion agricole du Sud-Est du S6ndgal. JusquA l'essor de la culture
 
cotonnibre, cette region a peu b~n6ficid des efforts correspondant A
 
son potentiel agricole. La pluviom6trie sup6rieure A 700 mm s~curise
 
la production et permet une diversification. La cuirrasse lat~rique
 
occupe cependant une bonne partie des surfaces. Certains sols sont
 
peu profonds et tres fragiles. Le mil, le sorgho et larachide sont
 
les cultures dominantes (70% des surfaces) mais le coton (40.000
 
ha/an) et le mais ont ici une importance plus grande que partout
 
ailleurs au S6ndgal. La rdgion connait encore une extension de ses
 
surfaces cultiv~es et a une densit6 d6mographique infdrieure A 40
 
hab/km2. L'dtendue des pAturages permet un dlevage important avec des
 
races trypanotoldrantes.
 

5) La Moyenne et ]i Basse Casamance. Avec une pluviomdtrie qui
 
atteint et d6passe 1000 mm et des sols lourds et profonds, cette r~g
 
on a un tr~s bon potentiel agricole. On distingue: la Moyenne
 
Casamance habitde surtout par lethnie mandingue qui cultive du mil,
 
du sorgho, de larachide, du mais et du riz dans les bas-fonds; la
 
Basse Casamance ou les Diola sont largement dominants et sont d'abord
 
des riziculteurs. Les s6cheresses successives ont entraind une
 
invasion des eaux sales et une acidification des rizi~res donc une
 
forte reduction des surfaces en riz que les paysans compensent par une
 
extension des cultures pluviales grace au difrichement de la for~t.
 
L'arachide est devenue la premiere culture de la region. Le mais et
 
le mil ont aussi progresse.
 

6) Le Littoral Maritime entre Dakar et Saint-Louis subit
 
linfluence d'un climat oc~anographique trbs favorable aux cultures
 
maraich~res. La nappe phr6atique peu profonde et afleurante A
 
certains endroits permet larrosage et donc la culture des ldgumcs en
 
contre-saison dans les espaces interdunaires. Sauf dans la partie
 
proche de Dakar, les populations, wolofs surtout, pratiquent aussi les
 
cultures d'hivernage, mil et arachide, sur les sols sableux.
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D. Structure du Secteur Agricole
 

1. La tenure fonci~re
 

Les droits sur la terre sont en principe rdgies par la loi sur le
 
domaine national qui en 1964 a nationalis6 i'ensemble des terres ne
 
faisant pas l'objet d'un titre juridique reconnu par le code civil.
 
Ainsi les terres traditionnellement exploit~es par les paysans ont dtd
 
affect~es aux Communautds Rurales, entit6s administratives cr66es A
 
partir de 1972 qui en ont la gestion. Le Conseil Rural, organe dlu de
 
i Communautd Rurale, qui regroupe plusieurs villages, ne reconnait
 
plus aux paysans qui mettent en valeur les terres qu'un droit de
 
jouissance transmissible aux hdritiers mais non cessible. Les espaces
 
non mis en valeur ou que l'Etat projette de mettre en valeur
 
(pdrim~tres irriguds, zones de colonisation) sont classds en zones
 
pionni~res et gerds par l'Etat ou ses organismes publics. Dans les
 
faits, les rdgimes fonciers traditionnels continuent A coexister avec
 
la nouvelle i6gislation fonciere. Lo systbme foncier coutumier se
 
caractdrise par une superposition de droits sur la terre, droit des
 
premiers occupants, droit de defrichement, droit de culture. Sa
 
souDlesse a permis jusqu'A prdsent un acc~s assez dgalitai.' A la
 
terre sans paiement de redevances importantes ou pr6l1vemci.:s sur les
 
rdcoltes A i'exception du rdgime foncier des Toucouleurs dans la
 
Moyenne Vallde du Sdndgal. La pression fonci~re se traduit par un 
morcellement des terres et l'apparition de la mise en gage des terres 
et de familles sans terre. Ces phdnoinnes semblent tr~s limitds, mais
 
il n'existe pas de statistiques sur la question.
 

2. Structures soco-economigues du secteur apricole
 

L'agriculture s6ndgalaise repose presqu'exclusivement sur
 
lexploitation agricole familiale. La production de la canne A sucre
 
par la Compagnie Sucri~re Sdndgalaisu dans la vallee autour de
 
Richard-Toll, de la tomate industrielle dans le Delta par la Socidtd
 
des Conserveries Alimentaires du S6n6gal et les exploitations
 
fruiti~res et maraich~res dans les environs de Dakar, constituent
 
pratiquement les seules activitds agro-industrielles privdes du
 
secteur.
 

Les exploitations familiales, qui regroupent en gdndral plusieurs
 
m~nages, ont pour objectifs de produire des cdreales pour leur propre
 
subsistance et d'autres cultures (arachide, coton, etc.) pour obtenir
 
les revenus mondtaires n~cessaires A la satisfaction des autres
 
besoins. Elles pratiquent i'dlevage de la volaille, des petits
 
ruminants A la ferme et des bovins regroupes en troupeaux au niveau
 
d'un ou plusieurs concessions ou hameaux. Ii existe peu de donndes
 
sur la taille des exploitations. On constate qu'elles sont en
 
g6n~ralde petites tailles surtout dans la valle du Sdn6gal, dans le
 
Sud du pays et dpns le Centre du Bassin Arachidier.4
 

4
D'apr6s Colvin, (1983, cit6 par Abt, 1985), 
il existerait 120
 
exploitations de 1000 A 10.000 ha appartenant A des marabouts dont 115
 
dans le Bassin Arachidier.
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Tableau 1.5. S~ndgal: Dimensions des Exploitations Agricoles
 
par R6gion (1975)a
 

1 A 5 6 A0 1 0 A 15 50 A 100
 
Rdgion ha ha ha ha Total
 

Casamance 77.000 - . 77.000 
Sdn6gal-Oriental 38.500 ...... 38.500
 
Fleuve 31.000 ...... 31.500
 
Bassin Arachidier- 57.000 ...... 57.000
 
Centre
 
Bassin Arachidier- -- 80.000 -- 1.000 81.000
 
Nord
 
Bassin Arachidier- -- 57.000 20.000 -- 77.000 
Sud
 

Total 203.500 137.000 20.000 1.000 361. JO
 

aLes chiffres citds proviennent de l'Etude Gdn~rale sur l'Agri

culture mende par la Banque Mondiale en 1975.
 
Source: USAID/Senegal (1983), Program Assistance Approval Document:
 

Development Fund 685-0249, Dakar, Senegal p. 70, Table 16.
 

Sauf chez les Diolas o6 l'exploitation agricole se ram~ne au m6nage,
 
les principes d'organisation du travail et d'affectation des facteurs
 
de production et des productions sont tr~s semblables pour toutes les
 
ethnies. La production s'organise autour de l'ain6 qui g6re le
 
foncier et qui a la responsabilit6 de la culture des c6r6ales
 
d'autosubsistance et de la nourriture de la famille. Les autres
 
membres travaillent sur les parcelles qu'il contr6le. Dans la plupart
 
des ethnies, ils peuvent consacrer une partie de leur temps A cultiver
 
sur leur propre parcelle dont ils gardent le revenu. Suivant les
 
ethnies, la participation des femmes aux activit6s agricoles et
 
d'6]evage est variable. Elle est tr6s importante chez les Diolas pour
 
la culture du riz, chez les Peuls pour l'dlevage des petics ruminants,
 
faible chez les Toucouleurs pour les cultures.
 

3. Organisation et stratification socio-politique du monde rural
 

Il y a peu d'dtudes sur la stratification sociale du monde rural
 
s~n6galais. La tendance est de la consid6rer comme un milieu homog~ne
 
et assez 6galitaire. On sait cependant que l'acc&s A la terre, la
 
possession ou non de bdtail, l'quipement agricole et la pratique
 
d'activit6s non agricoles (petit commerce, transport) ont introduit
 
une certaine diff6renciation socio-dconomique. Le phdnom&ne des
 
confr~ries religieuses a aussi crd une catdgorie socio-religieuse,
 
les marabouts, qui ont une influence certaine sur le monde rural et
 
dont ils tirent parfois profit. Ce contr6le leur donne du poids
 
vis-A-vis du pouvoir politique et leur permet de s'6riger parfois en
 
d~fenseurs des int6rts des paysans. Le parti au pouvoir est, aussi,
 
bien organisd en milieu rural et exerce un contr6le important par le
 
biais des conseillers ruraux et de ses ccmitds et sections.
 
Cependant, on peut difficilement dire que les paysans s~n~galals
 
exercent sur les choix de l'Etat une influence correspondant A leur
 
poids num6rique. Ils ne sont organisds ni politiquement, ni
 
syndicalement pour cela. On constate, essentiellement en Basse et
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Moyenne Casamance chez les Diolas et dans la Haute Vallde chez les
 
anciens travailleurs immigrds en France, l'apparition d'associations
 
paysannes regroupants plusieurs villages qui tentent d'oeuvrer pour le
 
d~veloppement de leur zone. Elles rejettent, plus ou moins, le
 
syst6me d'encadrement mis en place par l'Etat et nouent leurs propres
 
collaborations avec des organisations non gouvernementales.
 

Les organismes publics qui ont install6 les coopdratives en milieu
 
paysan ont toujours gard6 tine forte emprise sur elles et les paysans
 
n'ont pas participe A lour gestion. Crdation de l'Etat, les
 
coopdratives se sont cantonndes A la commercialisation et A la
 
distribution des intrants A crddit.
 

L'Etat, dans le cadre de la NPA, a ddcid6 la rdforme et la
 
redynamisation des cooperatives. Au niveau de chaque Communaut6
 
Rurale est crdde en principe une seule coopdrative regroupant
 
l'ensemble des producteurs. Sa taille est donc suffisante pour en
 
permettre la gestion par les paysans et l'amener A s'intdresser A
 
toutes les activitds rurales et A tous les services actendus par les
 
membres (approvisionnement on intrants, fourniture de biens et
 
services, commercialisation do tous les produits agricoles, et 
formation). Les coop6ratives sont divisdes en sections villageoises 
regroupant les paysans d'un ou de plusieurs villages. La section 
villageoise, qui a aussi la personnalit6 morale et 
l'autonomiefinanci6re, peut nener les mnmes activitds que la 
coopdrative dont elle fait partie, mais sa taille plus rdduite devrait 
permettre une plus grande solidarit6 entre adh6rents. Les sections
 
villageoises ont aussi la possibilite de constituer, en 
leur sein, des
 
groupements de producteurs sp6cialis6s sur une activitd ou un produit.
 

Les coop6ratives sont regroupdes au niveau d6partemental et au niveau
 
rdgional dans des unions, lesquelles sont coiffdes par l'union
 
nationale des coopdratives.
 

Le poids do ces organisations aupr6s des ddcideurs bien que non
 
ndgligeable, est limit6. La Nouvelle Politique Agricole, qui r6git
 
actuellement le monde rural, a 6ti mise en oeuvre sans 
consultation
 
pr6alable des paysans; elle a 6t6 dict6e essentiellement par les
 
imp6ratifs do redressement dconomlque et financier.
 

Cependant, les paysans, les gros producteurs en particulier, par des
 
actions plus ou moins passives, peuvent quelque fois faire changer


5
 
l'ordre des choses.


E. Structures Intervenant en Milieu Rural
 

Les services traditionnels: Services de l'Agriculture, de l'Elevage,
 
des Eaux et For~ts, et de l'Hydraulique jouent un r6le limitd par
 
manque de moyens financiers. La Nouvelle Politique Agricole vise A
 
leur redonner tine certaine importance dans la vulgarisation agricole
 
et la fourniture de services aux paysans.
 

5
Par exemple, le prix de l'arachide a 6t6 portd A 
son niveau
 
actuel suite au refus des producteurs do rembourser leurs dettes et de
 
vendre leurs graines aux organismes officiels.
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Les socidtds de d6veloppement rural sont rdgionalisdes et ont
 
bdndficid Jusqu'A present de gros moyens financiers extdrieurs pour
 
assurer l'encadrement du monde rural; mais les r6sultats obtenus ont
 
6t6 faibles par rapport aux ressources financi~res. L'Etat a ddcid6
 
dans le cadre de la NPA de les rdorganiser et de limiter leurs tAches
 
A des actions de conseils, de prestations de service, de formation
 
technique et d'alphabtisation fonctionnelle. Les effectifs de ces
 
socidt6s ont donc dtd fortement r6duits. (Voir Tableiu 1.6)
 

Le Sdndgal participe A diverses organisations inter-6tats qui ont une
 
grande importance pour son secteur agricole:
 

L'Organisation pour la Mise en Valeur du Bassin du Fleuve Sdn6gal

(OMVS) est la plus ancienne. Les pays riverains (Mali, Mauritanie,
 
Sdn6gal) ont pu r6aliser deux grands barrages sur le fleuve S6ndgal
 
qui doivent permettre A long terme d'irriguer 450.000 ha.
 

Tableau 1.6. Regions d'Intervention des Soci6tes de Ddveloppement
 

Sigle Nom Zone d'Intervention 

SODEVA Soci~t6 de D~veloppement et 
de Vulgarisation Agricole 

Bassin Arachidier (Rdgions 
de Kaolack, Fatick, 

SOMIVAC Societe de Mise en Valeur 
Diourbel, Thins, Louga) 
Regions de Ziguinchor et 

de la Casamance de Kolda 
SODEFITEX Soci~td de Ddveloppement Rdgion du Sendgal

des Fibres Textiles Oriental de Kolda et Sud 
Rdgion de Kaolack pour 
le coton 

SODAGRI Socidtd de D6veloppement Vall6e de l'Anambd (R6gion 

SODESP 
Agricole et Industriel du 
Societ6 de Ddveloppement de 

de Kolda) Sdndgal 
Region de Louga 

l'Elevage dans la Zone 
Sylvo-pastorale 

SAED Soci6t6 d'Am6nagement et Rdgion du Fleuve 
d'Exploitation des Terres du 
Delta du Fleuve S6n~gal et 
des Vall~es du Fleuve S6nigal 
et de la Faltm&
 

Note: 	 La Socidt6 des Terres Neuves (STN) qui s'occupait des cultures
 
maraichres dans la zone des Niayes (Region du Cap-Vert) et la
 
zone Littorale Nord (Rdgions de Thi6s et Louga) a 6td dissoute.
 
En plus des socidt~s, de nombreuses organisations non
gouvernementales interviennent en milieu rural.
 

L'Organisation pour la Mise en Valeur du Bassin du Fleuve Gambie
 
(OMVG) vise les m6mes objectifs d'am6nagement du fleuve Gambie et de
 
ses affluents. Le potentiel irrigable n'atteint pas la centaine de
 
milliers d'hectares. Le S~n6gal, la Gambie, la Guinde-Bissau en sont
 
membres.
 

Le Comit6 Inter-Etats de Lutte contre la Scheresse au Sahel (CILSS).
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L'Association pour le Ddveloppement de la Riziculture en Afriaue de
 
l'Ouest (ADRAO).
 

F. Les Supports A l'Agriculture
 

1. Les transports
 

Le Sdn6gal dispose de 3.800 km de routes bitum~es et de 10.200 km de
 
pistes. C'est un des rdseaux routiers les plus denses d'Afrique au
 
Sud du Sahara. Ce rdseau est assez mal r6parti; la Casamance, le
 
S6ndgal-Oriental dtant parmi les r6gions les moins bien pourvues.

L'dvacuation des produits agricoles se fait essentiellement par route;
 
le chemin de fer, long de 1.240 km participe beaucoup moins A ce
 
trafic que par le passd.
 

2. Le cr6dit agricole
 

La cr6ation de la Banque Nationale de Ddveloppement du Sdn~gal (BNDS)
 
apr~s lindependance permettait A l'Etat de mettre A la dispostion des
 
paysans des crddits A moyen et court termes pour lacquisition des
 
intrants agricoles. Certaines soci6tds de ddveloppement distribuaient
 
aussi des intrants A credit. La faillite du syst~me et la supression

du programme agricole en 1979 ont amen6 l'Etat A crder une Caisse
 
Nationale de Crddit Agricole du S6n6gal (CNCAS). Les interventions de
 
la CNCAS sont actuellement assez limit~es, car elle ne dispose pas de
 
ressources suffisantes et n'a pour 1 instant que trois agences hors de
 
la capitale. Ses regles d'octroi de cr6dit risquent d'autre part
 
d'ecarter la majoritd des producteurs et de leurs organisations.
 

3. Les march6s
 

Jusqu'A 1'dlaboration de la NPA, l'Etat A travers ses organismes

publics, avaient le monopole de la commercialisation des cultures
 
industrielles et c6reali~res. 
 Cependant, seule la commercialisation
 
de larachide, du coton et du riz dans la Vallde du Fleuve S6ndgal

b~n6ficiaient d'une organisation opdrationnelle permettant d'acheter
 
toutes les quantitds offertes et de les 6couler. 
Celle des c6rdales
 
pluviales n'a jamais 6t6 effective et a sans doute 6t6 un frein A leur
 
d6veloppement. Un commerce parall~le au niveau des villages, des
 
marchds ruraux et urbains a ndanmoins toujours exist6. Dans le cadre
 
de la NPA, l'Etat a d6cidd de lib6raliser complhtement le commerce des
 
produits agricoles A lexception du coton et de se limiter A un r6le
 
de r6gulation du marchd des c6rdales (fixation d'un prix d'achat
 
plancher, interventions en cas de chute des cours des cdrdales,
 
constitution de stocks de rdserve et transferts inter-r6gionaux) et
 
d'incitation du commerce piiv6. Le prix de larachide reste un prix

fixe arrdt6 par l'Etat et effectivement requ par les paysans; par
 
contre le Commissariat A la Securit6 Alimentaire narrive pas A
 
ddfendre les prix planchers des cdr6ales.
 

III. CONTRAINTES TECHNOLOGIQUES ENTRAVANT
 
LE DEVELOPPEMENT DE L'ACRICULTURE
 

En ce qui concerne les cultures pluviales, les possiblitds d'extension
 
des superficies cultivdes sont tr~s limit6es; l'intensification
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constitue pratiquement le seul moyen d'augmenter la production.
 
L'expdrience passde montre que cette intensification sera un processus
 
assez lent.
 

La principale contrainte pesant sur l'agriculture pluviale reste le
 
d~ficit pluviomdtrique qui sdvit depuis plus de 10 ans. La mise au
 
point par la recherche de vari~t~s A cycle court, rdsistantes A la
 
sdcheresse et A un rendement stable devrait contribuer A d6sserrer
 
cette contrainte.
 

D'autres probl~mes se posent A l'agriculture:
 

1) 	L'insuffisance des investissements en agriculture pluviale.
 
Il n'existe pratiquement pas de programme viable de production
 
et de distribution de semences vivri~res amnliordes (mil,
 
sorgho, mais, ni6b6, manioc). La suppression du programme
 
agricole et la cr6ation d'une banque (CNCAS) aux moyens
 
rdduits ont entrain6 un non renouvellement du matdriel
 
agricole et une chute des quantit6s d'engrais utilisdes.
 

2) 	L'dpuisement des sols et la degradation de l'environnement.
 

3) L'agriculture irrigude connait les contraintes suivantes:
 
-coits 6levds des am6nagements qui limitent son extension
 
rapide
 
-maitrise de l'eau insuffisante
 
-coits de production 6levds compards A ceux de l'agriculture
 
pluviale
 
-non entretien des p~rimtres irriguds qui doivent 6tre
 
rdhabilitds au bout d'une dizaine d'anndes.
 
-r6le important jou6 par la socidtd de d6veloppement dans la
 
gestion de l'eau, les travaux agricoles et la fourniture
 
d'intrants. Les coCits d'encadrement 6levds s'accompagnent
 
d'une efficacit6 insuffisante et d'une participation r6duite
 
des paysans.
 

Les Chapitres II et III, qiii suivent, analysent les contraintes de la
 
recherche et les raisons de sa tr~s faible contribution actuelle A la
 
solution des problbmes du secteur agricole.
 



CHAPITRE DEUX
 

LA RECHERCHE AGRICOLE NATIONALE
 

I. APERCU HISTORIQUE 1921-1974
 

A. Avant l'Ind6pendance du S~ndgal: 1921-1960
 

Le Sdn~gal a 6t6 la premiere colonie franqaise en Afrique Noire. Mais
 
c'est A partir du milieu du XIX~me si~cle que la domination frangaise
 
s'est r6ellement exerc6e sur le monde rural. Pour rdpondre aux
 
besoins de la mdtropole, la France a commencd d~s cette dpoque A y
 
ddvelopper la culture de l'arachide. La crdation en 1921 d'une
 
Station Exp6rimentale de l'Arachide A Bambey, en plein coeur du Bassin
 
Arachidier, participe de cette politique. La production de varidtds
 
amdliordes d'arachide r6pondait aux intdr6ts des industries huilires
 
et des maisons de commerce franqaises. En 1933, les recherches sont
 
6tendues A d'autres cultures rentrant en rotation avec l'arachide:
 
mil, sorgho, ni6bd et A la culture attelde. En 1936, un laboratoire
 
de chimie est cr6o et des recherches p6dologiques coimnencent. En
 
1938, Bambey devient la station principale de l'Afrique Occidentale
 
Frangaise (AOF) ddnommde Secteur Soudanien de la Recherche Agricole.
 
A peu pres A la m6me pdriode (1935) est cree un Laboratoire Central de
 
lElevage A Dakar.
 

1. La recherche agronomique
 

C'est cependant apres la II~me guerre mondiale qu'est d6finie et mise
 
en oeuvre une v6ritable politique de recherche agronomique A l'chelle
 
de l'AOF. Une premitre decision du Haut-Commissaire de l'AOF, prise
 
en 1949, cree un Comitd de Coordination et de Contr6le des Recherches
 
Agronomiques et de la Production Agricole. Ce comitd riunit des
 
responsables des services agricoles et de la recherche de
 
ladministration coloniale, des reprdsentants des elus, des chambres
 
de commerce, des syndicats et des associations agricoles. II est
 
charg6 de d6finir les orientations, de coordonner et d'6valuer les
 
activit6s des organismes de recherche et de .rlgari~atinn,eL
 
d'examiner leurs budgets.
 

En 1950, une division des recherches agronomiques est cr6oe au sein de
 
1'Inspection C6n6rale de l'Agriculture de I'AOF qui assure le
 
secr6tariat du Comit6 et la mise en oeuvre des decisions. Le m6me
 
texte r6organise les structures de recherche. Pour permettre leur
 
d6veloppement, les Secteurs Agronomiques deviennent des Centres de
 
Recherches Agronomiques Administratifs de la Fdddration de IAOF:
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-Bambey devient le Centre de Recherches Agronomiques pour toute
 
la zone A climat soudanien de I'AOF pour les cultures
 
industrielles et vivri&res.
 

-Bingerville en C6te d'Ivoire devient le Centre de Recherches
 
Agronomiques pour les zones A climat subtropical et
 
sub4quatorial.
 

Des stations principales gont cr6des pour certaines cultures.
 

-La Station Principale de Seredou en Cuin6e est chargde des
 
recherches sur le quinquina et les cultures de montagne.
 

-La Station Principale de Kankan en Guinde est charg6e des
 
recherches rizicoles pour les zones maritimes.
 

I
Chacun de ces centres et stations principales dispose de sa propre 
station et s'appuic sur les stations (dites "champs exp6rimentaux et 
de multiplication") cr66es par les diffdrents cerritoires de la 
Fdddration. Les centres sont charg6s de la recherche agronomique
 
proprement dite, 2 de l'exp~rimentation des r6sultats et de leur 
pr6vulgarisation. 
Le budget g~n6ral de la F6d6ration finance les
 
centres de recherche et les statioih principales ainsi que les travaux
 
de recherche qu'ils m6nent dans les 
stations des territoires, alors
 
que les budgets des territoires financent leurs stations. Le FIDES3
 

apporte son aide pour les infrastructures et les gros 6quipements.
 

Les organismes priv6s de recherche, 4 
qui ont leurs propres structures 
sont n6anmoins integr6s dans cette politique scientifique. Leurs 
travaux sont examin6s par le Coinit6 de Coordination et ils reooivent 
des contributions financi6res do la Fd6ration. C'est ainsi que
 
lIRHO s'installe au S6ndgal en 1952. Ii cr6e 
la station de Darou
 
dans Te Sud du Bassin Arachidier et m6ne des essais dans 
la station de 
Louga. Ses rechorches au Sdndgal portaient sur 1'arachide d'huilerie 
et larachide (debouche. 

Au Sdn6gal, le CRA do Bambey qui disposait d'une station de 640 ha,
 
s'appuie en 1952 sur les stations de Louga dans 
le Nord du Bassin
 
Arachidier, de Nioro du Rip dans 
le Sud du Bassin Arachidier, de 

1
Chaque centre comprend une direction avec une section
 
administrative et une section technique, 
une division des travaux de
 
laboratoire et une division d'agronomie et des essais culturaux.
 

2
Les textes distinguent l'am6lioration du material biologique et
 
des methods de culture, de r6colte et post-r6colte, l'6tude des
 
maladies et des parasites des cultures et des procdd6s de 
lutte.
 

3
Fonds d'Investissement et de Dveloppement Economique et Social
 
constitu6 avec les ressources des colonies.
 

41RCT-l'Institut de Recherche 
sur le Coton et les Fibres
 
Textiles; IRIIO-l'Institut de Recherche 
sur les Huiles et les
 
Ol6agineaux IRFA (ex-IFAC)-l'Institut de Recherche sur 
les Fruits et
 
Agrumes.
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Sinthiou Malbme dans la partie Nord-Ouest du Sdndgal-Oriental. 5 Les
 
chercheurs de Bambey m6nent aussi des essais dans le Casier
 
Expdrimental Rizicole de Richard-Toll6 et collaborent avec la
 
Compagnie Gdnerale des Oldagineux Tropicaux (CGOT) A Sedhiou et le
 
Secteur Exp6rlimental de Modernisation Agricole (SEMA) do Boulel.
 

La Station Principale de Kankan sur la riziculture de mangrove dispose 
d'une station A Djibdlor 7 on Casamance alors quo les recherches sur le 
riz irrigud mendes par l'Office du Niger au Mali sont reprises au 
Casier ExpdrimU.:-1 Rizicole do Richard-Toll. 

2. La recherche vdtdrinaire et zoovtechnique 

La recherche sur l6lovage sest aussi organisce A 1'6chelle de I'AOF 
suivant le m6me modilo quo les productions v6g6tales. En 1950 
intervient une rdorganisation du service de 1l'eevage ot des 
industries animales. La roecherche qui lui ait rattachdo, va 6tre 
organisde on doux branches. Le Laboratoire Fc-deral d'Elevage et do 
Recherches Vdterinaires crQd 5 lann (Dakar) on 1953 devient 10 centre 
principal pour toutes lUs recherches sur la sant6 et Pal imentation 
animales avec une ferme situcle A Sangalkam non loin de Dakar. Le 
Laboratoire regroupe toutes ]es recherchos sur la parhologie animale, 
sur les moyens d prevention et Ah lutto, et fabrique les vaccins. 11 
s'occupo aussi de l'&tude des aliments du betail, H s'appuie sur des 
laboratoires relevanit des territoires membres de I'AOF dont 
Saint-Louis pour lU Senegal et a Hauritania. Ces laboratoires 
prdparent lUs produits biologiques, assurent un service do diagnostic 
at menent des recherches d'intrrt local. 8 

Le Centr F6dral de Recherches Zoo tecbriques de Sotuba pres de Bamako 
(Soudan) 9 est charge des recherches pour 1'am61ioration des races 
domestiques, ['alimentation du betail, ls p 5turages ot ls cultures 
fourrageres. 11 dispose d'une station annexe a Minankro (C6te 
d'Ivoire) pour 1adaptation de ses rdsultats 5 la zone guinddnne. Le 
Centre s'appuie sur un r6seau d tablisseiments et de erines d'6levage 

5 Dans les autres territoires de lAOF, on trouvait en 1951 les 
stations suivantes pour la zone soudanieene: au Soudan: M'Pesoba 
(cultures vivribres et diverses du Soudan occidental) ; on Haute-Volta: 
Banfora (arachides, cultures vivri&res) et Saria (aiachides, Ail); en 
C6te dlvoire: Ferkessedougou (arachides, mais, ongrais verts, etc.); 
au Dahomey: Ina (cultures vivrieres diverses); au Niger: Tarna 
(arachides et ail). 

Le casier a 6t0 cr par la MISOES. 

7Djib6lor taLIt Une ,station fruitire. 

8On compait aussi les laboratoires de Bamako (Mali), Niamey 
(Niger) et Ouagadougou (Haute-Volta). Les laboratoires territoriaux 
appuient des centres d'immunisation ot de traitement qui avec leurs 
6quipes mobiles assurent le contr6le sanitaire do b6tail, les soins et 
les vaccinations.
 

9Actuelle Rdpublique du Mali. 
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gdrds par les services territoriaux d'dlevage dont celui de Dahra
 
(crdd en 1948) au S6ndgal.10 Ces 6tablissements sont des centres
 
d'application mais ils 
m~nent aussi des recherches d'intdr~t local.
 

Le mode de financement de la recherche sur l'6levage en AOF West pas
 
diff6rent de celui des recherches agronomiques. Le service de
 
l'levage et des industries animales assure la programmation et le
 
contr6le des recherches. Il g6re aussi le personnel.
 

L'organisation de la recherche agricole mise en place par
 
l'administration coloniale n'a pratiquement pas chang6 jusqu'au moment
 
des ialddpendances des pays africains A 1'exception de 
la crdation en
 
1958 d'un Comitd de Coordination des Recherches Scientifiques et
 
Techniques concernant les productions vegdtales et animales qui
 
remplace celui sur la recherche agronomique tout en gardant le mdme
 
r6le. 

Avec l'indpendance, chacun des Etats hdrite des structures de
 
recherche cr~des par l'administration coloniale sur son territoire.
 
Ne disposant pas d'un personnel scientifique, la plupart des Etats
 
confient ces dtablissements aux instituts frangais de recherche
 
agricole tropicale.
 

B. De l'Inddpendance A la Cr6ation de I'ISRA en 1975.
 

Le Sendgal hdrite du CRA de Bambey et du Laboratoire d'Elevage et de
 
Recherche Vetdrinaire de Hann qui sont confies respectivement A
 
l'Institut des Recherches Agronomiques Tropicales et des Cultures
 
Vivribres (IRAT) et A l'Institut d'Etudes et de Mddecine Vdtdrinaire
 
des Pays Tropicaux (IEMVT)." Les stations de Nioro du Rip, et
 
Sinthiou Malrme, Richard-Toll, Gudd6 et Sdfa sont aussi confiees A
 
lIRAT. LIRHO garde les stations de Darou et de Louga. La direction
 
de i'levage reprend le centre d'olevage de Dahra, sans que les
 
relations avec les centres de recherche ne 
soient remises en cause.
 

La France et le S6ndgal s'accordent pour financer A paritd les
 
recherches men6es par les instituts franais. 
Ceux-ci apportent le
 
personnel scientifique et le Senegal les techniciens de l'agriculture.
 
Une commission mixte est instituee cc se 
rdunit annuellement pour
 
arr6ter les programmes de recherche et les financements. Au niveau
 
sdndgalais, le Ministdre de !'Economic Rurale assure 
la tutelle de la
 
recherche agricole A travers ses 
directions techniques et dispose d'un
 
Comitd des Recherches Scientifiques et Techniques qui donne des avis
 
sur les programmes de recherche. 
Jusqu'A la cr6ation de I'ISRA en
 

100n compte en 1955: Nioro du Sahel (Soudan), Filingud-Toukounoun
 
(Niger), Bamankilidaga (Haute-Volta), Korhogo (C6te d'Ivoire), Ditinn
 
(Guin~e), Parakou-Okpara (Dahomey).
 

IlL'Office de Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer 
(ORSTOM) qui avait jusqu'alors fourni les chercheurs pour la recherche
 
agronomique se vit remplac6 par 1'IRAT cr6e A la 
recherche agronomique
 
une orientation plus appliquce. 
L'IRAT fut cependant constitu6 avec
 
le noyau de chercheurs de IORSTOM presents. 
 Voir aussi la Convention
 
GUndrale Franco-Sdndgalaise de 1960.
 

http:S6ndgal.10
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1975, le Sdn~gal va ddvelopper et 6largir les structures hdritdes de
 
l'ancienne puissance coloniale sans les modifier.
 

1. Les recherchas sur les productions v,6ptales
 

Ds 1962, la recherche agronomique ddcide de crder des points d'essais
 
permanents A la place 
des essais mdnds par les services agricoles en
 
champs paysans A cause du nombre 61v d'essais perdus et des
 
changements annuels de paysans. Ce sont les Points d'Appui, de
 
Prdvulgarisation et d'Exp6rimentation Multilocale (PAPEM). Les
 
services agricoles continuent cependant A supporter financirement et
 
en personnel technique les recherches adaptatives, la multiplication
 
des semences et ies activit6s de pr6vulgarisation qui sont mendes hors
 
du CNRA de Bambey. L'experimentation multilocale a 6t0 financde
 
jusqu'en 1982 par le Fonds Mutuel de Dveloppenent Rural (FMDR)
 
alimentd par la Caisse de P6r6quation et de Stabilisation des Prix
 
Agricoles, donc essentiellement par les bhn6fices de l'arachide.
 
D'autre part, la Direction des Services Agricoles affecte un agent
 
technique d'agriculture (ATA) dans chaque PAPEM pour le g6rer et mener
 
les essais. Le FMDR subventionnait aussi la recherche agricole pour 
la multiplication des semences A sa charge.
 

Un des objectifs des PAPEM est de pouvoir par zone homog~ne du point
 
de vue du sol et du climat, d6finir les "themes 16gers" de
 
vulgarisation, principalement, varik6s (mil, arachide, sorgho, nib)
 
et engrais. Le besoin d'un contact permanent avec les paysans, amdne
 
cependant A choisir autour des points d'exp6rimentation der "paysans
 
correspondants" chez qui sont testes de maniere r6guliere les
 
rsultats de ia recherche et dont on esp6re qu'ils feront t~che 
d'huile. Parallelement et des 1958 avec les Journ6es du Machinisme 
Agricole organis6es annu-llement A Bambey, un effort important est 
fait pour la fabrication et la diffusion du mat6riel de culture
 
attel6e. 12 

Du contact permanent avec les paysans et de I'existence de nombreux
 
r~sultats de recherche non vulgarises naissent deux pr6occupations:
 
(i) l'une qui est de combiner ces techniques et les varict6s en 
ensembles cohlrents, systemes de culture et mod61es d'exploitation, 
qui vont tre test6s dans les stations et les points d'appui A partir 
de 1967; (ii) 1'autre qui est de mener les recherches adaptatives en 
milieu paysan mais a une Achele suffisante pour tenir compte des 
contraintes techniques, mais aussi socio-6conomiques des paysans. Les 
premi6res propositions pour tester cette dmarche ont 6t0 faites en 
1963 mais l'exp6rience ne sera men6e qu'A partir de 1968 avec le 
Projet Unit6s Exp6rimentales.
 

Les recherches sur le riz comnaissent un d6veloppement important apr6s 
l'ind~pendance: I'IRAT reprend le Casier Exp6rimental Rizicole de 
Richard-Toll en 1960 et y mone des recherches sur lo riz et la canne A 

12 En 1958 lors des premieres journ6es (qui regroupent d6cideurs,
 
tecnniciens, constructeurs et des milliers d'agriculteurs) est cr6e
 
lassociation des coinstructeurs: TROPICULTURE. En 1963 est inaugurde
 
la Socidt Industrielle S~n6galaise de Construction Mcanique et de
 
Materiel Agricole (SISCOMA).
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sucre grAce A une subvention budgdtaire annuelle du gouvernement du 
Sdn~gal qui ddsire ddvelopper la culture irrigude dans la vallde du
 
fleuve Sdndgal. L'IRAT reprend en 1967 la partie rizicole de la
 
station de Djibdlor pour y mener des recherches sur le riz pluvial et
 
de mangrove: amdlioration varidt~le, agropddologie des sols submergds
 
et salds, techniques culturales et ddfense des cultures.
 

Les recherches sur le coton commencent en 1963 avec 
le premier projet
 
de ldveloppement de la culture cotonnidre. Ces recherches,
 
(introduction de varidtes amdliordes, agronomie, entomologie) sont
 
confides A l'Institut des Recherches sur le Coton et les Fibres
 
Textiles (IRCT) basd A Kaolack et qui utilise les stations et points
 
d'appui de IIRAT dans le Sud Sine-Saloum, le Sdndgal Oriental et la
 
Haute Casamance, et collabore avec la socidtd cotonnidre 13 
pour ses
 
essais en champ paysan et la multiplication des semences.
 

Les recherches horticoles ne ddbutent quo clans les anndes 1972 avec la 
crdation du Centre de Ddveloppement lorticole 14 rattachd directement 
au Ministdre de l'Agriculture sous la forme d'un projet exdcutd par la 
FAO et soutenu financidrement par le PNUD (1972-1975) puis par la 
Belgique. Le Centre mine A la fois des activitds do recherche 
(introduction et adaptation do varidtds, techniques culturales, 
protection phytosanitaire, conservation), et des activitds de 
production do somences, do prdVUlgarisation et do formation des 
techniciens de lhorticulture. 

2. Les recherches stir les productions animales 

Le ddveloppement des activitds n'a pas dtd comparable A celle des 
productions vegdtales. Le Laboratoire Nationale d'Elevage et de 
Recherches Vdtdrinaires ainsi que la ferme de Sangalkam sont confides 
A l'IEMVT. Cot institut continue les travaux engagds auparavant sur
 
la sante animale, les aliments du bdtail, la production de vaccins et 
ceux mends au centre de Dahra (devenu Centre de Recherches 
Zootechniques) en relation avec le Centre do Sotuba au Mali. Les 
travaux portent sur la sdlection du Zebu Cobra commencde en 1954, le 
croisement avec le Zdbu Pakistanais, et avec le Zdbu Cuzera, la
 
selection du mouton Touabir et la production d'dtalons de course. 

La crdation en 1972 par la Direction de l'Elevage d'un centre de 
recherche zootechnique A Kolca en Haute Casamance 15 permet de ddmarrer 
un travail de sdlection sur le bovin Ndama et le mouton Djallonkd.
 
Ainsi lI'EMVT n'a pas sdrieusement procddd aux corrections que
 
ndcessitaient la coupure des relations 
avec Sotuba. L'dleveur et son
 

13
La Compagnie Frangaise des Textiles (CFDT) dovenue en 
1974 la
 
Socidtd de Ddveloppement des Fibres Textiles (SODEFITEX).
 

1411 existait cependant des activitds mendes par les services
 

agricoles: essais adaptifs, introduction et production des plants
 
d'arbros fruitiers notamment avec le Jardin d'Essais de Saint-Louis,
 
la Ferne du Kml5 A Dakar, la Station Fruiti6re de Djibdlor.
 

15
La crdtion de ce centre dtait souhaitde dds les anndes 1950 par
 
le Service d'Elevage.
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environnement ne sont pas pris en compte. Les recherches sur la
 
traction &nimale continuent A 6tre mendes A Bambey par l'IRAT.
 

3. Les recherches foresti~res
 

Elles ddbutent en 1965 avec la crdation par le Sdndgal du Centre
 
National des Recherches Foresti~res (CNRF) A Dakar-Hann qui ddpend de
 
la Direction des Eaux et For~ts et qui est confie au Centre Technique
 
Forestier Tropical (CTFT). Avec un nombre trds rdduit de chercheurs
 
(un A trois) le CTFT a surtout travailld sur la conservation et la
 
rdgdndration des for~ts naturelles, et lintroduction d'arbres A
 
croissance rapide pour le reboisement.
 

16
 
4. Conclusion
 

Aprds la Deuxi6me Guerre Mondiale, une politique vigoureuse de
 
ddveloppement des recherches vegetale et animale est mise en place,
 
organisde et coordonnee A l'dchelle de I'AOF, avec une liaison dtroite
 
de la recherche et de la vulgarisation et des financements importants
 
provenant des ressources des territoires de la Fdddration. Si au
 
Sdndgal, larachide et la sant6 animale gardent une place
 
prddominante, les cdrdales locales, les races locales et la culture
 
attelde prennent une importance plus grande.
 

Avec linddpendance, la cogestion et le cofinancement de la recherche
 
agricole avec la France ne remettent pas en cause le moddle
 
d'organisation et de coordination de celle-ci. La recherche agricole
 
reste rattachde aux services techniques du ininistdre charg6 de
 
lagriculture et la liaison recherche- vulgarisation demeure. On na
 
cependant plus des mdcanismes capables d'assurer la cohdrence des deux
 
domaines comme les comitds de coordination creds par ladministration
 
franqaise et les services fdddraux de lagriculture et de ld'levage.
 

Avec l'expdrimentation multilocale, les paysans correspondants et les
 
Unitds Experimentales, la recherche agronomique va de plus en plus
 
intdgrer les paysans et leur environnement technique et
 
socio-dconomique dans sa ddmarche.
 

Cependant A partir de 1964 avec le premier projet de ddveloppement17
 

et surtout A partir de 1967, des socidtds d'etat vont ftre
 
systdmatiquement creees pour une region ou une culture et chargdes des
 
activitds de vulgarisation agricole au ddtriment des services
 
techniques du Ministere du Ddveloppement Rural. Ces socidtds
 
bdndficient d'une grande autonomie par rapport aux directions
 

16
La recherche ocdanographique ddbute en 1961 avec la crdtion par
 
IORSTOM, ddjA implant6 au Sdndgal, du Centre de Recherches
 
Ocdanographiquis de Dakar Thiaroye (CRODT).
 

17
Pour compenser la baisse du prix de larachide ddcoulant de la
 
suppression des tarifs prdfdrentiels accordds au Sdndgal, la France
 
finance une "Operation Productivitd Mil-Arachide" confide A la Socidtd
 
d'Aide Technique et de Coopdration (SATEC). Celle-ci est remplacde en
 
1967 par la Socidtd de Ddveloppement et de Vulgarisation (SODEVA)
 
chargde de la vulgarisation dans le Bassin Arachidier.
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techniques du ministre. La coordination et le contr6le assurds par

le minist6re sur la recherche et la vulgarisation en sont de fait
 
affaiblis. Ce ph~nomne est aggravd par un recours 
de plus en plus

important A des financements extdrieurs ce 
qui donne un poids ddcisif
 
aux bailleurs de fonds.
 

II. PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME NATIONAL
 
DE RECHERCHE AGRICOLE
 

A. L'Institut Sfn6galais do Recherches Agricoles
 

Cest avec les travaux prdparatoires du ll6me Plan de Ddveloppement 
Economique et Social qu'a germ6 l'idde de nationaliser la recherche. 
A la m~me 6poque, l'UNESCO pousse les pays africains nouvellement
 
inddpendants A ddfinir une politiquC scientifique et A se doter d'une 
structure de conception et de coordination aul niveau gouvernemental. 

En 1966, le Gouvernement institue un Conseil Interministeriel 
bi-annuel sur la Recherche ScientifiquC et Technique. Ses travaux 
sont pr6par6s par la Commission Nationale Consultative de la Recherche 
Agricole (CNCRA) et le secr6tariat assur6 par le Bureau des Affaires 
Scientifique et Technique rattachd A la Pr6sidence de la R6publique. 

En 1970, la responsabilit6 de la politique scientifique est confide au 
Secr6tariat d'Etat au Plan et A la Coopdr-ition et en 1973, est cr6de
 
une Ddlegation Gdndrale A la Recherche Scientifique et Technique

(DGRST) qui prend la tutelle des structures de recherche agricole

jusque LA assurde par le Ministbre du Developpement Rural. 

Celle-ci a I responsabilitd de d6finir et d'appliquer Line politique
 
nationale de recherche scientifique. Sa premiere tAche a 6td la
 
cr6ation de 1'Institut S6n6galais de Reerches Agricoles en janvier
 
1975. Les raisons avancdes 6taient les suivantes: 

-la dependance politique et intellectnelle vis A vis de
 
l'ancienne puissance coloniale et l'opposition franqaise A d'autres
 
collaborations internationales et d dautres
done financeinents; 

-l'absence de formation de chercheurs nationaux; 
-le financeinent insuffisant avaitqui amen6 le gouvernement A 

attribuer des dotations budgdtaires ddpassant sa contribution; 
-la mauvaise coordination et le coCLt 6iev6 de gestion des 

diffdrents instituts. 

Les buts fix6s A I'ISRA sont:
 

(1) Dentreprendre et de d6velopper les recherches sur les 
productions v6g6tales, anirnales et halleutiques int6ressant le 
ddveloppeinent 6conomique et social do S6ngal et notamment, d'61aborer
 
les programmes de recherche en fonction 
des objectifs d6finis par le 
Gouvernement; 

(2) D'exdcuter les programmes arr6tds par 
les services techniques

compdtents et adoptds par le Conseil Interministdriel de la Recherche
 
Scientifique; 



27
 

(3) De recueillir, de preserver et protdger le patrimoine

scientifique national d6tenu a..niveau des diffdrents organismes de
 
recherche operant au S6ndgal dans 
le domaine de sa comp6tence;
 

(4) D'assurer la gestion des centres de recherches agricoles et
 
oc6anographiques et des stations annexes;
 

(5) De promouvoir et de participer A la formation de chercheurs
 
nationaux;
 

(6) De d6velopper la coop6ration scientifique interafricaine et
 
internationale dans le domaine de ses compdtences.
 

En 1978, la DGRST devenue Secrdtariat d'Etat (SERST) cr6e une
 
Direction des Recherches Agricoles et Agro-Industrielles (DRAAI). La
 
tutelle do I'ISRA est transferee en novembre 1985 au Minist~re du
 
D6veloppement Rural. 18 Ainsi comme on le voit, la cr6atiun de I'ISRA 
a dt6 fortement marquee par ce qu'on peut appeler un nationalisme
 
scientifique.
 

Pour des 
raisons de souplesse de gestion, l'institut s'est vu dotd du 
statut d'6tablissement public A caract6re industriel et commercial.
 
En offet, le droit administratif s6negalais no reconnait en gros que

trois types d'urganismes publics: l'6tablissement administratif qui ne 
dispose d'aucune autonomie do gestion financibre, comptable et do son 
personnel, les secidt6s d'dtat et d'economie mixte dont le statut est 
semblable aux societ6s prives et oi I'Etat ne pout intervenir qu'A
 
travers le conseil d'administration et, ld'tablissement public A
 
caractdre industriel et commercial qui bdndficie d'une 
 certaine 
autonomie de gestion et d'un contr6leo posteriori de sa gestion sauf
 
pour ce qui est du personnel. Le choix do ce dernier statut pour
I'ISRA dtait un compromis mais ilmduisiant une logique diff6rente de sa 
finalit6 scientifique. Les implications do cette logique et ses 
contraintes seront examine6s ci-apr6s dans 
l'exercice do la tutelle, 
la gestion financire et du personnel. 

I. les organes de tutelle 

La Figure 2.1 
montre les modalit6s par lesquelles le gouvernement et
 
d'autres organismes exercent respectivement leur tutelle et leur 
influence sur l'institut. On doit distinguer:
 

(1) Le Minist6re du D~veloppement Rural qui exerce une tutelle 
dite technique. Le ministre 1'exerce personnellement assist6 par un 
conseiller technique pour la recherche agricole. La tutelle est mal
 
definie en matiere de 
 gestion et limite ls pouvoirs du Directeur 
G6ndral. Par contre l'institut dispose d'une grande libert6 sur le 
plan des orientations scientifiques.
 

(2) Le Minist6re des Finances qui exercO une tutelle financi6re 
et budg6taire. Le ministre posskde un droit do vdto sur it budget 
vot. par lo Conseil d'Administration. Un contr6le a priori est exercd 
sur toutes les d6cisions concernant le personnel, et a posteriori sur 

18
Le Minist6re de la Recherche est supprim6 en d6but 1986 et lo 
Minist6re du Plan reprend la responsiblit6 de la politique 
scientifique et recrde une Direction des Affaires Scientifique et
 
Technique. 
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Figure 2.1 Organes de Tutelle et Instances d'Orientation de I'ISRA
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le respect des prjcddures et r~gles de gestion financinre et
 
comptable.
 

(3) Le Conseil d'Administration do IISRA o1 sont reprdsent6s
 
tous 
les ministres concernds par la recherche agricole avcc voix
 
ddlibdrative et les administrations chargdes de contr6ler ses
 
activit6s et sa gestion avec voix consultative. Le conseil doit
 
approuver le programme annuel de recherche et le budget ainsi que le 
bilan comptable. II veille A la mise en oeuvre par I' institut des 
orientations dtfinies par le Gouvernement. Il dispose do deux 
comitds: le Comit6 de Direction qui est un organe restreint du Conseil 
et le Comitd Scientifique et Technique. Lc CST examine les programmes 
do recherche et donne des avis au Conseil Jusqu' au dtcret de 1982, 
le CST tait constituc des directeurs des services techniques du 
secteur agricole (i aigunt aussi au Censeil) et d'instituts de 
formation et de recherche (Univrsitt do Dakar, Institut de 
Technologies Alimentaires). iQ president du cunieil P1 tait aussi 
pour les comitLs. Ie d6cret a 1imiLt sa composition A' des 
scientifiques naLi oaux ML otrangers. 

Le r6le actuel do ces instances meritO d'Otre rapidement analysd. La 
crise financibre do l'institut a fortemeut redut les pouvoirs du 
conseil ot donne un poids 6norme aux reprt sentants des administrations 
charg6es de contr61er la gest ion. Cette crise ambne le conseil ne 
plus sidger que pour Lraitor des problimes de gestion et non des 
activites scienti fiques. 

Les changements tntervenns dans la compos i ion du CST ont d voulus 
par la Banque iondiale. Le coam ito i'est plus Un organe charg6.
d'examiner I'adiquatLion des prograe s d reche rche aux orientations 
de la politique agricole ma is dojt examiner la qual to scientifique dQ 
travail . Cet:te comprliension es;t loin dtre claire aussi bien an 
sein de 1 ISRA qu', I'ext6rieur. 

La reforme de 1982, WHile a permis d'am6l jorer la qualitd du travail 
du CST, en supprimant les tiAWl appartenaimes au Conseil 
d'Administration et at comitQ scientif ique, n' a pas prdvu de m6canisme 
efficace perlneLant L ce dorlier de pr6senter se recommandations au 
Conseil d'Administration, i tien obtenir des directives Cela a 
rendu plus difficile l a recherche de la coh6rence entre les programmes 
retenus et: 1'affectation des ressources. 

2. L.a politWire d rechierie apricole 

Le Conseil Interministdriel sur la Rechirche Scientifique ot Technique 
qui se tient tons les deux ans permet aU Pr6sideit de la Rdpublique 
d'arreter le; orientations de la politique de recherche. La recherche 
agricole y tient tujouis ure grande place. 

La Commission Nationale Consultative de la Recherche Agricole est 
rdunie tons les doux ans par le ministretie titello technique pour
prdpare, le conseil interministdriel. Les directions techniques des 
ministir~s, les entreprises publiques et privdes du secteur agricole, 
l'Union Nationale des Cooptratives Agricoles du Sdn6gal (UNCAS) y
 
participent. C'est l'instance 
la plus dlev6e o6 les utilisateurs do 
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la recherche agricole peuvent faire part de leurs besoins et examiner
 
les propositions faites par celle-ci pour y r6pondre.
 

Le ministbre n'ayant pas de capacitd de conception, laisse I'ISRA
 
presenter ses propositions qui sont en gdndral approuv~es sans examen
 
approfondi. La qualitd et 
la r6gularit6 des participants n'ont pas

cess6 de baisser depuis la creation ce qui semble traduire un certain
 
scepticisme sur l'impact de ses recommandations.
 

Les commissions nationales et rdgionales des dtudes et recherches
 
si~gent tous les quatre ans 
dans le cadre de la preparation du Plan
 
Quadriennal de D6veloppement Economique et Social. 
Elles traitent de
 
la recherche agricole, mais avec les difficult6s dconomiques que

connait le Sdn6gal, les recommandations du Plan semblent aussi avoir
 
de moins en moins d'impact.
 

3. Les autres organismes de recherche
 

Quelques organismes publics et privds m6nent des activitds de
 
recherche dans le secteur agricole sans que cela ne soit leur seule
 
vocation. Mais aucun ne mnne de recherches sur les syst~mes de
 
production agricole. On peut citer:
 

L'Institut de Technologies Alimentaires (ITA) cr6d grAce A
 
l'assistance de la FAO, travaille sur les problhmes de s~chage, de
 
stockage, de conservation et de transformation des produits a ricoles
 
mais a des ressources humaines et financi~res tr~s limitees.
 

L'Universit6 de Dakar et ses diffdrents instituts 20 
 ont peu orient~s
 
vers le monde rural et le secteur agricole. Ii est couramment admis
 
que leurs moyens de recherche sont faibles. 
 II n'y a pas de relation
 
formelle entre I'ISRA et l'Universitd de Dakar ni de m~canisme de
 
concertation et ce collaboration. Les relations restent
 
occasionnelles entre chercheurs et enseignants travaillant dans un
 
m~me domaine.
 

L'Institut National de D~veloppement Rural (INDR) cr6d en 1980, forme
 
des ingdnieurs agronomes. Il tente avec difficultds de mettre en
 
place des programmes de recherche agricole. Un protocole d'accord a
 
6td Agn6 en 1986 entre I'INDR et I'ISRA et couvre l'enseignement et
 
la recherche.
 

L'Ecole Nationale d'Economie Appliqude m~ne quelques recherches sur
 
les organisations cooperatives et le ddveloppement local en plus de sa
 
mission de formation de cadres moyens pour la fonction publique.
 

Dans le secteur privd, la Compagnie Sucri~re S~n6galaise m~ne ses
 
propres recherches sur la culture de la canne A sucre 
dans ses 

19De 1973 6 1985, 'ITA a eu la m~me tutelle ministdrielle que
 
l'ISRA.
 

2Institut Fondamental d'Afrique Noire (IFAN); 
Institut Sup~rieur

de l'Environnement (ISE); Centre de Recherches en Economie Appliqude
 
(CREA).
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pdrimbtres irrigu6s de Richard-Toll et fait aussi des essais
 
d'introduction sur d'autres cultures. Les firmes chimiques testent
 
directement ou en collaboration avec l'ISRA et les Tocidt~s de
 
d6veloppement leurs produits. Avec l'industrie nationale de
 
fabrication de matdriel agricole (SISCOMA puis SISMAR) la
 
collaboration se limite aujourd'hui au matdriel de d~corticage-mouture
 
des c6rcales.
 

Quelques ONGs m~nent dans certaines rdgions des recherches de
 
transfert de technologies avec pour principe l'organisacion des
 
paysans pour la d~finition de leur projet de d6veloppement local et
 
l'appropriation des technologies. La collaboration avec I'ISRA est
 
occasionnelle.
 

B. Les Relations Ext6rieures de l'ISRA
 

Il est difficile de comprendre la nature et le d6veloppement des
 
relations extdrieures de I'ISRA si on ne prend pas en compte deux
 
aspects essentiels: lhdritage scientifique frangais, la n~cessit6
 
pour l'institut de rechercher des financements ext6rieurs.
 

Depuis l'inddpendance en 1960 et surtout depuis la crdation de I'ISRA,
 
la recherche agricole s6ndgalaise est passde &'une influence
 
extdrieure exclusivement frangaise A une influence partagde entre la
 
France, les Etats-Unis, la Banque Mondiale et la Belgique avec les
 
diffdrences d'int6r~ts et les stratdgies qui les accompagnent. Si on
 
se 
reporte A la Figure 2.1 on constate que les m6canismes de
 
concertation mis en place permettent aux bailleurs de fonds d'exercer
 
une influence directe grAce A l'importance de leurs financements et A
 
la qualitd de leur expertise scientifique.
 

1. Les relations avec la France
 

Comme on l'a ddja vu, les relations avec la France sont anciennes,
 
trds etroites et rdgies par des accords de coopdration. Sur le plan
 
scientifique, l'ISRA collabore essentiellement avec le CIRAD et
 
I'ORSTOM.
 

Les ddpartements de recherche du CIRAD prdsents au Sdn~gal sont: le
 
Centre Technique Forestier Tropical (CTFT); l'Institut des Recherches
 
Agronomiques Tropicales et des Cultures Vivri~res (IRAT); l'Institut
 
d'Elevage et de Mddecine V6tdrinaire des Pays Tropicaux (IEMVT);
 
l'Institut de Recherches sur les Huiles et les Oldagineux (IRHO);

l'Institut de Recherches sur le Coton et les Fibres Textiles (IRCT);
 
et le Ddpartement Syst~mes Agraires (DSA). L'IRAT, l'IRHO, l'IEMVT
 
ont des programmes propres au sein de I'ISRA.
 

Certains programmes de recherche (coton, arachide, sorgho) sont encore
 
totalement d~pendants de la presence de chercheurs du CIRAD et
 
certains domaines ou disciplines de recherche seraient extr6mement
 
faibles sans eux (recherches foresti~res, sant6 animale, agronomie,
 
machinisme). 
 On verra plus loin dans les mdcanismes d'orientation de
 
IISRA, dans l'analyse du.personnel et des ressources financi~res, et
 
dans l'6tude des diff~rents programmes de recherche sur les systbmes

de production, l'influence rdelle et la ddpendance dans laquelle
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I'ISRA se trouve aujourd'hui encore vis-A-vis de la France et du CIRAD
 
en particulier.
 

L'ORSTOM fait de 
la recherche un peu plus fondamentale dans diffdrents
 
domaines: par exemple, sciences du sol, hydrologie, microbiologle,
 
sciences humaines. 
 Bien que basds A Dakar, ses chercheurs sont
 
souvent prdsents en milieu rural et une partie de leurs travaux est
 
tr~s 	appliqude (rechcrches sur les ndmatodes et 
la fixation
 
symbiotique de l'azote, monographies rurales et analyses des syst6mes

fonciers et de production, cartes pddologiques). Ii a formd plusieurs
 
chercheurs nationaux et jusqu'A 
une date recente avait la plus forte
 
dquipe en socio-6conomie rurale au S6ndgal. L'ORSTOM a cr66 le Centre
 
de Recherches Ocdanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT) qul est,
 
aujourd'hui, la Direction des Recherches sur 
les Productions
 
Halieutiques de l'ISRA. 
 Il continue A fournir une vingtaine de
 
chercheurs A cette direction, dont le directeur et la inoiti6 
(4/8) des
 
coordonnateurs des 6quipes de recherche. L'ORSTOM a des
 
collaborations contractuelles et il accueille aussi quelques

chercheurs de 1'ISRA dans ses programmes au Sdndgal. La rdunion
 
annuelle ORSTOM-ISRA sous l'gide du minist~re de tutelle est le
 
principal mdcanisme de concertation. 

Sur le plan financier le soutien de la France est rest6 extr6mement 
important. Ii rev6t des formes multiples: pr6ts do la Caisse Centrale 
de Coop6ration Economique (CCCE) , A travers des projets de 
d6veloppement, des subventions, des dons en 6quipements et des bourses 
de formation du Fonds d'Aide et de Coop6ration. Pour une part 
importante les dons et les pr~ts directs . i'ISRA appuyent la 
coop6ration entre le CIRAD, IORSTOM et IISRA.
 

La France reste donc un partenaire de premier plan pour I'ISRA. 
Dans
 
de nombreux domaines scientifiques, 
on peut parler d'une vdritable co
gestion non seulement sur le plan financier mais ausni dans les 
prioritds et les m6thodologies de recherche. 

2. Autres collaborations extrieurOs (Tableau 2.1) 

L'ISRA n'a pas une vraie politique de coopration scientifique
 
internationale. 
 II saisit les nombreuses opportunitds qui s'offrent
 
surtout quand elles sont gratuites. La collaboration est trds limitde
 
avec les 
instituts de recherche des pays africains. Elle est
 
discontinue avec les centres internationaux, et consiste surtout en
 
stages, participltion A des sdminaires, colloques, dons de matdriel
 
vdgdtal et de documents scientifiques.
 

D'autres collaborations extdrieures ont 6t6 d6veloppdes A partir de
 
1975. Elles l'ont dt6 essentiellement grace A l'appui de donateurs
 
comme 
le Centre de Recherche pour le D6voloppement International
 
(CRDI) du Canada, l'Agence Internationale pour le Developpement des
 
Etats-Unis 
(USAID) et la Banque Mondiale.
 

a) 	 L'Association pour le Diveloppement de la Riziculture en Afrique
 
de l'Ouest (ADRAO)
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Tableau 2.1. Principaux Bailleurs de Fonds Exterleurs
 
de l'ISRAa
 

Ddbut Domaines Principaux

Organisme d'Intervention d'Intervention
 

CRDI 	 1974 
 R~gime Foncier; Sorgho;
 
Technologie Post-Rdcolte;
 
Socio-Economie de la P~che.
 

USAID 	 1975 
 Transfert de Technologies pour
 
les Cultures Vivri~res;
 
Recherches sur les Systbmes de
 
Production; Economie Agricole.
 
Formation des chercheurs.
 

Belgique 
 1976 	 Cultures Maraich~res et
 
Arboriculture Fruitihre.
 

Grande-Bretagne 
 1984 	 Arboriculture Fruiti6re.
 

ACDI 1985 	 Dons en Equipement A la
 
Recherche Oc6anographique.
 

Japon 	 1985 
 Don d'un Navire 	de Recherche.
 

Banque Mondiale 1982 	 Soutien multiforme, exceptd
 
Recherches Forestidres et
 
Oc~anographiques.
 

aFrance non comprise.
 

Il existe un accord de si~ge avec le gouvernement et un protocole

d'accord avec I'ISRA. 
 L'ADRAO est chargde par le Gouvernement
 
S~n~galais des recherches sur le riz irrigu6 dans la vall~e du fleuve
 
Sdn~gal et est installde dans le centre de lISRA A Saint-Louis. La
 
moiti6 des chercheurs bas6s A Saint-Louis est sdndgalais et vient de
 
l'ISRA. 
Plusieurs chercheurs et surtout techniciens ont suivi des
 
formations de courte dur~e au centre de formation de 1'ADRAO en Sierra
 
Leone.
 

Des difficultds 	exiscent dans les relations entre 
les deux
 
organismes.21 Ces questions ont dI 6tre examin~es quand, en 1982, le
 
Dpartement RSP a commenc A preparer ses programmes de recherche pour
 

21L'ISRA et avant cela, les instituts franais ont accordd une
 
faible priorit6 A la vall6e. L'ADRAO a 6largi son mandat A tous les
 
aspects de la culture du riz, aus syst~mes de production et syst~mes

de culture int~grant le riz irrigu6, et s'est trouv6e en compdtition
 
avec 'ISRA comme interlocutrice attitrde directe de la soci~t6
 
r6gionale de ddveloppement (la SAED). L'ADRAO accueille aussi des
 
chercheurs en gestion de l'eau de l'Universit6 de Wageningen aux Pays
 
Ban.
 

http:organismes.21
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la vall~e du Fleuve Sdndgal. Aujourd'hui, IADRAO du fait de ses
 
difficult6s, a dQ rdduire son 6quipe.
 

b) 	 L'Organisme de Recherches sur l'Alimentation et la Nutrition
 
Africaine (ORANA)
 

L'ORANA accueillait des chercheurs de IORSTOM, seuls A travailler sut
 
les probl~mes d'alimentation et de nutrition en milieu urbain et
 
rural. Les collaborations avec I'ISRA sont occasionnelles.22
 

c) 	 L'Ecole Inter-Etats des Sciences et Mddicine Vetdrinaire (EISMV)
 

L'EISMV forme des docteurs vdt~rinaires pour les dtats francophones
 
africains. Elle m~ne quelques travaux de recherche. Des chercheurs
 
de I'ISRA y assurent des cours mais la collaboration scientifique est
 
quasi-inexistante.
 

d) 	 L'Institut International d'Agronomie Tropicale (IITA)
 

Des 6changes existent avec l'IITA et plusieurs agents de !ISRA ont
 
participd A ses stages de formation.
 

e) 	 L'Institut International de Recherches sur les Cultures dans les
 
Tropiques Semi-Arides (ICRISAT)
 

Avec 	IICRISAT, les relations ont 6td plus importantes. L'ICRISAT a
 
voulu s'implanter au Sdn6gal et a ouvert A Dakar, en 
1976, son bureau
 
rdgional pour l'Afrlque. Des chercheurs de cet institut 
ont travailld
 
au CNRA de Bambey sur le mil. 23 Des chercheurs et techniciens de
 
I'ISRA ont suivi des stages dans le Centre de IICRISAT A Hyderabad et
 
les premiers participent A des seminaires.
 

f) 	 Le Centre International pour lEl6vage en Afrique (CIPEA)
 

Le CIPEA a, avec IISRA, le m~me type de collaboration. Une
 
coop6ration contractuelle se dessine actuellement avec la crdation du
 
centre de recherche sur la trypanosomiase en Gambie.
 

g) 	 Autres organismes
 

L'ISRA participe aux rdseaux de recherche crdds ces derni6res anndes
 
en Afrique et coordonnds par le SAFGRAD (Le Projet de Recherche et de
 
Ddveloppement des Cultures Vivri~res dans 
les Zones Semi-Arides),
 
l'Institut du Sahel et le Projet de Lutte Intdgree CILSS-USAID qui ont
 
permis le d~veloppement des dchanges de matdriel vd&gdtal, la
 
concertation entre chercheurs des centres internationaux et des
 
instituts nationaux.
 

22L'ORANA a, A trois reprises, men6 des enqu~tes de budget de
 
consommation sur contrat avec lISRA.
 

23Deux varitds de mil en cours de vulgarisation (IBV 8001 et IBV
 
8003) ont dt6 crd6s par un chercheur de IICRISAT/Bambey.
 

http:occasionnelles.22
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L'AIEA (L'Agence Internationale po l'Energie Atomique), I'IMPHOS
 
(L'Institut Mondial des Phosphates) et 'IFDC (Le Centre International
 
de DWveloppement des Engrais) soutieanent les recherches de lISRA en
 
matibre de fertilisation depuis plusieurs annes.
 

Le "nationalisme scientifique" des chercheurs qui explique en partie
 
la faiblesse de la coopdration extdrieure de linstitut est mains fort
 
aujourd'hui sans doute parce que les chercheurs sont mieux form6.i et
 
on beaucoup plus de contacts extdrieurs. Le ddsir de vouloir tout
 
faire emp~che cependant jinstitut de mieux tirer profit des travaux
 
des instituts internationaux. Le sentiment qu'un chercheur ne peut
 
pas se cantonner A la recherche adaptative est aussi repandu. On peut
 
espdrer que la crise actuelle de linstitut contraindra A des choix
 
plus sdlectifs de prioritds et amrnera plus de chercheurs A travailler
 
A ladaptation de technologies exterieures plut6t qu'A des recherches
 
qui ne gendrent pas d'innovations ne serait-ce qu'A cause Ae
 
linsuffisance des ressources.
 

C. Les Liaisons de la Recherche Agricole avec ses Principaux Clients
 

La recherche agricole sdndgalaise a normalement trois groupes
 
importants de clients: (.) le gouvernement et plus spdcialement les
 
minist6res en charge du secteur agricole; (ii) les directions et
 
services techniques des minist6res, les agences de developpement
 
chargds de la vulgarisation agricole et les organisations non
gouvernementales de plus en plus actives dans le secteur agricole;
 
(iii) les producteurs agricoles et leurs organisations. Nous
 
examinons successivement les relations; avec ces trois groupes avant de
 
ddgager quelques conclusions.
 

1. Les relations avec le gouvernnnt ot les Minidstbres. 

A cette clientele, 1'ISRA doit fournir des infermations et des 
conseils pour l'6laboration de la politique agricole et recevoir en
 
retour des instructions et des moyens pour la definition de ses 
prioritds de recherche. Le fonctionnement de ces relations a ddjh 6t 
examine. Les responsables et les chercheurs de IPISRA consacrent un
 
temps important A participer A des reunions, A preparer des notes, A 
recevoir les experts des donateurs Pt A donner des avis sur les 
projets de developpement en cours de preparation. Loxamnen de cette 
littdrature montre que ni le fonds ni la rorme no sont satisfaisants 
pour r6pondre aux besoins des d6cideurs de la politique agricole. 

Les critiques les plus fr6quentes des d6cideurs portent sur la
 
faiblesse de la liaison Recherche-D6veloppement et 1'inefficacitd
 
d'une recherche trop cofiteuse. Les instructions portent
 
essentiellement sur la ndcessit6 de renforcer la liaison par la
 
cr.ation de cellules de liaison Recherche-)eveloppement avec toutes
 
les socidtds de d6veloppement et sur la priorite A donner A 
lintroduction et au cransfert de technologies. 

De son c6t6 lISRA peut arguer que les decideurs ayant une
 
connaissance approfondie de la recherche agricole, de ses exigences et
 
de sa contribution potentielle au developpement agricole sont rares. 
Ainsi pour les premiers, P institut nest pas suffisamment attentif 



36
 

aux services qulil doit rendre aux d6cideurs. Pour les seconds, ceux
ci ne leur accordent pas suffisamment d'importance.
 

Cette situation est en partie le fruit de l'6volution de
 
l'organisation du secteur agricole. Jusqu'en 1981, la tutelle du
 
secteur relevait d'un soul minist6re celui du Ddveloppement Rural. Il
 
est aujourd'hui partagd entre quatre minist6res: Ddveloppement Rural,
 
Protection de la Nature, Ressources Animales, Hydraulique.
 

Cela rend plus difficile des collaborations suivies et efficaces.
 
Cela surtout fait dclater le consensus sur l'unit6 et l'int~grit6 de
 
I'ISRA. Au sein des ministres et aussi de l'institut, les
 
discussions entre partisans et adversaires de la Jivision de l'ISRA en
 
autant d'organismes quo de ministeres prennent le pas sur les
 
problmes de fonds de 
la recherche agricole. Certains membres des
 
corps de contr6le de l'Etat verraient dans cet dclatement une solution
 
A la mauvaise gestion de l'institut attribuee A son gigantisme. Les
 
bailleurs de fonds do leur c6t6 s'inqui6tent de lincerticude ainsi
 
crde.
 

2. Les relations avec les services techniques des ministres et les
 
agences do d6veloppement et les organisations non-Rouvernementales
 

Par certains c6tes cette client6le est loin d'&tre homog~ne. Les
 
services techniques des Minist.res participent de pros 6 l1aboration
 
de la politique agricole et A la tutelle sur les organismes publics.
 
Les agences de ddveloppement ont pu A cause do leur dependence des
 
bailleurs de fonds ext~rieurs s'affranchir jusqu'A un certain point de
 
lour tutelle minist~rielle. Les organisations non-gouvernementales
 
ont 6d rdcemment reconnues comme parties prenantes du d6veloppement

agricole. Tous ont cependant pour r6le primordial de vulgariser les
 
rdsultats de la recherche et do transmettre A celle-ci les besoins et
 
les priorits des producteurs.
 

Un bref historique est n6cessaire pour comprendre l'6-t actuel de
 
leurs relations avec I'ISRA. Avant l'ind6pendance et les premieres

anndes, les services techniques des minist6zes 6taient les souls
 
chargds de la vulgarisatlon agricole. Recherche et vulgarisation

relevaient de la m6me administration. La politique agricole mende par

la France (primaut6 A larachide, couverture sanitaire et abreuvement
 
du b6tail, conservation des for6ts et lutte contre les feux de
 
brousse) faisait l'unanimite.
 

Au niveau des stations territoriales, les services agricoles

reprenaient les essais concluants do la recherche puis les
 
vulgarisaient aupr~s des paysans. La creation des PAPEM apres 1962 a
 
permis le diveloppement de ce qu'on appelait l'experimentaiton
 
multilocale dont les r6sultats faisalent l'objet de reunions annuelles
 
communes aux niveaux rdglonal et national. Des expositions et
 
d6monstrations de materiels de culture attelde etaient aussi
 
organisdes pour les cadres des services agricoles. Ces liens dtroits
 
ont commencd A se distendre pour plusieurs raisons.
 

Avec l'inddpendance les services techniques agricoles 
se sont
 
sdndgalisds alors que le personnel de 
la recherche restait massivement
 
domin6 par les Frangais jusqu'A la cr6ation de lISRA en 1975. La
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s~ndgalisation accl~rde de la recherche ddmarr6e A ce moment n'a pas
 
recr6e l'esprit de corps qui existait auparavant. Les chercheurs de
 
I'ISRA ont pour la plupart optd pour le statut de contractuels de
 
l)institut plus rdmundrateur A l'inverse de leurs ainds fonctionnaires
 
de l'Etat. lls sont de plus en plus nombreux A avoir une
 
qualification supdrieure A celle de leurs coll~gues de la
 
vulgarisation. Le passage de la recherche A la vulgarisation en est
 
rendu plus difficile.
 

La faiblesse du syst&me de transfert de technologies avait pourtant
 
6tait perque bien antdrieurement. Lors des "Journees de Rdflexion sur
 
la Vulgarisation Agricole" organisdes A Rufisque en 1963, la liaison
 
Recherche-Ddveloppement avait constitue le th~me central des d6bats.
 
Le probl~me dtait cependant mal posd.
 

Les chercheurs du CNRA de Bambey soulignaient l'incapacitd des
 
vulgarisateurs A faire adopter par les paysans les r6sultats de
 
rechdrche. Les vulgarisateurs leur renvoyaient la balle en soulignant
 
linadaptation de ces techniques. Pour ameliorer le transfert de
 
technologies, le CNRA de Bambey proposa que les chercheurs puissent
 
travailler directemment avec les paysans pour ddmontrer la validitd de
 
leurs techniques et definir leurs conditions et mode d'emploi. Cette
 
mdthodologie ne fut mise en oeuvre qu'A partir de 1968 dans deux
 
groupes de villages dans le Sud de la R6gion du Sine-Saloum sous le
 
nom de projet Unites Experimentales. La vulgarisation qui devait
 
travailler en dtroite collaboration avec la recherche dans une zone
 
d'une dizaine de milliers d'hectares autour de chaque groupe de
 
villages ne le fit pas et la recherche ne put etendre cette exp6rience
 
A d'atres regions du Sdnegal comme prvu.
 

A partir de 1964 et surtout de 1968, les services techniques des
 
minist~res ont dtd progressivement dessaisis de la responsabilit6 de
 
la vulgarisation au profit d'agences ou socidtds de developpement
 
financdes en grande partie sous forme de projets par l'aide
 
extdrieure. Mais suivant les domaines agricoles, les relations avec
 
la recherche ont ete diffdrentes:
 

a) Les relations avec les societds de d6veloppement chargees des
 
productions vdg6tales.
 

Les socidt~s chargdes des productions vdg6tales nont pas acceptd le
 
moddle de collaboration que leur proposait la recherche. Mais A la
 
suite d'6checs successifs, elles ont de plus en plus fait appel A
 
celle-ci pour mener des actions dites de recherche d'accompagnement.
 
Ces prestations de service de la recherche aux soci6tes de
 
developpement se sont gdneralis6es A partir de 1975.
 

En r~gle gdndrale, il s'agit de tester en milieu paysan de nouvelles
 
technolgies (varidtds, techniques culturales, produits phytosani.
 
taires, aliments de betail, plants d'arbres, etc.) qui sont ensuite
 
vulgarisdes. Les contrats de recherche pr6voient des reunions
 
rdgulires de concertation entre les deux organismes rdunis dans une
 
cellule de liaison recherche-ddveloppement. Les reunions regroupent
 
des chercheurs et des cadres des agences de d6veloppement pour ddcider
 
des essais A mener, effectuer des visites sur le terrain et discuter
 
des rdsultats.
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Ce type de collaboration est trds fortement encouragd par les
 
bailleurs de fonds qui les financent A travers les projets et par

l'Etat. L'analyse des expdriences passdes et actuelles rdv~le une
 
absence de participation des producteurs, une d6finition a priori des
 
contraintes des paysans et donc des techniques A tester, le peu
 
d'int6rt que les chercheurs y accordent. Ces contrats, sont presque
 
tous, l'occasion de conflits techniques et surtout financiers et de
 
gestion entre les deux parties.
 

L'ISRA y voit souvent une solution A ses contraintes de ressources
 
financi6res et les soci6tds de d~veloppement et leurs bailleurs de
 
fonds en attendent le remade miracle aux 6checs des projets. Les
 
services techniques minist6riels nont malheureusement pas souvent les
 
compdtences, l'autorit6 et les moyens n~cessaires pour suivre ces
 
relations et 6ventuellement trancher. Quelques exp~riences ont
 
cependant connus un certain succbs.
 

La recherche sur la culture du coton a toujours etd financde A travers
 
les projets de d~veloppement de cette culture. Mende de fagon
 
autonome puis au sein de 
IISRA, A partir de 1976, par des chercheurs
 
de I'IRCT, elle a permis de faqon regulibre 1'introduction et
 
l'adoption de nouvelles variet~s, formules d'engrais et produits

phytosanitaires. Les travaux mends pour une bonne partie en champ
 
paysan et en collaboration avec la socidtd cotonni~re, nont jamais
 
inclus de volet socio-dconomique.24
 

La recherche maraich~re mened au Centre de Ddveloppement Horticole de 
Cambdr~ne n'a ete intdgrde A I'ISRA qu'en 1979. Son objectif est 
d'introduire, d'adapter et de diffuser des varidt6s et des techniques 
de culture maraich~re. En son sein, deux experts basds dans le centre
 
et des experts associds bas~s dans les regions s'occupent de la
 
formation et de la prevulgarisation. Le projet a, sur la base des
 
r~sultats techniques obtenus, organis6 r~guli6rement des sessions de
 
formation pour les vulgarisateuers travaillant avec les producteurs et
 
aussi pour les producteurs eux-m6mes, mend des essais de d6monstration
 
et produit une masse importante de documents techniques et audio
visuels. Cet appui aux socitds r6gionales, aux ONGs et aussi aux
 
priv~s, semble donner de bons r6sultats.
 

Les legons qu'on peut tirer de ces deux exp6riences sont presque

banales: quand il y a une politique sectorielle claire, des hommes
 
expdriment6s et travaillant etroitement avec les paysans, une bonne
 
organisation et des ressources financi~res disponibles, la recherche
 
produit des rdsultats adaptds et les vulgarisateurs les diffusent.
 

24A notre avis, il faut y voir, lefficacitd du r6seau de
 
recherche de V'IRCT en Afrique francophone, la Compagnie Frangaise des
 
Fibres Textiles (CFDT) qui est, A travers les socidtds nationales, le
 
vdritable maitre d'oeuvre de lapproche fili~re de la culture
 
cotonni~re; enfin letroite collaboration entre ces deux organismes.
 

http:socio-dconomique.24
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b) Les relations avec les Services Techniques et les Socidtds de
 
Ddveloppement de l'Elevage.
 

Une seule socidt6 de d~veloppement, la Socidt6 de D6veloppement de la
 
Zone Sylvo-Pastorale (SODESP) enti~rement consacrde A l'6levage a 6t6
 
cr~e. La socidtd chargde de la culture cotonni~re a un projet
 
autonome: le Projet de Ddveloppement de l'Elevage au Sdn6gal-Orientale
 
(PDESO). Les autres socidtds se consacrant surtout aux cultures ont
 
cependant toutes un volet plus ou moins important s'interessant
 
surtout A la traction animale et A l'embouche domestique. Les 
services techniques de l'dlevage ont donc garde un r6le important en
 
mati~re de couverture et contr6le sanitaire du b6tail.
 

Les services fournis par le Laboratoire d'Elevage (LNERV) de Hann en
 
matire de production et de vente de vaccins et de diagnostic sont en
 
gdndral apr6ci6s. La production et la fourniture de gdnitdurs bovins
 
am6liors aux societds de ddveloppement et d'6talons de course aux
 
particuliers semblent aussi appr6cides bien que portant sur un nombre
 
trds r6duit. Les relations entre recherche et d6veloppement dans le 
secteur de i'dlevage paraissent donc bonnes alors que paradoxalement
 
si lon excepte la traction animale et la sant6 animale, les progrds
 
de l'6levage ont 6td tres faibles sinon n6gatifs. On peut avancer
 
deux explications A cela: le quasi-monopole des v6t6rinaires sur le
 
secteur de l'61evage et un certain consensus stir la politique de
 
ddveloppement du secteur.
 

c) Les Relations avec les Services des Eaux et For6ts
 

Les services techniques forestiers ont pu garder l'essentiel de leurs 
activitds do vulgarisation m6me si les soci6tds de ddveloppement on eu 
A mener des actions de reboisement et de plantation de brise-vents. 
La s6cheresse leur a apport6s un soutien massif des bailleurs do 
fonds. Plusieurs projets de reboisement, d'agroforesterie, de 
plantations d'arbres, etc. sont mends directement par eux . travers le 
pays. Jusqu'A une date rdcente leur principal grief A l'6gard de
 
IISRA etait la faiblesse des effectifs et des ressources consacrds A
 
la recherche foresti6re et non les priorit6s de recherche. Pour
 
pallier A cela beaucoup de leurs projets contiennent un volet
 
recherche-ddveloppement confie A I'ISRA.
 

d) Les Relations avec les Organisations Non-ouvernementales (ONG)
 

L'institut n'a pas de politique active en direction des ONG. Ce sont
 
ces dernieres que le sollicitent mais cola va rarement au delA de la
 
demande d'informations. Pourtant le nombre croissant dONG et le r6le
 
de plus en plus important qu'elles jouent du fait du d6sengagement de
 
l'Etat devraient les pousser A une collaboration plus etroite. On
 
verra dans le Chapitre Trois dans 1'6tude du programme de recherche 
pour les systemes de production de Basso Casamance, l'experience 
initie avec une ONG et les perspectives que cela ouvre. 

e) Les Relations avec les Paysans et leurs Organisations 

Une analyse rapide des activit6s de recherche mendes avec les
 
producteurs montre une juxtaposition d'approches plus ou moins
 
6labordes. Celles-ci repondent certes A un souci de la recherche
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agricole de sortir des stations mais en dehors du projet Unitds
 
Exp~rimentales, elles ne rdsultent pas d'une rdflexion de l'ensemble
 
de l'institut ou d'un ddpartement ou d'un centre de recherche pour la
 
mise en oeuvre d'une nouvelle mnthodologie. Ces approches
 
disciplinaires n'entrainent pas de modifications dans les prioritds
 
des autres programmes de recherche.
 

La plupart des relations entre la recherche agricole et les paysans se
 
font A travers les structures de vulgarisation. II existe ndamoins
 
des travaux mends avec les producteurs agricoles sans intervention
 
d'une tierce partie.
 

Les programmes de recherche sur le mil, le nidb6, le riz pluvial, le
 
sorgho et le mais mdnent (ou ont mend) des essais en champs paysans de
 
fagon rdguli6re. En gdndral, ces essais sont considdrds comme la
 
derni~re phase d'expdrimentation des nouvelles varidtds ou de produits
 
phytosanitaires avant qu'ils ne soient proposds A la pr6vulgarisation.
 

Les procddures de choix des paysans et des parcelles, les dispositifs
 
expdrimentaux et la participation des paysans A la rdalisation des
 
essais ne sont pas uniformes. Suivant les cas, les paysans regoivert
 
tout ou partie des intrants. Les donndes collectdes et anlysdes sont
 
d'ordre technique et l'valuation des r6sultats par les paysans nest
 
pas suffisamment formalis6e pour permettre une analyse rigoureuse. En
 
rdgle gdndrale, les approches sont disciplinaires.
 

Les recherches sur les productions animales menent depuis plusieurs
 
anndes des expdriences en milieu rural et p6ri-urbain. Les programmes
 
de recherche dits "zone d'emprise" autour des CRZ de Kolda et Dahra
 
travaillent avec des dleveurs habitants des villages autour des
 
stations. Les actions portent sur des suivis zootechniques et des
 
essais d'alimentation et de couverture sanitaire. Les programmes
 
ddnotent une faiblesse conceptuelle de lapproche et une confusion
 
entre objectifs de recherche et actions de ddveloppement. D'autre
 
part, rien nest prdvu pour le transfert 6ventuel des rdsultats qui
 
seraient obtenus.
 

La recherche sur la production de lait dans la zone pdri-urbaine de
 
Dakar grAce A des vaches de race montbdliarde, importdes de France,
 
est mende depuis 1978 en collaboration avec des producteurs. A partir
 
d'essais en station, les chercheurs ont organisd les producteurs en
 
coopdrative et les aident A maitriser toute la filidre, de la
 
production A la commercialisation. Cette expdrience est nouvelle pour
 
I'ISRA car il s'agit d'entrepreneurs privds et non d'dleveurs.
 

d) Conclusion
 

L'analyse des relations de IISRA avec les utilisateurs des ses
 
technologies, bien que rapide, permet de d6gager quelques conclusions
 
utiles pour dlaborer une politique efficace de services en direction
 
de sa clientdle.
 

La premidre est labsence d'une perception claire des diffdrents
 
clients de la recherche et de leurs besoins spdcifiques. Un bon
 
indicateur en est la littdrature produite par linstitut. Celle-ci
 
est essentiellement une production destinde A des scientifiques.
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La deuxibme est une sensibilitd insuffisante de linstitut A ses
 
obligations. 
Ce n'est qu'en 1987 qu'a dtd crdde au rniveau de la
 
Direction Gdndrale une Unitd de Valorisation des Rbsultats de la
 
Recherche (UNIVAL) et celle-ci na pas encore 
dtd dotde de moyens et
 
de personnels qui lui permettent d'6tre plus qu'un service centralisd
 
de publications.
 

Il ne faudrait cependant pas nzttre tous les torts sur le dos de
 
l'.institut ou comme on lr fait souvent les reduire , 
des problmes de 
techniques de communication. Si I'ISRA ne rend pas dc services utiles 
A sa clientdle c'est parce qu'il n'a pas souvent do services A offrir. 
Les succds obtenus dans la culture cotonnibre et les cultures 
maraichhres montrent que les probl~mes de liaison Recherche-
Ddveloppement sont etroitment li6s aux problhmes de choix des
 
prioritds, de personnel qualifi6 et experimenta, d'organisation et de 
ressources financi6res. M6me si lISRA ne doit pas attendre pour
 
amdliorer ses services, d6cideurs politiques, vulgarisateurs et 
producteurs doivent aussi fournir des efforts pourqu'un processus 
continu de creation et de transfert do technologies agricoles se mette 
en place.
 

III. STRUCTURE ET ORCANISATION DF- L'ISRA
 

Le Sdndgal a h6rit6 des organismes franqais de recherche et largement
 
acceptd un syst~me d'organisatioii, do programmation et d'exdcution par
 
secteur et par discipline.
 

A. Les Orientations de la Recherche 

Jusqu'en 1982, IISRA a maintenu les orientations de recherche qui 
dtaient celles des instituts franais et qui donnaient une grande 
importance A la s6lection et 
au travail en station. Dans le domaine
 
agronomique, les recherches portaient sur le mil, le sorgho, le mais, 
larachide, le nidbe, et le soja au CNRA de Bambey, le coton A 
Kaolack, le riz do marirove au CRA de Djibdlor, le riz irrigu6 avec 
iADRAO au CRA de Richard-Toll. 

Au fur et A mesure du recrutement de chercheurs nationaux, 1 institut 
a essayd de couvrir tous les aspects disciplinaires: sdlection, 
phytotechnie, fertilisation, protection des plantes et physiologie. 
Des recherches en machinisme et 
en technologie post-recolte 6taient 
aussi mendes. Mais ce nest qu'A Kaolack avec le projet Unitds 
Expdrimentales (1968-1982) et A Richard-Toll (1972-1982), que des
 
recherches sur les systhmes de production 6taient mendes. 
 Les 
recherches sur les cultures maraich±res 6taient men6es au Centre de 
D6voloppement Horticole Camnbdr6ne limitaient Ade et so lintroduction 
et 1'adaptation des varidtds, au techniques culturales et A la 
protection phystosanitaire. 

Dans le domaine de 1'6levage, les recherches sur la sant6 animale, 
lagrostologie, la nutrition animale, les cultures fourrageres et la 
production laitiere A partir de races etrangeres dtaient mendes 
au
 
LNERV de Hann. La sdlection sur les Zebu Cobra et 
le mouton Tounbire 
dtait menee au CRZ de Dahra et la sdlection sur le bocuf de race Ndama 
et le mouton Djallonk6 l'tait au CRZ de Kolda. 
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Dans le domaine forestier, la regdndration des fordts naturelles et
 
l'introduction d'arbres A croisance rapide (eucalyptus) sont restdes 
les th~mes essentiels.
 

Pendant la p6riode 1975-1982, aucun d6partement n'a ouvert de
 
programme dans un centre qui relevait auparavant d'un institut
 
frangais diffdrent du sien, ou na transfdr6 un programme de Dakar A
 
un centre rdgional. Ainsi du point de vue scientifique, les
 
structures sont restdes fig6es et l'objectif de d6veloppement de
 
centres rdgionaux pluridisciplinaires Wa pas avanc6 sauf sur le plan
 
de la gestion. D~s 1975, laccent a portd sur la s6ndgalisation du
 
personnel chercheir et la mise en place des nouvelles structures:
 
Direction Gdn6rale, Dpartements de Recherche et Directions des
 
Centres.
 

Le d6cret cr6ant I'ISRA a pr6vu une double organisation en sept
 
d6partements et dix centres de recherche tous rattachds au directeur
 
gdndral second6 par un directeur gdndral adjoint. Les chefs de
 
d6partement avaient la responsabilit6 des activitds de recherche donc
 
de l'61aboration des programmes de recherche et des budgets. Les
 
directeurs de centre dtaient responsables de la gestion des centres
 
donc de l'ex6cution des budgets des programmes. Aucune hierarchie
 
n'dtait instaur6e entre les deux fili~res. (Voir Figure 2.2)
 

En 1978, sur linitiative du Secrdtariat d'Etat A la Recherche
 
Scientifique et Technique, I'ISRA a 61abor6 pour la premiere fois un
 
plan indicatif de la re-herche agricole pour une [driode de six ans.
 
L'61aboration qui s'est faite dans des ddlais tr6s courts visait
 
surtout A accroitre les ressources financi6res. La Banque Mondiale
 
prenant le leadership, eut recours A l'International Agricultural
 
Development Service (1ADS) pour l'valuer et un projet de recherche
 
agricole (PRA) sur six ans fut 61,- or6. Le PRA a retenu les priorit6s
 
suivantes: (i) priorit6 aux recheruLes sur les c6r6ales et l'arachide,
 
sur les systemes de production dans cinq r6gions et sur la politique
 
agricole. Les recherches foresti6res, halieutiques et les programmes
 
de recherches animales except6es la nutrition et la sant6 animales
 
n'ont pas 6t6 prises en compte; (ii) r6organisation de I'ISRA et
 
amdlioration de la gestion; et (iii) poursuite de la r6gionalisation.
 

L2 PRA prdconisait aussi de "remplacer l'approche fragmentee,
 
unidisciplinaire suivie jusqu'A maintenant, en inati6re de recherche,
 
par une approche coordonne faisant appel A une 6quipe multi
disciplinaire 6tudiant lensemble des probl~mes posds par chaque
 
produit (y compris leurs syst~mes de production)."
 

L'accord do projet entre la Banque Mondiale et le Gouvernement du
 
Sdndgal preconisait un nouvel organigramme (voir Figure 2.3).
 
Celui-ci r6duit les ddpartements de recherche A six dont deur
 
nouveaux: celui des recherches sur les systines de production et le
 
transfert de technologies en milieu rural et le d6partement des
 
services d'appui qui a autorltd sur les chefs de centre. Au sein des
 
centres, les chercheurs sont regroupds en programmes par produit ou
 
syst~me de production avec un coordonnateur placd sous l'autorit6 du
 
directeur de d6partement. Ces derniers dlaborent des budgets par
 
programme et en contr6lent l'exdcution. Le projet pr6voit surtout de
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Organigrammes de I' ISRA 
(1974,1982,1983) 
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leur adjoindre des collaborateurs pourqu'ils aient les moyens de leurs
 
responsabilitds.
 

En 1986, I'ISRA a ddcid6 sur sa propre initiative d'6laborer un plan

quinquennal rdgionalis6. 
Ce travail qui a d6marr6 en debut 1986
 
davrait 6tre termin6 en fin 1987. La m6thodologie choisie et lexamen
 
du plan par le Comit6 Scientifique et Technique devraient permettre de
 
soumettre aux donateurs et au gouvernemnent un document plus dlabor6
 
que le plan indicatif de 1978. Les dlements qui servent de base A
 
l'laboration du plan sont les objectifs de la Nouvelle Politique

Agricole avec la priorit6 accordee A l'autosuffisance alimentaire, les
 
besoins exprim~s par les agences r~vionales de d~veloppement, les
 
analyses des contraintes faites par les 6quipes de recherche sur les
 
syst~mes agraires et les r6sultats de recherche de 
l'ISRA.
 

B. L'Organisation de l'ISRA
 
(Figures 2.2 et 2.3)
 

Depuis sa crdation, linstitut a connu plusieurs changements dans son
 
organisation qu'il est indispensable d'analyser si on veut comprendre

les probl6mes difficiles rencontres dans la mise en oeuvre 
des
 
recherches sur les syst6mes de production.
 

En 1975, du fait du nombre limit6 de chercheurs nationaux, les chefs
 
de d~partements se virent aussi confier la direction du centre
 
principal de leur domaine de recherche.25 
 Le cumul des postes,

l'expdrience reconnue des titulaires et l'autorit6 du Directeur
 
GUndral 6vitaient que les ambiguit6s et les silences du decret ne se
 
traduisent en conflits de competence. En 1979, avec la fin du cumul,

le Directeur G6n6ral cons''itue 
un groupo de travail pour 6laborer un
 
projet darr6t6 minist6riel d6finissant clairemment les comp~tences

des chefs do ddpartement et des directeurs de centre. 
 Ces
 
proposiLions qui n'eurent pas de suite donnaient autorit6 aux chefs de
 
ddpartement: sur les directeurs de 
centre. Au sein de chaque centre
 
les prograinmne! restent organis6s sur une base disciplinaire. 26
 

Les engagements du PRA seront traduits par un d6cret pr~par6 par

I'ISRA les contredisant. Si les ddpartements pr~vus par le projet

sont cr66s, les directeurs de centre gardent leur titre et continuent

A 6tre ratLaches au directeur g~ndral. Les chefs de d6partement sont
 
rattach6s au poste nouveau de 
Directeur Scientifique et sont
 
hi6rarchiquement places sous les directeurs de centre y compris le
 

25Le chef du D6partement de M~decine V~terinaire et Sciences
 
Animales dirigea le Laboratoire National d'Elevage jusqu'en 1978; 
le
 
chef du D6partement Agronomie et Biologie dirigea le CNRA de Bambey

tout en dtant Chef des Ddpartements Machinisme Agricole et equipements

Ruraux, Pddologie et Hydraulique Agricole, Sociologie et Economie
 
Rurales jusqu'en 1978. Ii en 
fut de m6me pour la Foresterie et le
 
CNRF, et l'Oceanographie et 
le CRODT de Dakar jusqu'en 1983.
 

26En r~gle gdndrale, un service de recherche - un chercheur  un
 
programme - un budget. Au niveau du CNRA de Bambey et du LNERV de
 
Hann, les disciplines proches constituent des groupes pour mettre en
 
commun certains 6quipements.
 

http:recherche.25
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chef du ddpartement des services d'appui qui devait avoir autorit6 sur
 
eux. Les bvdgets continuent A dtre pr6sent6s par centre de recherche
 
et non par d~partement au conseil d'administration. Les programmes
 
pluridisciplinaires se constituent avec la nomination de
 
coordonnateurs. Leur examen rdv~le dans la plupart des cas une
 
juxtaposition de recherches disciplinaires sans objectifs communs.
 

En 1986, la Direction GUndrale, les bailleurs de fonds et le
 
Gouvernement sont tomb6s d'accord sur un nouvel organigramme qui
 
reprend pour l'essentiel les propositions ddfendues par les chefs de
 
d6partements et qui sont en fait une synthlse entre la situation qui
 
existait entre 1975 et 1978 et l'organigramme du PRA. Cette nouvelle
 
organisation a commence A 6tre mise en place en fdvrier 1987 sans que
 
le ddcret correspondant ne soit sign6. Dans cette organisation, la
 
Direction Scientifique est remplacde par une Direction Gdndrale
 
Adjointe chargee de coordonner les activites des directions de
 
recherches qui remplacent les d~partements.
 

Celles-ci sont au nombre de six mais cinq seulement sont mises en
 
place. La Direction des Recherches d'Appui pour les Productions
 
Vdgdtales reste provisoirement int~grde A la nouvelle Direction des
 
Recherches sur les Syst~mes Agraires et l'Economie Agricole qui
 
elle-m~me regroupe l'ex-Ddpartement des Recherches sur les Syst~mes de
 
Production et le Bureau d'Analyses Macro-Economiques. Le Ddpartement
 
des Services d'Appui est supprimn et les quatre autres directions de
 
recherches se voient rattacher les centres oRtelles ont des activitds
 
dominantes ou exclusives.
 

Ainsi le chef du CRODT et la Direction des Recherches sur les
 
Productions Hlalieutiques et Hydrobiologiques sont confondus, il en est
 
de mame pour les Recherches Foresti~res et le CNRF, et pour le LNERV
 
et la Direction des Recherches sur la Sant6 et les Productions
 
Animales auxquelles sont aussi rattach6s les CRZ de Kolda et de Dahra.
 
La Direction des Recherches sur les Productions Vdgdtales se voit
 
rattacher les Centres de Bambey, Djibdlor, Saint-Louis, Camb6rene et
 
le nouveau Centre de Tambacounda.
 

Cela simplifie l'organisation de I'ISRA en unifiant les
 
responsabilites scientifiques et de gestion. A priori, cela risque de
 
ne pas favoriser le ddveloppement de programmes communs A plusieurs
 
directions de recherche et le ddveloppement de la pluridisciplinaritd
 
des centres rdgionaux.

27
 

L'organisation interne des centres de recherche a 6t6 aussi simplified
 
et clarified. L'ancien schdma trop lourd et comiteux (Figure 2.4)
 

27Seul le Ddpartement des Recherches sur les Syst~mes de
 
Production a acueilli un forestier dans un de ses programmes (une
 
deuxi~me affectation est en cours), ouvert un programme au CRZ de
 
Dahra, et affect6 un zootechnicien dans chacun de ses trois programmes
 
de recherche sur les syst~mes de production. Les recherches
 
halieutiques qui interviennent en Casamance et les recherchps
 
foresti6res qui interviennent dans plusieurs rdgions, ont cr66 des
 
structures s6pardes des centres existants.
 

http:rdgionaux.27
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Figure 2.4 Organisation-type
 
d'un Centre R6gional de Recherche
 

entre 1982 et 1986
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reposait sans doute 
sur l'id~e d'autonomie et d'autosuffisance des
 
centres entre eux et par rapport A la Direction G6ndrale.
 

C. L'Organisation R6gionale de I'ISRA
 

L'institut a une structure tr~s ddcentralisde. Dans chaque r6gion
 
administrative sauf Louga et Fatick, deux regions crddes rdcemment,
 
existe un centre de recherche agricole oii sont domicilids des
 
programmes de recherche et des chercheurs (Carte 2.1).
 

Si on raisonne en grandes rdgions agricoles: le Bassin Arachidier est
 
tr~s bien, m~me trop, 
couvert avec Bambey et Kaolack qui bdndficie du
 
transfert de quelques programmes de Bambey (mais et sorgho).
 

Le Bassin Arachidier compte trois grandes stations: Nioro du Rip,
 
Bambey et Louga.28 Ii existe aussi sept points d'exp6rimentation.
 

28Une quatri~me a dt6 ferm6e en 1983: 
la station de Darou.
 

http:Louga.28
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La vall~e du fleuve Sdndgal longtemps n6gligde, a vu ses effectifs
 
augmenter et le CRA de St. Louis devrait 6tre A partir de 1988 le
 
premier centre de l'ISRA. II compte trois stations: Ndiol, Fanaye et
 
Gu6d6 situdes dans le delta du fleuve, plus le jardin d'essai (station

d'arboriculture fruitire se 
trouvant A Saint-Louis), mais n'a aucun
 
point d'essai dans la Moyenne et la Haute Vallde.
 

La zone littorale et le Cap-Vert sont bien couvertes pour les
 
recherches maraich~res par le CDH et pourraient mieux l'tre pour
 
l'6levage et la foresterie.
 

La Casamance est couverte par le CRA de Djib6lor qui reste encore
 
marqu6 par sa vocation rizicole. Les recherches sur ls cultures
 
pluviales sont toujours menees A partir de Bambey et Kaolack.
 
Djib6lor qui navait qu'une station rizicole poss~de depuis 1984 une
 
station pour les cultures pluviales, mais celle de Sdfa en Moyenne

Casamance a 6t6 ramen6e A un simple point d'essai et le PAPEM do 
Dianaba a dt6 fermi. Le SCndgal-Oriental et la Haute Casamance 
restent mal couverts si on tient compte de leurs potentialitds 
agricoles. 

L'ISRA n'a pas aussi corrig6 la concentration de ses chercheurs et de
 
ses centres dans la partie Ouest du torritoire et A Dakar. Il y a un
 
ddsir de revoir I'implantation g6ographique des centres, des stations,
 
des points d'essai, des chercheurs et des programmes, mais la
 
rdflexion ne prend pas suffisamment en compte 1 importance des charges

financi6res (jue constitute tin dispositif aussi 6clat6, ni les
 
priorits agricoles r6gionales. Les constructions r6alis~es dans le
 
cadre du PRA rendent ce r6am6nagement encore plus difficile. 

D. Planification, Programmation et Allocation des Ressources 

1. La proc6dure thdorique 

La Figure 2.5 d6crit la procddure th6orique annuelle d'dlaboration des
 
programmes de recherche ot des budgets. 
Sur la base de la politique

de ddveloppement et de 
recherche agricoles du gouvernement, l'institut
 
prdpare un plan de 
travail annuel et un budget, Ils sont d'abord
 
examinds par le CST qui fait des recommnandations au conseil
 
d'administration qui vote le 
budget. Le Minist6re des Finances
 
autorise l'exdcution. Sur le 
plan interne, la Direction Cdn6rale
 
affecte los ressources aux d6partements et lour donne des orientations
 
scientifiques. Les d~partements en font de 
m~me avec ls
 
coordonnateurs de programme. Ces derniers prdparent avec los
 
chercheurs, ls programmes et 
les budgets qui sont ensuite arbitrds 
par los chefs do ddpartement puis par la direction gdn6rale. Les 
ddpartemeiits joignent A ces documents le rapport annuel do synth~se 
des notes d'orientation.
 

2. La procdure actuelle 

Dans la pratique, la procddure ne fonctionne pas pour plusieurs
 
raisons:
 

Les orientations et los prioritds du gouvernement sont dispersdes dans
 
une multitude de documents et sont changeantes. A tous les niveaux de
 



Figure 2.5. Procddure Annuelle d'Elaboration des Programmes et Budgets de I'ISRA
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 des directions de recherche.
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programme. recherche pour l'annde.
 

Priorit~s de recherche par programme. 	 Rapport annuel et synth~se
 
des rdsultats.
 

Arbitrage programmes et budgets.
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COORDONNATEURS DE PROGRAMME I
 
Elaboration programme et budget annuel.
 

Rapport annuel programme.
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l'institut chacun essaye donc de les deviner ou arrdte ses propres
 
prioritds.
 

Ii n'y a pas au sein de I'ISRA, ni en dehors, de mdcanisme pour
 
examiner la cohdrence des objectifs entre les d6partements et entre
 
les programmes d'une m~me rdgion et parfois m~me au sein d'un
 
programme. Chaque d6partement, chaque programme travaillent
 
sdpardment. Le comit6 scientifique et technique ne peut jouer ce
 
r6le. L'information qui lui est transmise et la fagon dont les
 
runions sont organisdes ne le permettent pas. La r6union
 
hebdomadaire qui regroupe tous les directeurs de recherche et le
 
Directeur G6ndral, devrait aussi assurer cette coordination
 
scientifique. Elle sert surtout A traiter les problemes quotidiens.
 

IL Wy a pas de m6canisme pour examiner la coh6rence entre les
 
objectifs de recherche et les ressources alloudes. Les directeurs de
 
centre proposent des budgets pour leurs services de gestion et les
 
services techniques sans connaitre dans la plupart des cas, les
 
activitds scientifiques prdvues.
 

Les ressources financi~res annuelles ne sont arr6tees qu'A la fin de
 
la procddure par la direction g6ndrale. L'information sur les projets
 
et conventions est dispers6e entre la Direction Gdnerale, les
 
ddpartements et m~me les centres (pour les recettes propres) et les
 
chercheurs. Pour les conventions et les projets, les ressources sont
 
parfois connues tardivement, et plusieurs financements sont g6r~s hors
 
budget.
 

Les ressources sur budget national ne couvrent pas la masse salariale
 
et les ressources des projets et conventions sont pour lessentiel
 
affectdes a des activitds prdcises. II y a donc tr~s peu de
 
flexibilit6 dans l'affectation des ressources.
 

Enfin, on ne dispose pas d'ue situation d'excution des d6penses des
 
anndes prdcddentes par programme et centre de frais, pour faire une
 
estimation correcte des co~its.
 

Pour beaucoup de chercheurs, cet exercice annuel est perqu comme un
 
travail artificiel et inutile. L'important c'est d'avoir un projet ou
 
une convention pour avoir des chances de ben6ficier d'une trdsorerie.
 

Cette situation explique le r6le primordial des bailleurs de fonds et
 
l'importance des procedures informelles et formelles de concertation
 
et ndgociation avec eux. Les autorits de tutelle de I'ISRA ne sont
 
pas toujours presentes et nexercent aucun contr6le sur une part
 
decisive des fonds alloues aux programmes de recherche.
 

E. L'Evaluation des Activit6s df. Recherche 

Le conseil d'administration examine et approuve le bilan financier
 
sans examiner un bilan des activit6s scientifiques. La Cour de
 
Vrification des Comptes des Etablissemonts Publiques (qui fait partie
 
de la Cour Supr~me) navait pas jusqu'en 1982 examin6 les comptes de
 
LISRA. C'est la Banque Mondiale, qui avec le PRA, a instaurd un
 
audit annuel des comptes confie A un organisme priv6.
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Les ddpartements sont laissds A eux-m6mes pour proc6der A des 
revues
 
annuelles des activitds scientifiques.
 

Les 6valuations globales ou de programmes sont presque toujours soient
 
ddciddes par les bailleurs de fonds dans leurs projets, soient
 
dciddes avec les organismes scientifiques extdrieurs qui y
 
participent (ORSTOM, CIRAD, etc.). Les 6valuateurs sont presque
 
toujours des expatrids et I'ISRA ne supporte pas la charge financi~re
 
de ces dvaluations. Leur nombre a augment6 ces derni~res ann~es mais
 
celles-ci sont faites par rapport aux projets sans une prise en compte
 
suffisante de l'ensemble de l'institut.
 

F. Les Capacit6s de Recherche 

Par rapport A sa population agricole et par rapport A son Produit
 
Intdrieur Brut, le Sdndgal est le pays de l'Afrique de l'Ouest
 
Francophone (et sans doute anglophone aussi) A avoir les capacit6s de
 
recherche les plus importantes. I1 est le soul A avoir regroupe
 
l'ensemble de la recherche agricole au sens le plus large y compris
 
les recherches forestieres et oc6anographiques dans un institut
 
national. I1 a 6t6 aussi parmi les premiers A vouloir dlaborer un
 
statut pour les chercheurs. 29 Ces d6cisions montrent dans la forme au
 
moins, la priorit6 accordde par l'Etat Sdndgalais A la recherche
 
agricole.
 

I1 est malheureusement difficile d'estimer pr6cis6ment le potentiel
 
scientifique de I'ISRA. Les informations necessaires ne sont pas
 
collectees r6guli6rement et analysces. Celles que lon arrive A
 
rassembler ne sont pas tr~s fiables.
 

1. Les domaines de recherche 

Depuis 1982, la mise en place du PRA a conduit A regrouper la plupart 
des anciens programmes disciplinaires et individuels en programmes 
pluridisciplinaires par plante, animal, th~me de recherche et syst~me 
de production. 11 n'y a cependant pas de r~gle commune pour d6finir 
un programme et certains correspondent uniquement A un financement 
particulier.
 

Le tableau ci-dessus donne pour quatre des cinq directions de
 
recherche mises en place en 1987 le nombre de programmes de recherche
 
et le nombre de chercheurs.3
 

L'ISRA comptait en ddbut 1987 A peu pros 149 chercheurs se consacrant
 
uniquement A deL activit6s de recherche dont 48 chercheurs expatri6s
 
rdpartis dans 43 programmes de recherche, soit une moyenne de 3,4
 
chercheurs par programme. Ainsi un peu plus du tiers des chercheurs
 
est expatri6 pour la plupart du CIRAD, plus des experts de la FAO et
 
deux affectds par l'Universit6 d'Etat du Michigan.
 

2Ce project n'a jamais ddbouchd.
 

3Les recherches ocdanographiques et halieutiques ne sont pas
 
prises en compte. Elles comptent 8 programmes.
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Tableau 2.2. Chercheurs et Programmes par Direction de Recherche
 
(Octobre 1986)
 

Nombre de Nombre de Chercheursb 
Direction de Recherche Programmesa Nationaux Expatrids Total 

Productions Forestidres 7 13 3 16 
Productions Vdgdtales 13 52 21 56 
Productions Animales 9 23 9 32 
Systbmes Agraires 14 30 15 45 
TOTAL 43 99 48 149 

aD'apr~s note prdsentde par la Direction Gdndrale au Comitd
 

Scientifique d'octobre 1986.

bD'aprds fichier 6labord pour la rdduction du personnel vdrifid par
 

les auteurs en 1987 (chercheurs affectds aux programmes de
 
recherche).
 

Les recherches sur les productions vdg6tales sont reparties en 10
 
programmes plantes: mil, sorgho, riz pluvial (en Casamance) riz
 
irrigud (mend par l'ADRAO) mais, nidb6, arachide, coton, cultures
 
maraichdres et arboriculture fruitidre, et trois programmes
 
disciplinaires: stockage des produits agricoles, microbiologie et
 
production de semences de prd-base. Ndanmoins les programmes mil,
 
mais et sorgho ne disposent pas d'une dquipe compl6te.
 

Les recherches sur les systemes agraires comptent un programme RSP
 
dans trois rdgions. Chacun est articu1l avec un ou deux programmes de
 
recherches d'appui sur les productions vdgdtales. Ces programmes
 
concernent la fertilisation min6rale et organique, l'6conomie de la
 
production, et les recherches sur la cominmercialisation des cereales.
 

Les recherches sur la santd et les productions animales restent encore
 
marqudes par leurs anciennes orientations disciplinaires:
 
agrostologic, cultures fourragbres, alimentation, zootechnie,
 
pathologie virale, bact6rienne, parasitaire, production de viande
 
bovine et ovine. Cinq programmes sur sept restent regroupes A Dakar.
 

Les recl.erches sur les productions forestidres gardent aussi leur 
ancienne orientation: amdlioration g6ndtique des plantes A croissance 
rapide, dtude des for6ts naturelles et reboisement en Casamance, dans 
le Bassin Arachidier, dans la valle du Fleuve Sen6gal et en zone
 
sahdlienne, les recherches d'accompagnement et un programme nouveau en
 
agroforesterie.
 

Bien qu'un effort important ait 6t6 fait, l'essentiel des programmes
 
continue A 6tre mend A partir de Dakar pour les productions
 
forestidres, animales et cultures maraicheres; et A partir de Bambey
 
pour les productions vdgtales malgre le transfert des programmes mais
 
et sorgho de Bambey A Nioro du Rip et du programme coton A
 
Tambacounda. Seule la Direction des Recherches sur les Systemes
 
Agraires a ses programmes et ses chercheurs assez bien rdparties entre
 
la vallde du fleuve S6ndgal, le Bassin Arachidier, et la Casamance.
 
La crdation r6cente du ddpartement a sans doute permis une meilleure
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rdpartition mais les autres ddpartements n'ont pas profitd des
 
recrutements importants des cinq dernibres ann~es pour modifier la
 
rdpartition g6ographique de leurs activit6s. La priorit6 donnde A la
 
partie Sud du pays (Sud Sine-Saloum, S~n~gal-Oriental, Casamance)
 
n'est pas prise en compte. De mdme la valle du fleuve S6ndgal ne
 
'est pas suffisamment en dehors des recherches sur le riz irrigud
 

menses par I'ADRAO.
 

2. Le personnel (Tableau 2.3)
 

L'ISRA comptait environ 1.400 agents avant la reduction du personnel
 
intervenue en fdvrier 1987 et 950 aprds cette rdduction. Cela fait
 
une moyenne de 5,46 agents par chercheur. Le niveau de formation de
 
ce personnel est tr~s bas comme le montre le tableau ci-dessous: 32%
 
sont illettr6s, 69% n'ont reu aucune formation professionnelle.
 

Les techniciens sup6rieurs et cadres moyens de gestion sont en nombre
 
tr~s rdduit: 7% soft moins d'une personne par chercheur. Si donc le
 
nombre d'agents peut paraitre satisfaisant pour un pays de la taille
 
du Sdn~gal par contre les comp6tences professionnelles des agents sont
 
certainement insuffisantes pour Un institut de recherche.
 

Tableau 2.3. Niveau de Formation du Personnel de L'ISRA
 
(1986) 

Categorie Pourcentage Nombre 

5 ans+a 
5 ansb 
Baccalaur~at + 2-3 ansc 
Brevet d'Etude Pr6paratoire 

au Second Cycle + 2 ansd 
Non spdcialis6 (scolarisd) 
Illltr6 
TOTAL 

8 
4 
7 

13 
36 
33 

100 

104 
49 
95 

171 
490 
445 

1.354 

aDipl6me d'Etudes Approfonidies (DEA) et plus
 
bNiveau Ingdnieur Agronome, Eaux et Fordts, Vtdrinaire,
 

etc.
 
CNiveau Baccalaurdat et plus 2 A 3 ans (Ingdnieur des Travaux,
 

ITA; Brevet de Technician Sup6rieur, BTS)

dNiveau Brevet d'Etudes Pr6paratoire au Second Cycle Plus 2
 

ans (Agent Technique, ATA; Certificat d'Aptitude
 
Professionnelle, CAP).
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IV. LA POLITIQUE DE RECHERCHE AGRICOLE
 

A. La Politique de D6veloppement et la Recherche Agrlcole
 

La Lettre de Politique de Ddveloppement d'avril 1987 confirme les
 
grandes options de la Nouvelle Politique Agricole ddfinies en 1984:
 
(i) augmentation -le la production agricole riationale avec 
la prioritd
 
donnde aux cultures cdrdalires; (ii) organisation de la commercial
isation des surplus par une responsabilisation accrue des opdrateurs
 
dconomiques (paysans, coopdratives, intermddiaires et industriels);
 
(iii) ddsengagetnent progressif de l'Etat des activitds d'encadrement
 
et limitation de son r6le A une planification souple et A la
 
definition d'un cadre gdndral propice A l'initiative des acteurs
 
6conomiques.
 

On note cependant un ddcalage important entre les documents antdrieurs
 
(NPA et Plan Cdrdalier) et la Lettre de Politique de Developpement sur
 
trois points clds. Ce dernier document ne contient aucun objectif
 
chiffrd. L'objectif d'un taux d'autosuffisance alimentaire de 80% en
 
l'an 2000 est passd sous silence. La prioritd donnde aux cultures
 
cdrdalidres irrigudes dans les documents du Gouvernement (amdnagement
 
de 5000 ha par an pour la culture irrigu6e du riz ct du mais dans la
 
vallde du fleuve Sdndgal) est contredite par la priorit6 donnde aux
 
cultures de diversification A forte valour ajoutde dans la Lettre de
 
Politique de Ddveloppement.
 

Si on fait le point des projets actuellement ex6cutds ou en cours
 
d'6laboration par les bailleurs de funds, on constate que pour ces
 
derniers les cultures pluviales, surtout les cereales, sont
 
prioritaires. 
 Ces projets concernent le Sud du Bassin Arachidier, la
 
Casamance et le S6ndgal-Oriental donc les rdgions A bonne
 
pluviomdtrie. 
 Dans la vall6e du fleuve, les projets concernent
 
surtout la rdhabilitation des grands p6rimbtres dans le Delta et
 
l'amdnagement de petits pdrimetres villageois dans la Moyenne et 
la
 
Haute Vallde. La Zone Sylvo-Pastorale du Ferlo pour ilo'evage ne
 
bdndficie d'aucun soutien et 
le Nord du Bassin Arachidier ne bdndficie
 
que d'un effort limit6 pour le ni6 et le mil. Ii y a donc des
 
diffdrences assez nettes entre les priorit6s fixdes par le
 
Gouvernement et celles soutenues par les bailleurs de fonds.
 

Pour la recherche agricole, cela soul&ve un probeIme de d6finition de
 
ses prioritds car celles-ci ddpendent en fin de 
compte du soutien
 
financier de ces rn&mes bailleurs et tous les projets en cours
 
d'exdcution ou d'6laboration apportent des contributions
 
substantielles a I'ISRA pour les objectifs retenus par ces derniers.
 
Ainsi, par le biais des financemnets de projets, l'influence des
 
bailleurs de fonds 
s'avere plus d6terimante que celle du Gouverneient.
 
Les procddures informelles d'61aboration des projets bas6es pour une 
grande part sur le dialogue entre les responsables de l'ISRA, des
 
socidrs de ddveloppement, et les consultants des bailleurs de fonds, 
jouent un r6le essentiel pour cela. Ur effort important est fait 
depuis 1984 par le ministere du ddveloppement pour maitriser ces 
procedures ct des rdunions les
sont organis6es entre differentes
 
parties pour veiller A la prise en compte des objectifs du
 
Gouvernement dams les projets mais ii reste encore beaucoup A faire.
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B. La D6finition des Priorits de Recherche
 
et l'Influence des Donateurs
 

La Lettre de Politique de D~veloppement de 1987 apporte quelques

prdcisions en ce qui 
concerne la recherche agricole. Ii est dit que

le Couverneinent veillera A ce que l'ISRA tienne compte du programme

d'actions dans son progamme quinquennal pour 1988-1993, et que des
 
accnrds de coopdration seront signds entre l'institut et les soci~cds
 
r6gionales de d6veloppement.
 

L'accord signd en 1986 entre 1'ISRA et 
la SAED repose sur une
 
mdthodologie de recherche 
sur les syst~mes de production, int~gre les
 
recherches en station sur les produits et les techniques culturales,

des recherches d'appui et des recherches sur les organisations
 
paysannes. L'accord prdcise les activitds de prdvulgarisation que la
 
SAED doit mener en fonction des recherches obtenus. Ce progr~s

important par rapport au pass6 (Voir Programme RSP Delta fleuve
 
Sdndgal, Chapitre Trois) a ndcessit6 des ndgociations longues et
 
difficiles entre la SAED, I'ISRA, les conseillers du Ministre du
 
Ddveloppement Rural et les repr~sentants des bailleurs do fonds. 31
 

Les recommandations contenues dans la Lettre de Politique de
 
D6veloppement sont de toute faqon rrop succinctes pour que la
 
recherche agricole y trouve les orientations dont ele a besomn pour

prdparer son programme. Le Plan Cdrdalier est plus explicite. Il met
 
l'accent sur la liaison entre 
la recherche et la vulgarisation, le
 
renforcement des recherches adaptatives, la rdvision des prioritds

rdgionales, l'importance des recherches sur les systinnes de production
 
et la politique agricole, la rdgionalisation de la recherche, les
 
recherches sur le niebd et le mais et l'int6gration
 
agriculture-6levage.
 

La politique de recherche agricole ne 
fait pas encore cependant

l'objet d'une planification suffisamnment dlaborde. Celle-ci ne la
 
traite le plus 
souvent que pour parler des liaisons A am6liorer entre
 
les chercheurs, les vulgarisateurs, les paysans et dventuellement les
 
instituts internationaux pour le transfert de technologies am6liordes.
 
Des prioritds claires par produit, par rdgion, par catdgorie

d'exploitants agricoles ne sont pas d~gagdes. Une grande latitude est
 
donc encore laisse6 A I'ISRA pour dtfinir ses orientations et ses
 
prioritds.
 

V. RESSOURCES DE LA RECHERCHE ACRICOLE
 

Les ressources financi6res, humaines et materiulles sont traitdes ci
apr~s. Le temps considdrable qu'auraient ndcessit6 la collecte et la
 
verification des informations, nous a amend A privil6gier une analyse
 
qualitative.
 

31Les chercheurs de la Direction RSP basds A St. Louis et la
 
direction elle-m6me y ont consacrd plusiers mois 
en 1986 et compte
 
tenu des compdtences disponibles, 1l serait difficile que l'ISRA
 
consacre autant de temps et d'6norgle A chaque accord avec une socidtd
 
r~gionale a moins den prdparer un par an.
 

http:fonds.31
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A. Ressources Financires
 

1. Le budget national
 

Les dotations fLinanci6res de l'institut sont inscrites dans diffdrents
 
chapitres du budget de l'Etat: (i) les salaires des fonctionnaires mis
 
A la disposition de l'ISRA; (ii) le budget dit de transfert inscrit
 
dans celui du ministdre de tutelle32 et, (iii) les diffdrentes
 
contributions inscrites dans le budget d'dquipement de l'Etat et qui

correspondent A des contreparties de projets financ6s par laide
 
extdrieure o" A des financements attribu6s dans le pass6 par l'Etat en
 
dehors de sa qLote-part dans le cadre de la convention franco
sdndgalaise.
 

2. Les recettes propres de I'ISRA
 

Les recettes les plus importantes sont la vente des vaccins, des 
semences, des rdcoltes des essais, des g6niteurs Gobra et Ndama et les 
rdformes de materiels. 

3. Les projets, les conventions ot les contrats de prestation de
 
service
 

L'instiLut a du fait do son statut, la possibilit6 d'dlaborer des
 
projets et do les n6gocier directement avec des bailleurs de fonds.
 
Ce sont les directions de recherche qui ont 1 initiative dans cc 
domaine.
 

On peut distinguer: (i) les ?rojets qui font I objet d'accords do pr6t 
(crddit IDA pour le PRA) ou do dons signos par le gouvernement du 
Sdndgal avec ou sans contrepartie et dont 1'ex~cution est confi6e A 
l'ISRA; (ii) les conventions qui sont des subventions directes pour
des recherches ou pour l'acquisition d'dquipement. Les accords et 
conventions peuvent parfois tre on nature, mais 1 essentiel est en 
espdces; (iii) les contrats de prestations de service ne sont pas trds 
nombreux. L'ISRA na pas un fichier complet et A jour de tous ces 
financements. 

4. Analyse quantitative
 

Sur la pdriode 1975-1985 et surtout depuis 1981, la contribution de
 
l'Etat baisse en francs constants et en francs variables. Cette
 
baisse 
est tres nette A partir de 1981 et resulte d'une d6cision de
 
l'Etat de r6duire sur 10 ans 
 ses contributions aux etablissements 
publics et est contraire A ses engagements dans le cadre de l'Accord 
de Crddit du PRA avec la Banque ondiale. 

La contribution des bailleurs do fonds sest fortement accrue en 
valeur absolue et on pourcentage du budget total. La France reste le
 
premier donateur si on compte le c6ut do ses cherchours. La Banque 

3 2 Ces sommes correspondent A la part do 50% du financement annuel 
de la recherche agricole qui revenait au S6n6gal dans le cadre de la 
Convention Franco-S6negalaise de 1960. 
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Mondiale et I'USAID sont devenues des contributeurs d6cisifs ainsi que
 
la Belgique A travers la FAO.
 

Le nombre des conventions et projets augmente ainsi que leur valeur
 
globale.
 

Le ddmarrage du PRA en 1982 constitue un tournant d6cisif dans les
 
ressources de I'ISRA: les pr~ts constituent une part importante des
 
ressources.
 

5. Les contraintes financibres
 

Ii est difficile d'avoir des donn6es prdcises et d6taill6es pour
 
dvaluer les contraintes financi~res de l'institut mais on peut au
 
moins dnamrer celles qui sont bien connues.
 

Les ressources financi~res semblent globalement suffisantes. La
 
diversitd des sources et les r~gles d'utilisation entrainent des
 
rigiditds importantes. Ainsi certains secteurs peuvent se 
trouver
 
dans l'aisance, alors que d'autres ne disposent pas de ressources
 
suffisantes.
 

La plupart des projets et conventions se sont traduites par la mise en
 
oeuvre de nouvelles activitds qui sont venues s'ajouter A celles
 
existantes d'ot des charges de personnel, de fonctionnement, et
 
d'entretien qui restent apr~s. Cela explique pour une part le
 
ddcouvert budg6taire aupr~s du Trdsor Public qui est en fait un
 
ddficit. Le budget national est enti~rement absorbd par les salaires
 
du personnel national depuis les augmentations des salaires du
 
personnel intervenues en 1983 (augmentation de 38% de la masse
 
salariale due A l'application du nouveau r~glement d'dtablissement).
 
La rdduction d'un tiers de son personnel en f~vrier 1987 n'a pas suffi
 
A l'quilibrer son budget.
 

Seuls les financements des bailleurs de fonds permettent de disposer
 
de fonds pour le fonctionnement et les investissements. Il r~sulte de
 
cela une dvolution erratique du budget lides A la signature, au
 
renouvellement ou A l'arr~t de financements extdrieurs.
 

Cette situation est aggravde par les faiblesses de gestion qui ont 6t6
 
suffisamment souligndes par les rapports d'Audit et conffrmdes par les
 
recommandations de la Commission de Vrification des Comptes des
 
Etablissements Publics au Pr6sident de la Rdpublique. Celle-ci
 
soulignait en 1982, "le ddsordre et la d~g'adation des comptes de
 
'ISRA," les "lacunes et les faiblesses" dans la gestion des
 

conventions et projets." En 1986 encore, elle soulignait toujours
 
"les insuffisances" et "la situation financi~re alarmante;"
 
"l'accroissement tr6s sensible des m6moires A recourir sur les
 
bailleurs de fonds qui atteignent 385 millions;" des pertes cumuldes
 
au bilan de lexercice clos le 31 ddcembre 1985 qui s'6l&vent A 3,42
 
milliards CFA dont 764 millions poJL le seul exercice 1985.
 

En fait l'ISRA ne maitrise ni ses ressources, ni ses d~penses, d'oct la
 
crise permanente de trdsorerie et 1'incertitude quant A la mise en
 
oeuvre des activit~s programmaes et leur poursuite.
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6. Vuln6rabilitd de la recherche aux contraintes budgtaires
 

Quelques exemples sont donndes ci dessus pour illustrer les
 
consequences des contraintes budgdtaires:
 

(i) des parcelles de production de semences ne sont pas 6purdes
 
par manque de carburant; (ii) des essais ne sont pas rdcoltds A temps;
 
(iii) des analyses de sols trainent six mois A un an par manque de
 
produits chimiques; (iv) la main-d'oeuvre temporaire pour les essais
 
non payde pendant plusieurs mois; (v) la trdsorerie alloude aux
 
programmes syst~matiquement d~tournde parce au'entre autres raisons,
 
le centre ne regoit pas le dixi~me de la trtsorerie correspondant au
 
budget vote.
 

En r6sum6, largent ou les fournitures ou les mat6riels commandds ne
 
sont pas toujours disponibles quand on en a besoin. Quand c'est le
 
cas, le directeur de centre peut en modifier l'affectation. Tout le
 
monde ddploie des tresors d'ingdniositd pour faire quelque chose. Les
 
tiraillements que cola provoque dans les centres ne sont pas
 
favorables A la collaboration et A la pluridisciplinarit6.
 

7. Syst~me budg6taire: mode d'allocation des ressources
 

La gestion de la tresorerie rdv&le une des divisions les plus graves

do l'ISRA. D'un c6td les responsables scientifiques qui pr~parent les
 
budgets et les programmes, de lautre la Direction Gdn6rale et les
 
directions de centre avec leurs services comptables qui sans
 
information technique, dcJdent de l'allocation des ressources, donc
 
des v6ritables priorit,.
 

Le* directeur do centre 6tait soul maitre des utilisations des
 
ressources. Les comptes bancaires des conventions sont en principe
 
domici]4 Ys A la Direction G6n~rale quand celles-ci concernent
 
plusieur'; centres et dans le centre m~me quand celui-ci est le seul
 
concern6. Les chefs do d6partement ne gerent aucun compte et
 
regoivtnrt peu dinformation comptable ou financi&re. Cette situation
 
a changA pour les directeurs de recherche qui sont en mnme temps chef
 
de centre mais elle demeure pour les deux directions les plus
 
importantes (Productions Vdgdtales et RSP) qui ont leurs programmes
 
dans les centres rdgionaux oL,ces pratiques dtaient la r~gle. Apr~s
 
avoir pr~par6 Pt fait signer une convention par la direction gdndrale,
 
ils u'ont plus qu'A r6clamer les m~moires et les certifier. C'est A
 
ce moment qu'ils constatent les retards et la facturation de ddpenses
 
non-6ligibles.
 

Depuis 1980 au moins, l'ISRA est dans une rupture permanente de
 
trdsorerie dont on se contentera de r6sumer les causes et les
 
consequences. Les activites do recherche, ins 6quipements, les infra
structures et le personnel sont sur-dimensionndes par rapport aux
 
ressources financires allou~es A linstitut et surtout par rapport A
 
la trdsorerie dffectivement disponible. Il s'ensuit une allocation et
 
une utilisation de la trd*orerie qui servent surtout A r6gler les
 
problmes au coup par coup. Le non-respect des affectations
 
prog,&mm6es qui s'en suit aggrave la situation car les d6penses 
ne
 
peuvent ensuite 6tre justifieds auprbs des bailleurs de fonds et les
 
sommes remboursdes. Les proc6dures inefficientes, les carences dans
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la gestion et la non-solvabilit6 aupr6s des fournisseurs viennent
 
s'ajouter A cette situation. Les consequences sont multiples. Les
 
activitds de recherche ne 
sont pas men6es suivant des protocoles

acceptables sur le plan scientifique. Leur contr6le ainsi que

l'4valuation du personnel ne sont pas possible. 
La trdsorerie des
 
conventions et projets devient un enjeu important et une source de
 
tensions.
 

B. Les Ressnurces Humaines
 

Une analyse tr~s ddtaille par direction de recherche, programme et
 
discipline n'a pu 6tre mende car 
il n'y a pas de fichier central du
 
personnel. Les dossiers du personnel tenues par les centres ne sont
 
pas A jour. Ils sont congus pour prdparer les ddcisions adminis
tratives (salaires, cong6s) mais pas pour 6valuer ou planifier.3
 

1. Profil des ressources humaines
 

Le Personnel Chercheur (Voir Tableau 2.4)
 

La recherche agricole comptait en 1974 une cinquantaine de chercheurs
 
dont 8 nationaux. Depuis cette date, les effectifs ont 6t6 multiplids
 
par plus de trois. Bien que les donndes disponibles ne paraissent pas

cohdrentes, on peut en tirer quelques enseignements. Le nombre total
 
de chercheurs expatries est reste 
a peu pzAs stable jusqu'en 1979,

puis s'est accru tr~s 
fortement pour diverses raisons: int6gration du
 
Projet FAO-Belgique de cultures maraich~res 6 l'ISRA; demarrage du
 
Projet CILSS-FAO de lutte int~gr~e; assistance technique de lUSAID et
 
de la Banque Mondiale dans le cadre du PRA. 
 La plupart des expatrids
 
ont quittd en 1986. Le nombre de chercheurs sdndgalais 
a 6t6
 
fortement accru surtout 6 partir de 1978/1979 grace A une politique
 
tr~s active de recrutement et d'envoi en formation A l'tranger. 
Il
 
baisse cependant entre 1985 et 1987 du fait des d6parts et sans doute
 
d'erreurs dans le d~compte du personnel en formation.
 

En janvier 1987, I'ISRA comptait 149 chercheurs dont un tiers
 
d'expatrids. Les chercheurs forestiers sont au nombre de 16, mais ils
 
n'dtaient que 2 en 1979. Les chercheurs en dlevage sont au nombre de
 
32, alors qu'ils 6taient 16 en 1975. Les recherches sur les
 
productions v~g~tales et les recherches 
sur les syst~mes agraires et
 
l'dconomie agricole comptent le plus grand nombre de chercheurs; deux
 
tiers des effectifs. Ce sont les recherches (Tableau 2.5) qui ont
 
connu la plus grande augmentation de leur personnel national et qui

gardent aussi le plus grand nombre de chercheurs expatrids (36 sur
 
49).
 

3Par exemple, on ne dispose pas par chercheur d'une liste des
 
publications et des seminaires et formations suivies. 
En fin 1985
 
quand ]institut a commencd A preparer une 
rdduction du personnel, il
 
a fallu demander A chaque centre de 
fournir la liste de son personnel
 
avec une dizaine d'informations. Plusieurs mois ont dtd passds A
 
expurger les listes et A les v~rifier: agents dec~ds, retraitds,
 
ddmissionnaires, affectds dans un autre centre depuis des anndes,
 
erreurs dans les dates de naissance, etc.
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Tableau 2.4. Evolution du Personnel Chercheura
 

Statut \ Ann6e 1975 1979 1985 1987
 

Nationaux 17 39 130 102
 
Expatrids 43 46 68 49
 

Total 
 60 85 198 151
 

aRecherche Ocdanographique non-comprise.
 

Sources:3
 

Pour 1975 et 1979: SERST, Communication au Conseil
 
Interministeriel sur l'ISRA. Octobre 1979.
 
Pour 1985: ISRA (UPE/DS), Evaluation du Personnel
 
Chercheur de l'ISRA au 1/4/85.
 
Pour 1987: Fichier du personnel de IISRA verifid et
 
expurgd par les auteurs. Total (151) y compris deux
 
chercheurs ayant une fonction administrative.
 

Tableau 2.5. Chercheurs: Statut d'Emploi
 
par Direction de Recherche
 

(Janvier 1987)
 
Productions Systemes Productions et
 

Direction VWg~tales Agraires Sant6 AnImales Fore~ti~res Total
 

S~n6gal
 
Contractuel 27 28 20 
 7 82
 
Fonctionnaire 8 
 2 3 6 19
 

Expatrid 21 15 
 9 3 48
 

Total 56 45 32 16 
 149a
 

% Expatrid 37% 33% 28% 19% 32%
 

aplus 2 Contractuels, 1 Fonctionnaire et 1 Expatri6 au niveau de
 
la Direction Gdn~rale.
 

Sur un effectif de 149 chercheurs ayant des fonctions scientifiques:
 
23% ont un PhD ou un dipl6me dquivalent soit une vritable
 
sp~cialisation A la recherche; 50% 
ont un Master of Science ou un
 

3Le rapport d'6valuation du PRA (Juillet 1980) donne un effectif
 
de 111 chercheurs pour janvier 1979. On peut supposer que ce chiffre
 
int~gre le personnel en formation A l'dtranger A cette date.
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dipl~me dquivalent soit une spdcialisation initiale; et 28% ont
 
l',quivalent du Bachelor of Science35 (Table 2.6). Ainsi un peu plus
 

Tableau 2.6. Chercheurs: Niveau de Formation
 
par Direction de Recherche
 

et Nationalitd
 
(Janvier 1987)
 

Productions Syst~mes Productions et
 
Direction Vdg6tales Agraires Sant6 Animales Foresti~res Totala
 

Sen Exp Sen Exp Sen Exp Sen Exp
 

Niveau de 
Formation 

BSc 11 8 5 3 8 3 1 2 41 
MSc 12 8 18 7 12 5 11 1 74 
PhD 12 5 7 5 3 1 1 - 34 

Total 35 21 30 15 23 9 13 3 149
 

Lfttnde 
BSc - Ingdni6ur; Vdterinaire; BSc.
 
MSc - Dipl6me d'Etudes Approfondies (DEA, DAA); Msc.
 
PhD - Troisi~me Cycle; Docteur Ingdnieur
 

aDeux chercheurs avec des responsabilitds uniquement adminstratives au
 
niveau de la Direction G6n~rale ne sont pas compris dans le total.
 

du quart des chercheurs de l'institut n'a pas requ une formation A la
 
recherche. Compard aux instituts internationaux de recherche agricole
 
et aux instituts des pays occidentaux, le niveau de formation
 
universitaire du personnel de l'ISRA est faible. Il est certainement
 
dlevd si on le compare aux instituts d'Afrique Noire. Les expatri~s
 
ont un niveau de formation universitaire lgdrement infdrieur A celui
 
des nationaux. Si on compare les directions de recherche, on constate
 
que les recherches sur les productions vdgdtales et celles en sant6 et
 
productions animales ont un pourcentage 6lev6 (36% et 34%) de
 
chercheurs sans formation universitaire A la recherche. Les
 
chercheurs syst~mes et les forestiers prdsentent par contre un niveau
 
moyen de formation 6lev6.
 

Les donndes sur la rdpartition du personnel par discipline ne sont
 
malheureusement pas disponibles. Quelques conclusions sont avanc~es
 
sous toute rdserve. Les phytotechniciens sont en nombre r6duit, ont
 
un niveau de formation bas et A l'exception des expatrids, peu
 
d'expdrience. Les agronomes sont peu nombreux (cf Chapitre Trois).
 
Le nombre de nationaux phytotechniciens et agronomes est faible par
 

350n peut contester le classement des dipl6mes surtout pour le
 
niveau BSc. Cela permet une comparaison avec le syst~me anglophone.
 
Il convient surtout de retenir qu'il s'agit de distinguer ceux qui
 
nont pas une spdcialisation a la recherche, ceux qui ont une premibre
 
initiation A la recherche et les spdcialistes confirmds.
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rapport aux s~lectionneurs et aux spdcialistes de la ddfense des
 
cultures. Ceci explique sans doute le r6le pr6ponderant des
 
s~lectionneurs dans les programmes plantes et des entomologistes. On
 
compte trois physiologistes sdndgalais pour deux phytotechniciens/
 
agronomes sdn~galais.
 

Dans les recherches forestihres, il n'y a pas de spdcialiste de
 
l'agroforesterie. Dans les recherches animales, les spdcialistes de
 
santA animale et ceux travaillant sur l'am~lioration gdndtique restent
 
dominants. Les zootechniciens ne sont pas nombreux et Wont pas suivi
 
une sp~cialisation pouss6e. L'agroclimatologie ne compte qu'un
 
s~ndgalais, gdographe de formation. Les recherches sur la fertili
sation mindrale et organique disposent par contre de chercheurs bien
 
form~s et experimentds. De mani~re g6n~rale, on pout dire que dans
 
les disciplines de synth~se, les generalistes sont en nombre rdduit,
 
les sn6galais tendant A se spdclaliser dans les disciplines pointues.
 

On a pu calculer pour les chercheurs, l'ige moyen d'entr6e, l'Age
 
moyen et le nombre mnoyen d'ann6es de service (Tableau 2.7).
 

Tableau 2.7. Ages et Ann~es de Service A I'ISRA
 
par Direction de Recherche
 

(Janvier 1987)
 

Productions Syst~mes Productions et
 
Direction VWgtales Agraires Santd Animales 
 Foresti~re
 

Age Moyen
 
Total 39 35 37 34
 
Sdndgalais 38 35 35 
 34
 
Expatris 40 36 43 35
 

Age Moyen de
 
Prise de Service
 

Total 32 30 29 30
 
S~ndgalais 30 30 28 29
 
Expatri~s 34 32 31 32
 

Durde Moyen de
 
Service
 

Total 7 5 8 4
 
S~ndgalais 7 5 7 5
 
Expatri~s 6 4 11 2
 

Concernant l'Age des chercheurs, la plupart des chercheurs ont entre
 
30 et 40 ans et l'age moyen se situe autour de 35 ans. II n'y a pas

de diffdrence notable entre direction de recherche. Les expatrids
 
sont en moyenne lgerement plus Ages. Le nombre moyen d'anndes
 
d'anciennetd A I'ISRA n'est pas tr~s 6levA, entre 5 ans et 7 ans. Il
 
n'y a pas de grande difference entre expatries et nationaux. Mais
 
pour les nationaux, il s'agit en r~gle g~n6rale de leur premier
 
emploi. On pout donc supposer que les expatri~s ont plus d'ann~es
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d'exp~rience professionnelle et que les nationaux commencent leur
 
carri~re A un Age avancd.3
 

Le Personnel Non Chercheur en 1987
 

D'apr~s le fichier pr6pard pour la r6duction du personnel, le
 
personnel non chercheur dtait estim6 A 1247 personnes. En fait, il
 
6tait certainement beaucoup plus important car ce nombre ne comprend,
 
en principe, que les personnes qui bdndficiaient A cette date d'un
 
contrat A durde ind~termin6e. D'autre part, pour diverses raisons,
 
beaucoup d'autres agents b6n6ficiaient d'un contrat mensuel renouvel6
 
r6gulirement et certains 6taient pay6s mensuellement sans bdndficier
 
d'un quelconque contrat. Les estimations couramment admises
 
tournaient autour de 1500 agents y compris les chercheurs. En plus, A
 
cause de ses activitgs agricoles, linstitut emploie un nombre
 
important de travailleurs journaliers et saisonniers.
 

Ii etait assez gdndralement admis avant la compression que ce
 
personnel etait pl6thorique et qu'il 6tait constitu6 surtout de
 
personnel non-qualifid: manoeuvres, ouvriers spci.alisds, employds de
 
bureau. Ii etait aussi admis que les agents affectes A la gestion et
 
aux services d'entretien et de maintenance 6taieht trop nombreux
 
compards aux -hercheurs et techniciens.
 

Avec la r6duction du persunul, il reste A peu prcs 800 agents
 
non-chercheurs, mais cette reduction n'a pas modifi6 les choses. Le
 
personnel est peu qualifid (32% d'illettr6s). II n'y a aucun cadre
 
supdrieur ayant une formation dquivalente A cell d'un chercheur dans
 
les services de gestion et les services techniques. Les plus
 
qualifids ont en gdndral une formation 6quivalente au baccalaurdat 
plus deux ans de formation supgrioure. On pout donc conclure que 
linstitut souffre d'un manque crucial de personnel qualifid et
 
compdtent dans ces secteurs ce qui explique pour une part importante
 
les faiblesses et les insuffisances de sa gestion financi~re,
 
administrative et technique.
 

2. Les procedures de recrutement
 

Avant l'ind~pendance la maiorit6 du personnel de la recherche
 
appartenait A l'administration franqaise ou A l'administration
 
territoriale. Les instituts pouvaient recruter directement du
 
personnel. Ce recrutement se limitait cependant essentiellement au
 
personnel non qualifi6. Les techniciens agricoles continuaient A 6tre
 
mis A la disposition do I'ISRA par l'idministration et les instituts
 
ne leur allouaient que des indemnitds. Les chercheurs nationaux peu
 
nombreux 6taient ddtachcs et donc pris en charge partiellement ou
 
totalement par les instituts et rrmundr6s sur la minme base que les
 
chercheurs franqais.
 

Apr~s la cr6ation de IISRA, la France a continu6 A mettre des
 
chercheurs A la disposition de l'institut suivant diffdrentes
 

1La pyramide des Ages des chercheurs nationaux est tr6s tassde
 
doCt des blocages prdvisibles dans les carri~res si le syst~me
 
d'avancement actuel nest pas modifi6.
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modalitds: (i) les chercheurs appartenant au CIRAD sont les plus
 
nombreux. Leur affectation r6sulte de n6gociations annuelles entre
 
les deux organismes.3 7 (ii) Dans le cadre de l'assistance technique
 
globale fournie au gouvernement par le Minist6re Frangais de la
 
Cooperation, IISRA bdneficie aussi de chercheurs. 
 lls sont n6anmoins
 
recrut6s et g6rds par le CIRAD. 
 La plupart sont des volontaires du
 
service national frangais (VSN) affectds pour la durde de leur service
militaire (I an).38
 

L'ISRA b6neficie aussi de chercheurs (et de cadres expatrids) dans le
 
cadre de projets financds par ses bailleurs de fonds. Les chercheurs
 
sont affect6s pour une duree pr6cise avec des activites d6finies.
 

Dans tous les cas, le curriculum vitae des candidats est soums A
 
I'ISRA pour approbation. Celle-ci est assez fnrmelle puisque sauf
 
exception, il n'y a qu'un candidat pr6sent6. Il semble, que de 
manire gdn6rale, le niveau de formation des chercheurs expatri6s se
 
soit relev6, par contre les candidats exp6riment6s sont de plus en
 
plus rares, doCi un certain nivellemment entre chercheurs expatri6s et 
nationaux. C'est le 
cas par exemple en agronomie et en phytotechnie.
 

Les chercheurs nationaux sont en principe recrut6s suivant des r6gles 
bien 6tablies: poste budgetaire approuve par la Direction Gdn6rale 
puis le Conseil d'Administration, appel de candidatures, s6lection par 
la direction d'un departement, avis de la commission de recrutement, 
approbation du Directeur G6n6ral, visa du Minist6re des Finances, 
pdriode d'essai d'un an conclu par un m6moire de titulnrisation et un 
contrat A durde ind6terminde. Les pratiques sont diff6rentes. La 
plupart des chercheurs recrutds par l'ISRA depuis sa crdation, ont
 
d'abord dt6 choisis et envoyes en formation A l'6tranger ce qui
 
automatiquement engage linstitut 6 les recruter au retour. Le choix
 
des candidats A envoyer en formation n'ob6it A aucune proc6dure 
ddfinie. Les directeurs de centre et m6me des chefs de programmes ont 
pu, par le pass6, choisir seuls des candidats et faire approuver leur 
envoi en formation par la Direction GUn6rale. Les directeurs de
 
recherche sont aujourd'hui responsables du choix pr6liminaire mais le
 
caractre arbitraire des choix demeure.
 

Ii n'y a pas de planification des besoins en personnel, ni de la
 
formation. Les postes budg6taires ne sont pas toujours pr6vus au
 

1
retour de formation d'o .'-sdifficultds rencontrdes par les
 
chercheurs et le non respect de la r6glementation. La p6riode
 

37
L'absence de programmatien pluriannuelle et le non respect des
 
r6gles et procedures d'affectation et de ddpart ont parfois des
 
cons6quences ndgatives sur les programmes: d6part imprdvu de
 
chercheurs, profil inaddquat. Les difficult6s au sein de 
linstitut
 
semblent amplifier cela. En 1987, 'ISRA et le CIRAD ont rendgoci6 le
 
protocole d'accord qui les lie pour r6soudre ces questions. Dans le
 
cadre des 6quipes RSP, on a compcd entre 1982 et 1987 sept arriv6es et
 
huit d6parts pour le CIRAD.
 

3En principe, ils nappartiennent pas au corps permanent des
 
chercheurs du CIRAD mais ils constitutent pour ce dernier, un vivier
 
important pour son recrutemment.
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probatoire39 peut durer deux ans avant que le chercheur commence A
 
travailler noralement dans un programme. Les fonctionnaires mis A la
 
disposition de l'ISRA comme chercheurs subissent la 
m~me pdriode
 
probatoire.
 

La procedure de recrutemment des chercheurs est donc tout A fait
 
inaddquate, ddmoralise le chercheur et retarde le ddmarrage des
 
recherrhes.
 

Les autres catdgories de personnel ne sont pas s~rieusement
 
sdlectionndes avant d'6tre confirm6es dans leur emplol. Avant la
 
crise actuelle, le chef de service, le coordonnateur dc programme et
 
le directeur de centre b~n6ficiaient d'une large libertd de choix mdme
 
si la d~cision 6tait signde par le directeur gdndral. Qu'll s'agisse
 
des chercheurs ou des autres cat6gories de personnel, il n'y a presque

jamais de ddfinition de poste, do profil et de qualification requise
 
avant le recrutement. La constitution d'une commission de s6lection
 
est exceptionnelle. Ces pratiques sont en grande partie la cause du
 
manque de personnel qualifi6.
 

3. L'instabilit6 du personnel (Voir Tableau 2.8)
 

Pour apprehender la stabilite du personnel, on s'est contentd
 
d'examiner les changements de personnes au niveau des postes de
 
direction entre 1975 et 1987 et les changements do personnes A tous
 

Tableau 2.8. Taux de Renouvellement par Direction de Recherche
 
1981-1986 (%)
 

Productions Syst~mes Productions et 
Direction VWg6tales Agraires Foresti~re Santd Animales 

Chercheurs 40 20 50 22 

Agents d'exdcution 36 23 20 11
 
des programmes
 

Appui technique 41 10 0 15
 

Administration 0 25 
 nd nd
 

nd: non-disponible.
 
Source: Listes Nominatives du Personnel par Centre (1982-1986).
 

Budgets Annuels de l'ISRA.
 

39Une fois acceptd par la commission de recrutement, le candidat
 
prend service, mais plusieurs mois s'6coulent avant qulil nait une
 
d6cision de recrutement A l'essai pour un an. En attendant, il est
 
payd sur une base temporaire. Le chef de departement lui fixe un
 
sujet A traiter et un maitre de stage. Les difficult6s de tr~sorerie
 
font que le travail est rarement ex6cut6 comme pr6vu et dans le temps
 
imparti. Le chercheur sera A nouveau pay6 sur un base temporaire et
 
aldatolre jusqu'A sa confirmation et l'obtention d'une ddcision de
 
recrutement A dur6e inddtermind.
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les niveaux en comparant les listes nominatives du personnel de 1982
 
et 1986.
 

Avant le ddmarrage du PRA, en septembre 1982, on note seulement 10
 
changements de titulaires pour les 17 postes de direction occupds par
 
des chercheurs. Depuis le d6marrage du PRA on a assist6 A 34
 
changements pour 17 postes. Deux directions seulement, le Ddpartement
 
de Recherches Oc6anographiques et celul des recherches systmes, Wont
 
pas connu de changenent. Les 15 autres ont connu au moins 2
 
changements soit 3 titulaires depuis le d6marrage du PRA.
 

Un examen plus ddtaill6 de la chronologie do ces changements montre 
que les premiers titulaires des postes de responsabilit6 sont en
 
gdn6ral restds plusiours anndes, alors que leurs successeurs ont 6t6
 
maintenus pour des p6riodes tres courtes. En 1984, pour r6soudre les
 
conflits entre partisans d'une organisation bas6e sur les centres de
 
recherche et partisans d'une organisation bas6e sur les directions de
 
recherche, 6 directeurs do centre sur 10 ont W permut6s. En 1987, 
la mise en place du nouvel organigramme s'accompagne du remplacement 
de 6 chefs de centre et do 2 directeurs de recherche. 

Cette instabilite se retrouve au niveau des programmes do recherche. 
Pratiquement toutes les 6quipes de recherche ont connu entre 1975 et 
1987 des departs et des arriv6es nombreux. Les causes principales 
sont les suivantes: recrutements, d6part en formation A l'6tranger, 
d6missions, nominations A des postes de direction qui so traduisent le 
plus souvent par I'abandon de toute activit6 do recherche. Dans la 
majoritd des cas, les mouvements ne sont pas plamifids ce qui en 
aggrave les cons6quences.
 

4. La formation du personnel 

On distinguera la formation longue dur6e et la formation courte durde. 

a) La formation longue dur6e. Pour pallier les carences du marchd du
 
travail, des titulaires d'un premier dipl6me universitaire ont 6t6 
syst6matlquement recrut6s et envoy6s en formation longue dur6e A 
l'6tranger pour se sp6cialiser dans diff6rentes disciplines 
scientifiques. Plus d'une dizaine de techniciens sup6rieurs de 
l'institut ont aussi b6nefici& des bourses offertes on grand nombre 
par les baill de fonds. Jusqu'en 1980 pour attirer les candidats, 
ceux-ci pouvai cumuler un salaire do chercheur en formation et une 
bourse d etude. ?'Ius des deux tiers des chercheurs actuels oat ainsi 
b6ndfici6 d'une formation offerte par l'institut, 

b) La formation courte dur6e. La formation courte dur~e a aussi bien 
concerode les chercheurs que les techniciens travaillant dans les 
programmes do recherche. Pour 1'essentiel cette formation consiste en 
stages et ateliers de formation offerts gratuitement par les instituts 
internationaux ct des pays occidentaux. L'offre de formation courte 
durde est telle quo la quasi-totalit6 des techniciens et cherchours a 
profitd de telles opportunit6s. Par contre le personnel do gestion 
administrative, des stations et le personnel non-qualifi6 ont rarement 
b6ndfici6 d'une quelconque formation. 
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Les explications suivantes peuvent 6tre avancdes: la formation du
 
personnel n'a pas fait l'obJet d'une planification. Elle a obei A
 
deux motivations simples: s~n6galiser A marche forc6e le personnel
 
thercheur, saisir les opportunit6s gratuites pour adapter le personnel
 
A ses tathes. Ainsi le personnel pour qui ces opportunit6s
 
n'exista.ent pas a dt6 oubli6.
 

Du point de vue du personnel, on peut distinguer d'autres motivations:
 
la possibilit6 de voyager A l'6tranger mais surtout les strat6gies de
 
carri~re. Comme on le verra dans le paragraphe suivant, les
 
rdmun6rations sont bas6es sur le poste occupY. L'int6r~t de chacun
 
est donc d'acquerrir la formatien et surtout le dipl6me permettant
 
d'acc~der au grade ou corps supdrieur ou d'6tre mleux plac6 pour les
 
nominations aux postes supdrieurs. Une tres forte ddeentralisation de
 
]a gestion du personnel et de in formation au niveau des centres et
 
des d6partements de recherche facilite l'utilisation de Ia formation
 
pour contourner in rigiditd du syst~me de r~mun6ration.
 

Enfin labsence de planification ne permet pas d'assurer une
 
ad6quation entre le personnel forind et les besoins. On constate que
 
l'institut manque de generalistes (agronome, zootechnicien,
 
phytotechnicien) alors que dans certaincs disciplines moins
 
prioritaires les besoins sont plus que satisfaits.
 

5. Promotion et r6mun~ratiotn du personnel
 

a) Avant la cr6ation de l'ISRA.
 

La promotion et la r6mundration du personnel obeissaient aux r~gles
 
suivantes. Les chercheurs s6n6galais 6taicnt r6gis par les mdmes
 
textes que leurs coll~gues franqais. Le recrutement et les
 
avancements dcpendaient du dipl6me et de l'anciennetd mais la
 
production scientifique pouvait acc6ldrer ou retarder les avancements.
 
Une prime annuelle de rendement et une prime mensuelle calcul6e sur la
 
base d'un coefficient de technicit6 r6sultant des notations donnaient
 
un certain poids au merite. Les chercheurs fonctionnaires
 
conservaient leur salaire de in fonction publique et recevaient une
 
indemnit6 correspondant A la diff6rence entre les deux salaires. Des 
avantages en nature (logement 6qulpd) compl6taient la rdmun~ration.
 
Les indemnit6s de ddplacement couvraient les frais engag6s.
 

Le personnel fonctionnaire non chercheur 6tait r6mun6r6 et promu
 
suivant les rgles de la fonction publique mais recevait des
 
indemnitds de logement et de ddplacement.40 Le personnel contractuel
 
non chercheur 6tait rdgi par la l6gislation des entreprises agricoles.

Dans son application, au moins pour ce qui est des 6tablissements
 
g~r~s par l'IRAT, les comp6tences acquises en dehors et au sein de la
 

40Ces indemnit6s dtaient identiques A celles de leurs coll~gues
 
affectds dans les socidt6s de ddveloppement.
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recherche et la productivitd 6valudes principalement par les

I
 

chercheurs jouaient un r6le essentiel.t


b) Aprds la cr6ation de IISRA
 

En 1976, lEtat a pris un texte gdndral r~gissant le personnel des
 
6tablissements publics A caract6re industriel et commercial. Mais le
 
Minist6re des Finances n'a exercd un contr6le effectif et a priori sur
 
la gestion du personnel qu'A partir de 1977. La carri~re du personnel
 
a dt6 gele 42 en attendant 1laboration d'un texte d'application A
 

43 
IISRA du texte gdn~ral de 1976. Ce r~glement d'6tablissement signd
 
en 1982 avait fait l'objet d'une premiere mouture en 1979 qui donnait
 
la primautd aux fonctions scientifiques. I avait dCi6tre
 
compl~tement cefondu A la demande des instances administratives.

44
 

La grille de classement determine aut~matiquement la remuneration. 
Elle s'inspire de principes differents de ceux qui prdvalaient avant 
puisque ce sont les postes de travail qui sont classes et non les 
individus. D'autre part, aucun effort systematique n'a Atd falt pour 
ddfinir clairement les dipl6mes et 1 exp6rience ndcessaire pour 
accdder A un poste. II en a resulte lors du reclassement du personnel 
en 1983 des disparites et des injustices flagrantes dans la 
r~mundration du personnel.45 Les chercheurs et les techniciens 
supdrieurs ont 6t6 particuli&rement pdnalisds alors que le reste du 

4111 a tdgn6 dans les 6tablissements dc recherche agricole
 

jusqu'en 1975 au moins grande une discipline. Les fautes Ataient
 
sev~rement sanctionndes. D'un autre c6td, un ouvrier douA et
 
consciencieux pouvait par le jeu de la promotion interne devenir
 
technicien supdrieur voir chef de station.
 

42Aucun agent un dehors des reclassements, na b6ndficid
 
d'avancement entre 1977 et aujourd'hui.
 

43En fait, une circulaire du premier ministre ddcidait de
 
lapplication immdiate d'un certain nombre d'articles du texte
 
gdndral et le personnel recrute A partir de cette date l'a dtd suivant
 
ce texte. Cela cr6ait deux catdgories de personnel: ceux des anciens
 
instituts franqais et ceux de IISRA.
 

44L'dlaboration du r~glement par l'ISRA a pris du temps. 
 Une
 
commission mence par les chercheurs a propos6 un premier texte qui fut
 
rejete par l'admlnistration. Un deuxi~me texte 61abor6 par les
 
gestionnaires fut acceptd.
 

4 5 Les chercheurs ddbutants sont class6s au m~me niveau quelque 
soient leurs dipl6mes ou leurs expdriences ant6rieures. II n'y a pas 
de crit~re etabli pour acceder aux postes de directeurs de centre ou 
de chef de d6partement. Un chercheur sans experience peut 6tre nomnA 
directeur de centre et donc 6tre mieux r6mun6re qu'un chercheur 
exp~rimentd et titulaire d'un dipl6me de doctorat ingeniour plac6 sous 
ses ordres ou qu'un chef de departement plus dipl6m6 et experiment6. 
Un technicien nomm6 chef de station a la m6me r6muneration qu'un 
docteur ing6nleur chercheur. 

http:personnel.45
http:administratives.44
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personnel bdn~ficiait le plus souvent d'augmentations importantes de
46
 
leur r~mun6ration.


En 1933, l'application du reclassement en ce qui concerne uniquement
le salaire de base s'est traduite par une augmentation de l'ordre de 
38% de la masse salariale. Celle-ci est sup6rieure au budget attribu6 
par l'Etat A l'institut.47 Plusieurs primes et indemnitds (prime
annuelle de productivitd, prime mensuelle de rendement, primes lies A 
certaines tAches) ne sont pas payees.48 

c) Les consdquences du nouveau r~glement
 

Ainsi, depuis sa cr~ation pratiquement, linstitut se trouve dans une
 
situation oCI il 
ne peut m~me pas appliquer la r~glementation

officielle concernant la r~mundration de son personnel. Les r6gles

sont inadaptdes A un organisme dont la vocation est de faire de la
 
recherche agricole car elles privildgient la fonction par rapport 
au
 
mdrite. 
 Par exemple, pour avancer et 6tre mieux rdmun~r6, un
 
chercheur doit abandonner la recherche et occuper des fonctions de
 
gestion: directeur de centre, chef de d~partement. Leur application

incompl~te s'est faite dans larbitraire et par des personnes qui

n'avaient manifestement pas les compdtences n6cessaires. Les
 
responsables de l'institut ne 
sont sans doute pas les seuls en cause.
 
L'absence de politique des 
ressources hubnaines, le manque de
 
comp~tences et le d6sir de contourner les r~gles partagd par les
 
responsables, les syndicats et une majoritd du personnel ont fait le
 
reste.
 

L'absence de perspectives de carri~re basde sur la formation,

l'expdrience et les rdsultats obtenus rdduit la motivation au travail
 
et aggrave la compdtition pour les postes A pouvoir.49
 

46De nombreux agents ont vu leurs salaires doubler, alors qu'en

r~gle gn6rale, les chercheurs voyaient leurs salaires plafonnds ou
 
r~duits. 
 (Ces derniers percoivent une indemnitd diffdrentielle
 
d6gressive.)
 

47Il est dtonnant que personne nait 6valud la masse salariale
 
avant l'approbation par la Direction G6n6rale de l'incidence
 
financi~re du reclassement du personnel. Au mnme moment, l'Etat
 
ddcidait de rdduire sur cinq ans de 20% sa 
contribution annuelle.
 

48La m6me situation d'arbitraire et d'injustice r~gne avec les
 
avantages et les indemnit6s varient du simple au double A
 
qualification 6gale. Des agents qui se d6placent rarement percoivent

des indemnitds forfaitaires de d~placement, d'autres qul se ddplacent

souvent percoivent une indemnitd journali&re qui ne couvre pas le
 
tiers de leurs d6penses s'ils vont A l'h6tel. Un chercheur affectd A
 
Dakar, perd en avantages jusqu'A la moitid de son salaire.
 

49De plus en plus de chercheurs et de responsables de linstitut
 
rdclament un nouveau statut d'6tablissement A caract6re scientifique

qui offre des perspectives de carriere dans la recherche et pensent
 
que cela est possible avec la m6me masse salariale.
 

http:pouvoir.49
http:payees.48
http:l'institut.47
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La gestion actuelle du personnel est contraire aux intdrdts de la
 
recherche agricole sdndgalaise. Les textes et les pratiques
 
aboutissent A une s6lection A rebours. Les personnes qualifides,
 
motivdes (chercheurs, cadres de gestion et techniciens) acqui6rent de


50
 
1'exp~rience et quittent l'institut.


C. Les Infrastructures Existantes et Leur Utilisation
 

Si les ressources humaines sont le capital le plus important d'un
 
institut de recherche d'oCt linportance de leur bonne gestion, les
 
ressources materielles nen sont pas moins precieuses A cause de leur
 
raretd.
 

1. Les infrastructures et les 6quipements
 

L'ISRA a hdrit6 d'infrastructures Importantes construites avant
 
l'inddpendance et entre 1960 et 1975. L'institut compte 12 centres
 
plus les locaux de la Direction G6n6rale, 14 stations de recherche et
 
12 points d'expdrimentation (Tableau 2.9). Le Projet Recherche
 
Agricole a presque doubld les surfaces en bureaux et laboratoires, et
 
les logements. Ii a permis lacqulsition d'importants dquipements.51
 
Les superficies pour 1'expdrimentation sont approximativement de
 
l'ordre de 2.000 ha pour les essais agronomiques dont plus d'une
 
centaine d'hectares irriguds, et de plus de 5.000 ha pour l'levage.
 

Deux grands laboratoires centraux sont disponible: un A Bambey pour
 
les recherches agronomiques et un A Dakar-Hann pour les recherches en 
sant6 et productions animales. L.es productions forestibres et 
halieutiques disposent de laboratoires A Dakar et tous les centres ont 
de petits laboratoires plus ou moins bien 6quipds pour les programmes.
 

2. La gestion des infrastructures et des 6quipements 

Le premier probleme qui se pose est de connaitre exactement ce
 
patrimoine. I.e itatut juridique de plusieurs terrains et bitiments
 
recus de l'EtL iest pas clair. En 1987, la Cour de V6rification des
 
Comptes des Etabiisse.,ents Publics a encore demand6 A 1'ISRA d'dtablir
 
ses droits de faqon sans 6quivoque. La situation est encore plus
 
prdoccupante concernant les biens mobiliers. Tous les efforts 
ddploy~s ces dernieres annees pour mettre A jour la cui:,ptabilitd 
mati~re et un fichier central des immobilisations, nont pas permis de 
mettre de lordre dans ce domaine. Des matdriels disparus ou riforinds 
figurent toujours sur les inventaires. Des matdriels neufs ayatit une
 
valeur importante ne sont pas inventorids. Des mat6riels usages,
 
rouillds trainent encore dans les inventaires. En plus de
 
l'impossibilit6 de contr6ler le patrimoine de linstitut et le
risques de disparition, cette situation emp6che une utilisation
 
rationnelle des 6quipements existants et des gaspillages.
 

5Depuis cinq ans, linstitut a, de fait, arr6t6 toute notation
 
annuelle du personnel.
 

51
Le PRA est un des plus grands programmes de construction mends
 
au Sdndgal ces clnq dernires anndes.
 

http:dquipements.51


F.6gions 
Administratives 

CAP-VERT 

DIOURBEL 

LOLIGA 

VAOLACK 

TAMBACOUNDA 

KOLDA 

ZIGUINCHOR 

FLEUIVE 

Pas destt 
• 

_

Pas de staticn-d''rile cetre 

Utilisation r6duite
 
Non uilire
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Tableau 2.9. Implantation G6n.raphigue de I'ISRA
 
Centres et Stations et Points d'Appul Dpendants
 

Centres de Recherche 

Directior, .n eI 

Laboratoire Nationate 
d'Elevage* et de 
Recherches V(t6rint'ires 
de Hann (LNERV) 

Centre de Recherches 
Oc6anographiques* de 
Dakar-Thiaroye (CRODT) 

Centre National de 
Recherches* Fore! :i~re 
(CNRF-Hann) 

Centre de D6veloppement 
Horlicole de Sangalkam 
(CDH) 

Centre National de 
Recherches Agic gomiques 
de Bambey (CNk,) 

Centre de RL-cherches 
Zootechniques de Dahra 
(CRZ) 

Secteur Cente Suo 
Kaolack (',CS) 

CentrfA de Recherches 
Agricoles de 
Tambacounda (CRA)* 

Centre de Recherches 

Zootechniques de Kolda 
(CRZ) 

Centre de Recherches 
Zoutechniques de Kolda 
(cRZ) 

Centre de Recherches 
Agricoles de St-Louis 
(CRA)*

l cnteJardin 

Stations d'Exp6brmentation 
Rattach6es 

Station Zootechnique da 
Sangalkam 

Laboratoirn de Ziguinchor
tCasamance) 

Station Foresti~re do 
Bandia (Thibs) 
Station Foresti~re de Keur 
Moctar (Kaolack) 
Station Forestibrc de 
Djibt6'c (Casamance) 
Statio-i de MBiddi (LoLga) 
Station de Nianga (Fleuve) 

Station Fruitibre du Km 15 
(Cap-Ver) 

Station de Louga (Louga) 

Station de Nioro du Rip 

Station de Sinthlou 
Malme 

Station de NDiol 
Station de Gu6d6 
Station de Fanaye

d'Essai de St-Louis 

Points d'Appui et d'Exp6ri
mentation Multilocale 

(PAPEM) Rattach6s 

Papem de Thi6naba 

Papem de Rof** (Thi~s) 
Papem de Ndi~mane 
(Diourbel) 
Papem de Thilmakha 
(Diourbel) 

Papem de Bouleli * * 

Papem de Sunkorong 
Papem de Keur Samba*" 

Papem de V61inr ara 
(KoldL)
Papem de Missira 
Papem do Maka" 

() R6gion administrative o6 se trc,uve Ia station ou Is point d'essai quand le centre dont it d6pend se 
trouve dans une autre r6gion. 
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Le deuxi~me problbme est le sur dimensionnement des infrastructures et
 
des dquipements et donc leur rdduction aux justes besoins compte tenu
 
des ressources disponibles. Cela ne sera pas facile etant donnd les
 
attitudes et les comportements qui reignent aussi bien au sein de
 
linstitut qu'au niveau des bailleursde fonds. Les exemples du PRA
 
et du Projet PL 480 Titre III sont particulirement illustratifs.
 

Les credits de la Banque Mondiale ont td affectes pour l'essentiel
 
aux constructions et aux dquipements sans qu'il y ait au prealable une
 
6tude sdrieuse sur les charges rdcurrentes de ces investissements.
 
Des reductions ont certes dtd faites sur les contructions et les
 
6quipements la troisi~me anne au b6n6fice des activitds de recherche
 
mais elles ont dti limitdes. Le financement du Projet PL 480 Titre
 
III a dt utilisd entre 1981 et 1983 comme une manne permettant 
lacquisition do quelques centaines de millions do FCFA d'6quipements
 
sans que des programmes de recherche ne soient soumis pour les 
justifier. Un exemple de la propension A construire et A s'dquiper 
est fourni par la construction d'un si6e pour la direction g6ndrale. 
Deux solutions existaient: la construction d'un sikge sur un terrain 
appartenant A l'institut et le transfert do la direction gdndrale A 
l'interieur d'un des centres de recherche A Dakar ce qui rdduisait le 
co~t des constructions et les charges dcu:rentes on personnel, 
fonctionnement et entretien. La premi~re solution a fini par 
triomphsr.
 

Sans insister outre mesure lA dessus, il faut malheureusement noter 
que la propension A s'6quiper est favoris6e par l'esprit 
d'inddpendance des centrcs, le manque d'entr'aide et do solidaritd. 
Beaucoup d'agents considirent quo les bAtiments, les 6quipements, les 
logements, et les v6hicules appartiennent A leur programme, leur 

52
 
centre, leur d6partement de recherche avant d'appartenir A 1 I SRA.

Le troisieme problme posd par les dquipements e les infrastructures 
concernent leur entretien. Par exemple, certains centres et stations 
comme ceux du fleuve SKnegal (Jardin d'essai de St. Louis, CRA de 
Richard-Toll, Station de Fanaye), otaient dans un 6tat de ddlabrement 
avanc6 en 1982. La vetust6 des laboratoires centraux do Hann et 
Bambey crde des doutes sdrieux sur la fiabilit6 des analyses 
rdalisdes. Un peu partout du materiel et des appareils obsol~tes 
coexistent avec des dquipements ncufs et sophistiqu6s dans des locaux 
non entretenus et ne remplissant pas les normes de s6curitd.
 

Le manque de personnel compdtent et de moyens explique pour une grande
 
part cette carence dans 1'entretien et la maintenance. La n6gligence 
et le manque de rigueur et d'organisation y ont cependant leur part.
 

La gestion du patrimoine de l'institut rdvdle des prohblmes sembables 
A ceux rencontr6s dans la gestion des ressources humaines: pas de 
planificiation; une coordination insuffisante; la faiblesse et le non 
respect des proc6dures d'acquisition et d'affectation; le manque de 

52 L'ISRA a ainsi acquis trois spectrophotomtres d'une valeur 
unitaire dcpassant 30 millions FCFA. Tous sont restds dans leurs 
emballages. Personne ne sait les monter, il ne'est pas sOr qu'on sache 
les utiliser et de toute fagon un soul suffirait largement.
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personnel qualifid; 
une solidaritd entre programmes et centres; et un
 
attachement A l'institut tr~s faibles.
 

D. Les Ressources en Mati~re d'Information
 

La collecte et le traitement de l'information sont un des points

particulibrement faibles de l'institut. 
 Cela a motiv6 le financement,
 
par le Fonds Intdrimaire des Nations Unies pour la Science et la
 
Technologie pour le Ddveloppement (UNFISTD), dans le cadre du PRA,

d'un projet de rdorganisation des services de documentation et de
 
publications de l'institut, la formation du personnel et l'acquisition
 
de fonds documentaires et d'dquipemnts.
 

1. La documentation
 

Les anciens centres f6ddraux (Bambey et le Laboratoire d'Elevage de
 
Hann) disposent de fonds documentaires importants mais mal
 
conserves.5 Les collections documentaires de l'ISRA estims A 60 A
 
100.000 documents, 500 A 600 p6riodiques et plus de 3000 diapositives
 
en 1980, sont rdparties essentiellement entre cinq centres. La
 
plupart des pdriodiques ont des s6ries incompl~tes ou anciennes et la
 
majeure partie des publications scientifiques sont anciennes. Il
 
s'agit plus d'archives que de fonds documentaires vivants. Pour des
 
raisons financi~res, les achats d'ouvrages et les abonnements aux
 
revues ne sont plus assurds comme avant. Les acquisitions r6centes
 
sont surtout des dons regus des centres internationaux.
 

Tous les centres disposent d'un service de documentation qui

fonctionne plus ou moins bien et qui n'est pas toujours dotd d'un
 
agent qualifid.
 

L'institut n'a pas de syst~me unique de catalogage et les chercheurs
 
d'un centre ne peuvent connaitre ce qui existe dans un autre centre
 
que par le canal de listes d'acquisition diffusdes de mani~re
 
irrdguli~re.
 

Les chercheurs utilisent peu les services documentaires existants, ne
 
savent pas toujours comment faire des recherches documentaires et
 
naccordent pas A la documentation l'importance qu'elle doit avoir
 
dans le travail scientifique.
 

Seuls, le Centre de Recherches Ocdanographiques et la Direction RSP
 
ces derni~res anndes, font des efforts substantiels pour informer
 
rdguli~rement leurs chercheurs des pdriodiques disponibles et ont une
 
politique soutenue d'acquisition d'ouvrages et des revues.
 

Si on excepte le Laboratoire d'Elevage qui dispose d'un personnel

compdtent aux moyens malheureusewent limitds, les autres centres nont
 
ni le personnel qualifid, ni les inoyens n6cessaires.
 

Les liaisons et les dchanges ave les instituts internationaux de
 
recherche agricole, les centres rdgionaux et les diff6rents rdseaux
 
documentaires (R6seau Sahdlien de Documentation, CARIS, etc.) ou
 

5il s'agit plus d'archives que de documentation rdcente.
 



75 

banques de donn~es, sont passifs. L'ISPA regoit beaucoup de documents
 
de ces institutions mais n'a pas de politique aztive de recherche de
 
l'information ni de diffusion de sa propre production dans ce syst6me.
 

2. Les publications
 

Les services de publications se rdduisent dans presque tous les
 
-!entres A un agent install dans une piece avec une machine A
 
rondotyper et/ou une photocopieuse.
 

Depuis bient6t une dizaine d'anndes, la crdation d'une revue
 
scientifique est discut6e. Apr~s de longs ddbats entre les tenants
 
d'une revue scientifique et les tenants d'une revue d'information
 
scientifique pour les utilisateurs de la recherche, le second point de
 
vue a fini par triompher mais rien ne s'est encore concrdtis6. Les
 
recherches ocdanographiques, les recherches sur les syst~mes agraires
 
ont des sdries r6grli~res de documents de travail et de notes
 
d'information qui sont distribudes au sein de la communautd
 
scientifique sdn6galaise et dans l'administration et les organismes

publics. Il existe aussi des rapports annuels des directions de
 
recherche et une masse importante mais de valeur tr~s indgale de
 
documents ron6otypds, La distribution de cette information est pour

lessentiel limit6e au S6n6gal et les chercheurs publient assez
 
rarement dans les revues scientifiques internationales. Cette
 
pratique n'est pas encouragee et est le fait de chercheurs individuels
 
ou ayant des relations ext6rieures. Les chercheurs expatri~s de
 
mani~re g6ndrale publient dans les revues de leurs organismes
 
d'origine (revues du CIRAD, de I'ORSTOM). Quelques chercheurs
 
nationaux qui collaborent avec des 6quipes 6trang~res le font aussi.5
 
Une des raisons de ces carences est l'absence d'encadrement des
 
chercheurs et d'appui pour r~diger et rdviser des documents de
 
qualitd. En fait, ce sont les d6partements qui font des efforts en
 
mati~re de documentation qui les font aussi en mati~re de
 
publications.
 

VI. IMPACT DE LA RECHERCHE SUR LE DEVELOPPEMENT ACRICOLE
 

A. Forces et Falblesses de la Recherche Agricole au Sdn~gal
 

Les dvaluations de la contribution de la recherche agricole au
 
ddveloppement du pays sont rares. On se content de prdsenter ci-aprds
 
les conclusions principales de ces dvaluations.
 

La recherche agricole au Sdndgal a produit d'importants r~sultats
 
surtout apr~s la IIme guerre mondiale et amdlior6 consid6rablement
 
les connaissances sur l'agriculture tropicale. Des recommandations en
 
mati~re de varidtds am6liordes, de techniques culturales, de formules
 

5Par exemple, en collaboration avec Michigan State University,
 
la Direction des Syst~mes Agraires va publier en frangais et en
 
anglais des documents s6lectionnds dans une sdrie ISRA-MSU
 
International Development Paper Reprints pour amdliorer la diffusion
 
de ces rdsultats de recherche.
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d'engrais, de matdriel agricole ont permis d'accroitre la productivitd
 
des sols soudano-sah6liens connus pour leur fragilit et leur
 
pauvret6. 
 La production de vaccins par la recherche vdtdrinaire, la
 
mise au point.de mdthodes dc diagnostic ont permis d'assurer la
 
couverture sanitaire du b6tail et de r6duire sinon de supprimer les
 
6piddmies qui d~cimaient r6guli6rement le bdtail. Le passage de la
 
culture manuelle A la culture attelde, prdpar6 par la recherche dans
 
les ann~es 1950, a 6td un des grands progr~s du paysannat sdngalais
 
dans les anndes 1960.
 

La cartographie des sols du Sdndgal 
a pu 6tre men~e grace notamment
 
aux travaux de IORSTOM et de l'Universitd de Dakar.
 

Jusqu'au debut des anndes 1980, les r6sultats de la recherche
 
agronomique 6taient prdsent6s annuellement aux responsables de la
 
vulgarisation agricole 
au cours de la "Reunion de l'Exp~rimeintation
 
Multilocale" sous forme de fiches techniques r6sumant par zone
 
dcologique et par culture les recommandations ou les cechniques
 
spdcifiques concernant: les varidt~s, les formules et doses d'engrais,
 
les techniques et les dates de semis, 
les techniques culturales, les
 
produits, doses et techniques de protection des semences, des cultures
 
et des rdcoltes, le matriel agricole.
 

Djibril Sene (1985) qui a r6alise une "Etude 
do l'impact de la
 
recherche agronomique sur le d6veloppeinent agricole du Senegal"

concluait: "La recherche agronomique a obtenu d'importints rdsultts
 
pratiques qui ont rdv61 une potentialit6 relativement dlev6e des sols
 
tropicaux qu'il 6tait impossible d'imaginer antdrieurement. Elle a
 
proposd A la vulgarisation des th~mes pour toutes les zones
 
dcologiqtes et toutes les cultures" (74). Il note cependant que 1L
 
plupart des rdsultats ont dtd obtenus dans le 
Bassin Arachidier, les
 
autres rdgions ayant, peu ou prou, bdn6ficie do travaux do recherche A
 
cause ,iel'implantation gdographique des centres.
 

Dans la va~le du fleuve S6n6gal, la plupart des travaux agronomiques
 
ont portd sur les cultures de ddcrue, notamment le sorgho et sur le
 
riz en maitrise partielle de l'eau. La faiblesse des 6quipes de
 
recherche n'a pas permis de prdparer l'agriculture irrigude de
 
l'apr~s-barrage. Ainsi sur 16.000 ha de riz irrigu6 en 1984 souls 64
 
le sont avec une varidt6 (D 52-37) provenant de la recherche au
 
Sdnegal. L'ADRAO n'a pas encore vu ses nouvelles varidtds et ses
 
formules de fertilisation vulgaris~es. Si des rdsultats ont At6
 
obtenus sur la protection des cultures, la recherche sur les
 
techniques culturales et le machinisme agricole a 6t6 ddficiente et
 
des efforts doivent Acre faits sur les varidtds de sorgho et de mais
 
irriguds.
 

En Casamance, la recherche a et6 faible jusqu'A une date r6cente mais
 
des acquis existent pour la riziculture en sols sal~s. L'arachide a
 
b~ndficid de peu de progr~s et les varidtes ameliordes de cdrdales
 
pluviales (mil, sorgho, mais) se revblent inadaptdes.
 

En Haute Casamance et au S~adgal-Oriental, la recherche cotonni~re
 
donne l'exemple d'une recherche appliqude bien lide au ddveloppement
 
et produisant rdguli6rement des varidt~s, des formules d'engrais, des
 
produits et des techniques de protection des cultures. Mais depuis
 

http:point.de
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1980, avec 
le d~part de certains chercheurs expatrids, la productivitd
 
de la recherche a baiss6.
 

Dans le Bassin Arachidier, le Projet de Productivit6 Mil-Arachide,
 
men4 entre 1964 et 1968 Iar la SATEC, a permis la vulgarisation de
 
nombreux rdsultats de l'IRAT obtenus au CNRA de Bambey. 
Mais depuis

cette p~riode, les innovations se sont limit6es A quelques vari-tds
 
pr~coces d'arachide, de nidb6 et de mil. L'expdrience des Unites
 
Expdrimentales n'a pas, d'autre part, confirmd les espoirs

d'am6lioration de l'efficacite de la recherche placde en elle et n'a
 
pu 6tre dtendue A d'autres r6gions.
 

La recherche maraich~re men~e dans le cadre du Projet FAO-Belgique

s'est r~v6lde trs efficiente et a fourn! des vari6t~s amdliordes, et
 
des techniques de production et de conservation.
 

La recherche vdterinaire et zoot'chnique na pas apportd de nouveaux
 
prodtits.
 

La recherche foresti6re a surtout progressd en augmeitant ses
 
effectifs de chercheurs.
 

Sene (1985) note que ces progr~s sont essentiellement dus aux
 
institits frangais (CIRAD surtout et ORSTOM) mais que la recherche
 
inteinationale (ADRAO pour le 
riz, ICRISAT pour le mil, la Belgique A
 
travers la FAO pour les cultures maraichtres) y a contribud. Par
 
contre, la productivit6 de la recherche agricole s6negalaise a
 
"fortement baiss6 depuis une quinzaine d'ann6es (en 1985) 
tant sur le
 
plan des th~mes techniques que sur celui des publications

scientifiques des chercheurs." 
 Trois raisons A cette dvolutien: les
 
contraintes climatiqdes plus s6v~res, les probl~mes de gestion et le
 
manque de chercheurs expdriment6s.
 

B. L'Impact stir la Production Agricole
 

Les fortunes diverses connues par les recommandations de la recherche
 
sont lides A leur non-adaptation aux contraintes techniques, A leur
 
non-rentabilit6, aux probl~mes de credit agricole et A la faible
 
efficacit6 des soci Ls de vulgarisation et de leurs liens avec la
 
recherche.
 

"Seules deux cultures, le coton au Sdn6gal-Oriental et en Haute
 
Casamance avec la SODEFITEX et le riz dans la vallde du S6ndgal avec
 
la SAED ont connu un accroissement significatif de leur production.

On peut (donc) rester perplexe si l'on doit juger l'impact de la
 
recherche agronomique uniquement par l'accroissement de la production

rurale et du revenu du rural" (Sene, 1985: 78) m~me si la quasi
totalit6 des thames vulgarisms proviennent d'elle.
 



CHAPITRE TROIS
 

ORGANISATION ET GESTION DE LA RSP
 
AU SEIN DE L'ISRA
 

Les recherches avec 
les producteurs ne sont pas n~gligeables au sein
 
de l'ISRA. Mais elles sont le fait d'initiatives plus ou moins
 
individuelles et surtout disciplinaires. Les mdthodologies sont
 
disparates et pas tr~s rigoureuses. Elles ne s'int~grent pas dans 
une 
approche globale visant A orienter les recherches vers les probl6mes 
prioritaires des paysans, ni A faire participer ceux-ci et les
 
vulgarisateurs dans le 
processus de diagnostic-experimentation
dvaluation et diffusion. 
Elles sont donc diffdrentes de la
 
mrthodologie RSP dont il est question ci-apr~s. 
 L'expdrience des
 
chercheurs de l'institut dans les recherches avec 
les producteurs a
 
n6anmoins eu une influence certaine sur 
les attitudes A l'6gard du
 
d6partement RSP et sur 
la mise en oeuvre de sa methodologie. En
 
effet, beaucoup de chercheurs nont pas vu la n6cessit6 d'une nouvelle
 
mdthodologie ni d'un nouveau ddpartement qui devrait reprendre 
ce
 
qu'ils faisaient ddjA.
 

I. LA FORMULATION DE LA RSP AU SEIN DE L'ISRA
 

Le Plan Indicatif de la Recherche Agricole prdpar6 en 1978 prdvoyait

de crier un programme RSP dans cinq rdgions du Sdndgal (Fleuve
 
Sdndgal, Centre Nord, et Sud du Bassin Arachidier) Sdn6gal Oriental 
et
 
Casamance et de les 
regrouper dans un D6partement de Recherches en
 
Sociologie et Economie Rurales. L'idde 6mise 
au ddpart par le
 
Secrdtaire d'Etat A la Recherche Scientifique et Technique (SERST)
 
rencontrait l'adh6sion des responsables de l'ISRA du fait de
 
l'exp6rience du projet Unitds Expdrimentales dans le Sine Saloum.
 

L'IADS, qui a aid6 la Banque Mondiale A 6valuer le Plan Indicatif
 
proposa de distinguer un ddpartement RSP et le d~partement

socio-6conomie rurale 
qui aurait regroup6 les recherches A caract~re
 
socio-6conomique au sens strict.
 

Le PRA a retenu la crdation de cinq programmes basds dans cinq centres
 
rdgionaux de recherches (2 orientds vers l'6levage et 3 orientds vers
 
les productions vdg6tales) et correspondant aux cinq r6gions 
retenues
 
comme prioritaires par le projet.
 

En plus, une 6quipe de chercheurs appellde "Groupe Central d'Analyses
 
Syst~mes (GCAS)" similaire aux 6quipes RSP et rattachde A la
 
direction, est chargde de planifier, appuyer et superviser les Aquipes
 
de terrain. Sur le plan scientifique elle doit approfondir les Atudes
 
des 
dquipes de terrain et les traduire en recommandations pour les
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politiques et programmes de dd'eloppement. Le d6partement comporte
 
aussi une division des recherches d'appui (ou recherches thdmatiques)
 
pour les productions vdgdtales qui regroupe tous les chercheurs
 
concernAs basds dans les centres, et supervisds par un chef de
 
division.1
 

Les chercheurs th~matiques devaient surtout se consacrer aux activit6s
 
ddfinies avec leurs collgues des programmes RSP et Plantes, et
 
budgdtis6s dans ceux-ci. Ils pouvaient ndanmoins consac ier une partie
 
limitde de leur temps A des programmes disciplinaires.
 

Les activitds de recherches sur la sant6 et les productions animales
 
devaient 6tre organis6es de la m6me faqon. Leurs recherches et liurs
 
budgets devaient 6tre intdgrdes dans les programmes RSP et donc
 
soumises A l'approbation du chef du d~partement RSP. Les programmes
 
spdcifiques ne devaient pas 6tre pris en compte, donc financ6s par le
 
PRA.
 

Le ddpartement devait ainsi se constituer en reprenant l'essentiel ,
 
attributions du Ddparrement Sociologie-Economie Rurale, les recherches
 
d'appui pour les productions vegetales qui constituaient ia moitiA des
 
programmes du D~partement Agronomie-Biologie, et les chercheurs du
 
Ddpartement Sant6 et Productions Animales basds aux CRZ de Dahra et de
 
Kolda pour les intdgrer dans les programmes RSP pr6vus dans ces
 
centres. Enfin, les procedures de programmation et de budgetisation
 
des recherches en sant6 et production animales lui permettaieut
 
d'exercer une tutelle sur ce ddpartinent.
 

Le Ddpartement Sociologie-Economie, que lIADS avait propos,, fat
 
rdduit A un Bureau d'Analyses Macro-Economiques (BAME) raLtachd a.
 
Directeur GUn6ral A cause de son r6le sp~cifique dans l'analvse de la
2
 
politique agricole.


L'USAID d~cida de soutenir techniquement et financi~rement les
 
recherches sur les syst6mes de production et les recherches
 
macco-6conomilues et pr~para un projet de recherche et planification
 
agricoles (PRPA). Avec l'approbation de I'ISRA, l'rniversite d'Etat
 
du Michigan (MSU) fut selectionnd pour 6laborer les bases
 
conceptuelles et m6thodologiques du projet ainsi qu'un plan de travail
 
d6tailld. MSU fut aussi contract6 pour fournir l'assistance en
 
personnel, formation, documentation et informatique.
 

1L'organigramme de I'ISRA prdvue par le PRA prdvoit une Division
 
des Recherches d'Appui (ou recherches th6matiques) aux Productions
 
V6g3tales (sciences de sol, malherbologie, hydraulique, machinisme,
 
technolgie post-r6colte) qu'il no faut pas confondre avec le
 
D~partement des Services d'Appui qui regroupe les services techniques
 
(stations et domaines, laboratires, semances, vaccins, documentation,
 
publications) et devait superviser !a gestion de centres.
 

2L'USAID et la BIRD 6taient interesses A cr6er une 6quipe de
 
recherche sur la politique agricole au moment oit le gouvernement
 
s'engageait dans une politique d'ajustement scructurel. Aprds avoir
 
dtudid sa cr6ation au sein du Ministbre du Plan, puis du Secretariat
 
d'Etat A la Recherche, il fut d~cidd de la mettre A l'ISRA.
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Le PRPA fixait un objectif global: "augmenter la capacitd du
 
gouvernement du S~n~gal A mieux planifier et 6valuer les politiques et
 
projets de d6veloppement agricole", et assignait A l'ISRA trois
 
objectifs precis (dont le croiziTmc concerne surtout le BAME):
 

-"d~velopper les capacitds sdndgalaises de recherche agricole A
 
travers la formation sur place, A l'extdrieur et A long terme, A
 
l'6tranger et A travers la participation A l'6laboration et A
 
l'ex~cution de programmes RSP et macro-dconomiques;
 

-assister dans lorganisation et la mise en oeuvre de la RSP dans
 
les zones 6cologiques prioritaires en vue d'identifier les
 
contraintes sociales, dconomiques, techniques et
 
institutionnelles des syst~mes actuels de production et de
 
ddvelopper des paquets technologiques amdliords, biologiquement

stables, individuellement profitables et socialement acceptables;
 

-de mettre en oeuvre des recherches macro-6conomiques sur
 
l'alimentation, la nutrition et les politiques agricoles en vue
 
de fournir des 6ldments de decision aux responsables, sur les
 
contraintes 6conomiques et institutionnelles de la production, de
 
la commercialisation agricole avec l'accent mis sur le
 
sous-secteur alimentaire et la sdcuritd alimentaire."
 

Un cadre logique et un plan de travail pour le GCAS et l'dquipe RSP
 
Basse Casamance furent proposes. La mdthodologie suggdrde par MSU se
 
rdf&re A celles ddfinies par Norman (1980), Collinson (1982) et
 
Hildebrand (1976). Une demarche en quatre 6tapes fut retenue:
 
diagnostic; recherche et mise au point de solutions techniques; 
tests
 
en champs paysan et diffusion. La ndcessitd de lier les recherches
 
syst~mes aux autres 
recherches, de faire participer les vulgarisateurs
 
et les paysans dans le processus de recherche et de diffusion, et de
 
se consacrer aux probl~mes prioritaires de ces derniers furent
 
rappeldes.
 

Le document du PRPA reprend ce qu'on peut appeler les options

politiques de la RSP: la prioritd A donner aux familles rurales et
 
urbaines pauvres, et aux femmes rurales. L'expdrience mdthodologique

acquise par l'institut avec le projet Unitds Expdrimetnales n'est pas

prise en compte A cause de son coat et de 
son approche "descendante."
 

II. L'ACCUEIL ET LA MISE EN PLACE DU PRA ET DU PRPA
 

Le projet de recherche agricole et le projet de recherche et
 
planification agricoles furent finalisds respectivement en 1979 et
 
1980. Les derniers arbitragps effectuds par le Secrdtariat d'Etat A
 
la Recherche se firent avec une participation limitde des responsables

de l'institut.3 La mise en place des projets n'a ddmarrd qu'en 1982.
 
La chronologie de cette mise en place est prdsentde ci-apr~s.
 

3ll n'y a pas eu de passation de service avec les Chefs des
 
Dpartements Agronomie-Biologie et Socio-Economie d'oi des difficu]tds
 
et lenteurs de ddmarrage.
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A. L'Elaboration du Programme de Travail et du Plan de Financement
 
Triennal
 

En d~but 1982, sans qu'il y ait dc r6unions d'information sur les
 
projets, un bureau de coordination du PRA est crde. En avril, le Chef
 
du Ddpartement RSP et le Chef de l'Equipe MSU arrivenc et prennent
 
service.
 

Un inventaire rapide des probl6mes est fait et une note sur la mise en
 
place du ddpartement est adressde debut mai au Directeur G6ndral. Les
 
points trait6s sont:
 

1) programmes et chercheurs defnt relever du ddpartemnmt RSP;
 
2) projets et conventions relevant du ddpartement et probl~mes et
 

proc6dures de gestion;
 
3) probl~mes A rdsoudre pour l'6laboration du programme et le
 

d~marrage des 6quipes RSP de Kaolack et Richard-Toll;
 
4) personnel, locaux et autres moyens A affecter au ddpartement;
 
5) attributions des chefs de d~partements et des directeurs de
 

centre dans l'laboration des programmes et des budgets;
 
6) probl~mes posds par le retour des chercheurs en formation;
 
7) conditions de d6boursement des fonds du PRPA non encore
 

remplies, notamment 1'6laboration d'un protocole de
 
Recherche-Ddveloppement avec la SOMIVAC.
 

En r~action A cette note les directeurs de centre appuy6s par le
 
Directeur Gdndral Adjoint demand~rent une rdunion spdciale sur "le
 
contenu, la d~marche et les attributions du d~partement.'4
 

La note prdpard A cet effet ne put 6tre prdsentde. L'dquipe du
 
d~partement fut contrainte A la d6fensive pour les responsables de
 
centre. Les positions soutenues par les responsables des centres
 
m6ritent d'6tre rappeldes:
 

1) la place de la RSP est dans les socidtds de d~veloppement;
 
2) la RSP n'est pas n6cessaire, il existe suffisamment d'6tudes
 

socio-dconomiques en milieu rural. Ii suffit de les utiliser;
 
3) la RSP ignore les acquis de l'ISRA et veut supprimer tout
 

travail en station;
 
4) les chercheurs syst~mes vont vouloir d6cider des recherches en
 

station;
 
5) 	les recherches d'appui doivent 6tre rattachdes au Ddpartement
 

Productions Vdg~tales et chaque d~partement doit faire de la
 
RSP;
 

4
Cette rdunion prit un peu l'allure d'un tribunal. Le Chef du
 
Ddpartement s'dtait fait assist6 de 7 chercheurs dont un seul
 
sdn~galais. Quatre 6taient pressentis pour constituter l'dquipe de la
 
direction et trois pour 6tre des coordonnateurs de programmes. Les
 
directeurs de centre refus~rent que l'expos6 prdpard par le
 
ddpartement sur le projet soit pr6sent6 et choisirent de poser eux
m~mes des questions.
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6) 	les attributions des chefs de d~partement, des directeirs de
 
centre et des coordonnateurs de programme doivent 6tre
 
prdcisdes; le document de projet n'est pas la Bible.5
 

Toujours en juillet 1982, il fallut s'atteler aux conditions de mise
 
en vigueur du PRA et notamment A l'dlaboration du programme de
 
recherche et du plan de financement triennal.6 Les directeurs de
 
centre, appuyes par le Directeur Gdneral Adjoint demanddrent A
 
prdparer les programmes et les plans de financement par centre avant
 
que 	la Direction G4ndrale ne les consolident. Le Chef du Ddpartement
 
RSP 	proposa qu'une commission prdsidde par le Directeur Gdndral
 
Adjoint et comprenant les chefs de d6partement soit chargde de cc
 
travail. La deuxi~me proposition fut retenue. Le Directeur Gdn6ral
 
Adjoint absorbd par les taches de gestion, laissa le Ddpartement RSP
 
constituer la commission et animer le travail.
 

La commission rdunissait l'6quipe du ddpartement RSP et des membres
 
des 	services de gestion et de ]a Direction C6n6rale. 
 Les autres chefs
 
de d6partement furent prdsents dans les centres o6 ils avaient des
 
programmes de recherche. La constitution de la commission et son
 
travail furent mal perqus. La direction du d6partement RSP fut
 
accusde d'utiliser cette position pour imposer ses idees. La
 
direction du ddpartement, en se mobilisant pour crder les conditions
 
de la mise en place du ddpartement, allait crista]iser toutes les
 
oppositions au changement. La m6thode de travail choisie qui
 
consistait A visiter tous les centres et A travailler directement avec
 
les 	chercheurs remettait en cause 
les pouvoirs de coordination et
 
aussi de d6cision sur les plans techniques CL financiers
 
habituellement laissds aux directeurs de centre. 
 Ces tournes
 
permirent pour la premibre fois d'exposer directement le contenu du
 
PRA aux chercheurs et de recueillir leurs opinions.
 

Dans la phase de finalisation du plan de financement triennal, la
 
Direction Gdn~rale ne jugea pas necessaire de demander A la Banque
 
Mondiale un d6lai suppl~mentaire pour permettre d'61aborer des plans
 
de travail par centre avant d'6tablir le plan do financement. A la
 
place de la commission, le responsable de l'Unite de Programmation et
 
le Contr6]eur de Gestion furent charges de faire le plan de
 
financement qui fut officiellement approuv6 par la Banque Mondiale ell
 
f~vrier 1983. Le financement du projet dtait en place, mais
 
linstitut navait pas de plan de travail.
 

5La 	n~cessitd d'une flexibilit6 dans la mise en oeuvre du projet,
 
argument tout A fait valable en soi, a dt6 regulierement utilisde pour

d6fendre des situations acquises. Ceux qui le faisaient, ne
 
proposaient pas d'alternative autre quo le maintien du statu quo.
 

6
Ce travail qui aurait di commencer des octobre 1980 
ne l'dtait
 
toujours pas. En fait, presque tout le monde ignorait cette condition
 
de mise en vigueur alors que le dernier delai dtait octobre 1983.
 

70n 	peut s'dtonner de cette decision ddfendue par un 
soul
 
d~partement. En fait les ddlais ne permettaient pas d'autre choix.
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B) La Rdorganisation de l'Institdt et la Definition des Attributions
 

Rappelons les autres dldments de la chronologie:
 

(i) En aofit 1982, le gouvernement signe le ddcret prdpard par
 
l'institut qui modifie l'organisation et le fonctionnement de l'ISRA.
 
Bien qu'en contradiction ovec l'accord de projet, il est approuvd par
 
la Banque Mondiale.
 

(ii) En octobre 1982, 1'ISRA envoie au minist~re de la recherche
 
le texte du futur d6cret sur le r~glement d'dtablissemr t qui classe
 
les chefs de d~partement hierarchiquement sous les directeurs de
 
centre et rattache ces derniers at% Directeur CUndral. Les chefs de
 
d~partement et les chercheurs avaient demandd 
en vain sa mise en
 
conformitd avec l'organigramme du PRA et la hi~rarchie qu'elle

proposait. Ce texte consolidait une r~organisation qui donnait plus de
 
pouvoirs aux responsables charges de la gestion au ddtriment de 
ceux
 
charges des activitds de recherche.
 

(iii) En septembre 1982, le Directeur General accepte les
 
propositions du Dpartement RSP et obtient lapprobation de la Banque
 
Mondiale pour r6duire le personnel chercheur prevu pour les dquipcs

RSP des CRZ de Kolda et Dahra et le transfdrer (7 postes sur 15) au
 
Dpartement des Productions Animales; et supprimer toute tutelle du
 
Dpartement RSP sur celui-ci.
 

(iv) Entre janvier et mai 1983, des notes de services contra
dictoires sont prdpar6es pour ddfinir les attributions; des chefs de
 
ddpartement, des directeurs de centre et des coordonnateurs de
 

8
programme. La r~daction de ces notes fut laborieuse car l'enjeu
principal en dtait le contr6le des ressources: budget 2t personnel
chercheur. Les notes signees ne tranchaient pas clairement le conflit 
entre chefs de d~partement et dirocteurs de centre. 

(v) En janvier 1983, le Chef du Ddpartement RSP est nommd par
 
intdrim Chef du Bureau d'Analyses Macro-Economiques.9
 
Cette br~ve presentation de la phase de mise en place des projets
 
montre les d6saccords profonds qui existaient entre les diffdrents
 
responsables de l'ISKA sur les changements proposes. Cela 6tait en
 
fait prdvisible puisque lors de la n~gociation avec les donateurs, des
 
rdticences voire une certaine hostilit6 
s'etaient inanifestdes. Elles
 

8Le Chef du Ddpartement RSP qui a travaill6 jusqu'en fin 1983
 
sans 
qu'une note de service d6finisse ses attributions, avait pris

l'initiative de rddi 'er des projets de notes de service basds sur 
le
 
PRA et de les soumettre au Directeur Gdndral.
 

9La proposition a 6t6 accept6e A titre int~rimaire sur 
l'insistance du Directeur Cdndral qui estimait ne pas disposer d'une 
autre personne compdtente. L'USAID et MSU voyaient avec cette 
solution la possibilit6 de lier plus etroitement les recherches 
"micro" et "macro." Le Chef du Ddpartement se trouvait d~pendre du 
Directeur Scientifique pour ce qui est du d~partement et du Directeur 
Gndral pour ce qui est du BAME. Les programmes du BAME ont 6t6 g~r~s 
comme tous les programmes du RSP. 

http:programme.La
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expliquent sans doute le retard pris dans la r6alisat!on des
 
conditions de mise en vigueur et l'absence d'efforts d'information et
 
d'explication pour crder un consensus indispensable au succ6s du PRA.
 
Le r6sultat en a t6 des d6cisions ambiguds, des chevauchements de
 
responsabilitds et des procedures complexes. C'est dans ce contexte
 
difficile aggrav6 par la d6terioration progressive des finances de
 
l'institut qu'il a fallu organiser et gdrer la recherche sur les
 
syst~mes de production.
 

Pour plus de claretd dans l'exposd, on distinguera deux niveaux: (i)
 
la direction du ddpartenent au sein de la Direction Gdn6rale et dans
 
ses relations avec les centres e les programmes (ii) les trois
 
programmes RSP au sein de leur centre et de leur environnement
 
rdgional.
 

III. LE DEPARTEMENT DES RECHERCHES SUR LES SYSTEMES DE PRODUCTION
 
ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES EN MILIEU RURAL
 

A. L'Organisation Interne de la Direction
 

L'organisation de ldquipe de direction s'est faite progressivement.
 
Le personnel d'abord constitu6 du Chef du Dpartement et du Chef
 
d'Equipe MSU a dtd tout de suite compldtd par un agronome, un
 
zootechnicien (expatrids), et du personnel d'exdution en septembre
 
1982. Un hydraulicien (exDatri6) a W aussi coopt6 pour s'occuper
 
plus particuli~rement des recherches d'appui.
 

En fdvrier 1983 un gestionnaire a dt6 recrut6 sur les fonds du PRPA
 
pour la gestion du projet PL 480 Titre III qui 6tait le financement
 
principal du ddpartement. En juillet 1983, un agronome sendgalais
 
rejoignait l'6quipe et en novembre de la m6me ann6e, un 6conomiste de
 
MSU a 6td affect6 au BAME.
 

En novembre 1984, l'agronome de l'quipe RSP Basse Casamance fut basd
 
A Dakar et consacra une partie de son temps au d6partement pour
 
assurer la liaison avec les programmes du DUpartement Productions
 
Vdgdtales. Une documentaliste A temps partiel fut aussi recrutde
 
ainsi que deux secrdtaires. C'est en 1984 et 1985 que l'dquipe fut la
 
plus 6toffde (Tableau 3.1).
 

Mais en dehors du zootechnicien (A partir de 1983) et de l'agronome
 
s6ndgalais qui s'occupait plus particulierement de la gestion des
 
chercheurs et des contrats de recherche d'accompagnement, personne ne
 
se consacrait A plein temps aux seules activitds du departement. Le
 
premier agronome garda son programme de recherche jusqu'en fin 1983 et
 
dtait aussi Ddl6gu6 du CIRAD au Senegal; le socio-6conomiste, Chef
 
d'Equipe MSU, s'occupait aussi de la gestion du projet et de la
 



TabLeau 3.1. Personnel - GroLve Central D-Anatyse System (Dakar-Ram) 
192 - 1987 

DISCIPLINE STATUT 1982 193 1984 1985 1986 198 OBSERVATIONS 

Directeur: Sociotogue SEN 4. 
I 

____ 

I t 
314 t=es 

I 
____ ___ En mane temps Chef cluBAME. 

Scienices Potitiques EXP I. j jl/tiv 6 En m~metemp~s Chef d'Equipe HSU. 
Zootechnicien EXP 5S 1/3 terrps 8 Cocrdonnateur Programme PSD. Depart non progranm*. 

Agronome EXP 

ArrxeSEN 

4 

j7 
_ 

I 
1/2_ temps_

I 
7 

7 
I 

Coordonnateur
I 
Trnfr bIV 

Essais Multit.ocaux et D6L6gu CIRAD. 

EcorKmwiste EXP 11j 1/4 temps ! 5 Coordonnateur Programme Economie de La Production et Appui flux 

I I I Econornistes du BAME. 
Agrormre EXP I 11 1/2 temp Transfdr6 de Djib6Lor; en m*me temps Agronome Equipe Syst~mes 

DIVISION RECHERCHES DRAP''LI f Djib.tor. 

Hydrsuticien EXP 5 5 Depart non program6. 

Agro-p6dotogue SEN I 3/4temps Coordonnateur Programme au CNRAde Bambey. 

L gende: EXP = Expatri6; SEN = NationaL; N2 _N2 = P~riode de presence; N2 = Mois d-arrive/dpart. 
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formation des chercheurs aux Etats-Unis. L'dconomiste r'occupa
 
d'abord de l'41aboration des programmes du BAME, puis se consacra en
 
partie a son propre programme de recherche. L'agropddologue
 
stndgilais qui remplaga l'hydraulicien du CIRAD en mai 1984 comme
 
responsa)le de la division des recherches d'appui restait
 
coordonnateur de programme au CNRA de Bambey.
 

Le Chef du Ddpartement lui-mdme avait une boune partie de son temps
 
pris par le Bureau d'Analyses Macro-Economiques et des tAches
 
administratives et de conceptions qui auraient da relever d'autres
 
services de la Direction Gdn6rale.10 Apr6s trois anndes et demi,
 
l'quipe comrnenga A se reduire, certains membres arrivant enfin de
 
contrat, d'autres quittant de leur propre grd.
 

En fin 1985, deu postes de secrdtaires sur quatre furent supprim~s
 
par la Direction Gdn~rale. En aot 1986, il restait deux personnes en
 
plus du personnel d'exdcution: le Chef du Ddpartement et celui de la
 
division des recherches d'appui. En mai 1987, il ne reste plus que ce
 
dernier, nommd Directeur de Recherche.
 

L'6quipe en place a d'autre part toujours Wrd diffdrente de celle
 
pr6vue dans le projct: les postes d'analyste syst4me et de sociologue
 
rural nont jamais 6t6 pourvus. Un macro-economiste a fait en m~me
 
temps office d'dconomist( systeme. En terme d'expdrience, si tous
 
avaient travai!ld en milieu rural, soul le chef du ddpartement, et
 
deux des agronomes avaient, dans le passe, travaill6 dans une 6quipe
 
pluridisciplinaire en milieu rural. C'est donc une dquipe avec des
 
profils varids, des origines (Amdricaines, Franqaise, S6ndgalaise peu
 
disponible), et des expdriences differentes, qui a eu A mettre en
 
place les recherches systmes au sein de lISRA.
 

B. Le Mode de Fonctionnement
 

A rause des tAches matdrielles de mise en place du ddpartement et de
 
programnation pluriannuelle, 11 l'6quipe du ddpartement naborda
 
sdrieusement les problhmes dorganisation, de gestion scientifique et
 
de mdthodologie, qu'en ddbut 1984 et plus particuli~rement avec
 
.atelier de r6flexion m6thodologique organis6 en avril. Une tentative
 
de structuration du Groupe Central avec la nomination d'un
 
coordonnateur et une rdpartition des tAches fut faite: le
 
zootechnicien fut nommd coordonnateur; le Chef d'Equipe MSU fut chargd
 
des programmes RSP Fleuve et Sine-Saloum; lagronome MSU du programme
 
RSP Basso Casamance; lagronome sdndgalais des recherches
 
d'accompagnement; l'agropddologue sdn6galais fut secondd par
 
lagronome Ddldgud du CIRAD pour les recherches d'appui et le
 

1011 est difficile d'evaluer le temps consacre A ces tAches
 
d'autant plus que cela a beaucoup varid dans le temps. On peut
 
estimer la part des tdches administratives et do conception ne
 
relevant pas du ddpartement A la moitie du temps de son responsable.
 
L'autre moitid s'est rdpartie entre un quart pour le BAME et trois
 
quarts pour le departement.
 

11
En 1983, le ddpartement a entrepris l'6laboration d'un plan de
 
travail sur cinq ans pour le BAME.
 

http:Gdn6rale.10
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zootechnicien CIRAD du contrat de recherche Population-Sant6
D~veloppement et de la preparation des programmes RSP Haute Casamance
 
et Zone Sylvo-Pastorale. Chacun devait suivre l'exdcution technique
 
et budg~taire des programmes qui lui 6taient confids, lts visiter
 
mensuellement et faire un compte-rendu. 
Ce suivi devait permettre de
 
rdsoudre les problbmes rencontrds et de prdparer le travail colldgial
 
du Groupe Central.
 

Les rdunions hebdomadaires, de plus en plus consacrdes A recenser 
les
 
blocages et les contraintes rencontr~es par le d~partement et les
 
dquipes sur le terrain, furent supprimdes et remplac6es par des
 
rdunions au coup par coup sur la base d'un ordre du jour pr~pard A
 
l'avance. 
 Les tensions internes soutendues par des divergences dans
 
la m~thodologie de recherche firent que 
tout le monde s'opposa A
 
l'autonomisation du Groupe Central.
 

Ainsi le Groupe Central ne s'est jamais constitue en dquipe de
 
recherche ddfinissant un plan de travail, le mettant en oeuvre et
 
appuyant des dquipes 
sur le terrain. Trop ddpendant d'un chef de
 
d~partement 6cartele entre plusieurs tdches, il n'a pu instaurer un
 
travail pluridisciplinaire, 
 Son temps a de plus en plus dt6 consacrd
 
A r~soudre ou contourner les difficult~s rencontrdes au niveau de la
 
direction g~ndrale et des centres de recherche, A se ddfendre et aussi
 
A convaincre de la n6cessitd de changements institutionnels indispen
sables A un travail scientifique.
 

On verra dans les 6tudes de cas, que ce manque de disponibilitd a 6td
 
A lorigine de beaucoup d'erreurs commises dans les programmes.12 Les
 
interventions ponctuelles, les directives hAtives ont souvent plus

perturb6 les programmes qu'apportd une rdelle contribution
 
scientifique.
 

C. La Supervision et l'Appui aux Equipes RSP
 

La supervision et lappui aux 6quipes et aux chercheurs 
se sont faits
 
en grande partie de faqon informelle, en t~te A t6te ou en petits
 
groupes. Les chercheurs ont toujours 6t6 invitds A passer discuter
 
avec le chef de ddpartement et les membres du Groupe Central. Des
 
procedures plus formelles ont dt6 cependant progressivement mises en
 
place: visites de travail, rdunions rdguli&res et groupes de travail.
 

i. Les visites de travail aux 6quipes
 

La plupart de temps, plusieurs membres de la direction se d~placaient
 
pour des seances de travail avec les chercheurs combindes avec des
 
visites dans les villages et des essais en station. En principe les
 
membres de la direction au complet devaient visiter chaque 6quipe de
 
terrain deux fois par an; une pour preparer le plan de travail annuel,
 
une pour faire le bilan des recherches; entre les deux, des visites
 
mensuelles d'un membre de la direction centr~es sur une action de
 

12Les chercheurs des programmes faisant un jeu de mots (en

frangais et en anglais) appellent le Groupe Central (GCAS) "jacasse"
 
pour dire qu'on parlait beaucoup, qu'on donnait des directives mais
 
qu'cn ne les appuyait pas scientifiquement.
 

http:programmes.12


89
 

recherche ou sur un chercheur. A partir de 1984, on a voulu pour
 
chaque visite, rddiger un compte-rendu, le discuter en rdunion du
 
Groupe Central puis l'envoyer A l'dquipe concern6e avec des
 
recommandations.
 

Cette m~thode de supervision et d'appui a fonctionn6 assez bien
 
jusqu'en mai 1984. Les changements importants effectuds par le
 
Minist~re de tutelle dans les attributions et les nominations ont
 
alors crde une incertitude sur le r6le de supervision et d'appui
 
ddvolu aux d~partements. Les visites ont done et6 fortement rdduites.
 

2. Les rdunlons mensuelles avec les coordonnateurs de programmes
 

En 1983, une rdunion mensuelle regroupant lensembe des
 
coordonnateurs de programmes et les membres de la direction a dt6
 
instaurde. L'objectif dtait de faire participer les chercheurs A la
 
r6flexion sur les objectifs, les orientations, la m6thodologie et
 
l'Vdlaboration des plans de travail annuels de l'enseirMle du ddpart
ement. Sur la p6riode 1983-1987, elles ont dtd tenues une fois sur
 
trois, mais de maniere tres irr~guli~re. Ces reunions permettaient
 
aux chercheurs d'exposer et de discuter des difficultes surtout
 
administratives et financigres rercontrees dans leur travail. Cela
 
n'dtait malheureusement p,-s l'objectif de d6part. Des responsables de
 
centre et la direction g~ndraie y ont vu A certains moments une fagon
 
de contourner leurs attributions et un d6sir d'independance.
 

3. Les groupes de zravail disciplinaires
 

La crainte que des chercheurs plong~s d~s le d6part dans des dquipes
 
pluridisciplinaires n'aient pas la possibiliti6 de s'amdliorer sur le
 
plan disciplinaire a toujours pr6occupd le d~partement d'oI la volontd
 
de constituer des groupes de travail de ce type.
 

Ii existait en 1982, a,-moment du ddmarrage du d~partement, un groupe
 
de travail fertilit6-fertilisation A Bambey qui regroupait les
 
chercheurs des sciences du sol et les agronomes pour discuter des
 
priorit6s de recherche en matiere de fertilisation, de la politique du
 
gouvernement en mnati6re d'engrais et des in6thodologies de recherche.
 
On a d'abord proposd den constituer sur d'autres thames; puis, A la
 
suite de latelier d'avril 1984, il a 6t6 d6cid6 de distinguer: (i)
 
des groupes disciplinaires ax6s sur les probl~mes m~thodologiques et
 
dont l'objectif serait de conforter les chercheurs dans leur
 
disciplinc. Ii appartenait A chaque d6partement de les constituer et
 
de d~signer les anir.ateurs; (ii) des groupes th6matiques regroupant
 
des chercheurs de disciplines et de d6partements differents chargds de
 
rdfldchir sur un problime li A la politique agricole et donc
 
d'dvaluer les recherches men6es par 1 ISRA en la matiere et de faire
 
des propositions sur les priorit6s et les moyens A y consacrer. Ces
 
groupes thdmatiques devaient &tre organises par la direction
 
scientifique et pouvaient 6tre cie6s pour une dur6e limite.
 

En 1984, les groupes agronomie et zootechnie ont tenu quelques
 
reunions. Le groupe zootechnie s'est reconstitue en janvier 1987 et a
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commencd un travail sur le suivi zootechnique du b~tail.13 Le groupe
 
de travail machinisme s'est constitud A l'!nitiative des chercheurs en
 
mars 1987 et a commenc6 le meme type de travail et il est A nouveau
 
question de constituer l'ensemble des groupes.
 

D. Elaboration et Revue des Programmes et des Budgets Annuels
 

Le temps consid~rable consacr6 A ce travail au niveau de la direction
 
et des programmes, et sa complexitd s'agissant d'une recherche
 
pluridisciplinaire ont amenA le d~partement non seulement A appliquer
 
les procedures de l'institut mais aussi A essayer de les amnliorer.
 
Les informations sur les ressources financi~res et sur la politique
 
agricole ont 6t6 syst6matiquement collectdes et donndes aux coor
donnateurs pour l'6laboration de leur programme et de leur budget
 
annuel. Leurs propositions ont et6 ensuite discutdes avant d'ttre
 
arr~tdes et transmises A la Direction Gdn6rale. Ces discussions
 
budgdtaires sont aussi loccasion d'une revue des programmes.
 

E. La Gestion des Ressources Humaines
 

1. Le personnel chercheur
 

Le tableau ci-dessous donne les besoins en chercheurs pour les cinq
 
dquipes prdvues, les chercheurs prdsents, les chercheurs en formation
 
et les chercheurs expatrids attendus des projets.
 

Pour 24 postes A pourvoir, on disposait de neuf chercheurs sur place.
 
A l'exception de l'agronomie et A un degrd moindre de l'6conomie, les
 
autres disciplines ne comptaient pas ou pas assez de chercheurs. Le
 
personnel envoy6 en formation et l'assistance technique prdvue ne
 
permettaient pas de combler l'icart; et les profils ne coorespondaient
 
pas toujours aux besoins.
 

Le premier exercice fut de planifier les dquipes en fonction des
 
arrivdes prdvisibles des chercheurs en formation et de l'assistance
 
technique. En laissant de c6td les postes d'agronome charg6 de la
 
vulgarisation et en tenant compte des expdriences des uns et des
 
autres, il semblait possible de mettre en place quatre 6quipes RSP
 
dans un d~lai de trois ans das les centres suivants: Kaolack,
 
Ziguinchor. Dahra et Richard-Toll (deux 6quipes). C'est l'hypoth~se
 
que le d6partement utilisa pour l'41aboration du plan triennal demand6
 
par les bailleurs de fonds en 1982.
 

Les envois en formation longue dur6e effectu6s avant 1982 allaient se
 
traduire par des retours group6s en 1983 et 1984. Pour assurer une
 
bonne intdgration des d6butants, la formation longue durde des
 

13Harmonisation des fiches de suivi, dlaboration de fiches de
 
suivi laitier; test d'un logiciel de gestion des donn~es de suivi et
 
formation des chercheurs et techniciens A son utilisation; recherche
 
d'un logiciel de traitement des donndes, analyse des besoins en
 
personnel et materiel de travail.
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Tableau 3.2. Besoins et Disponibilit~s en Chercheurs RSP
 
(Avril 1982)
 

Prdsentsb
 
Na- Expa- Nationaux Expatrids


Besoinsa tionaux trids en Formation Attendus
 

Agronomie 4 1 4 3 1
 
Zootechnie 5 1 0 0 
 0
 
Economie 5 2 
 1 1 2
 
Sociologie 5 0 0 4 0
 
Agronomie- 5 0 0 
 0 0
 

Vulgarisation
 

Total 24 4 
 5 8 3
 

a Les postes transfdr6s au ddpartement productions animales ne sont
 
as comptds.
 
Les chercheurs nationaux occupant des postes de responsabilitd ne
 

sont pas pris en compte, ni les expatrids affectds au Groupe Central.
 

14 
chercheurs fut pratiquement arr6t6e at les crit&res de recrutement
 
furent appliqudes avec plus de rigueur.
 

On essaya de mettre en place un suivi plus rigoureux des chercheurs
 
surtout les nationaux d6butants et de leur apporter un appui

scientifique en leur ddsignant un maitre de stage pour la p6riode

d'essai. Un mod6le de fiche 61abord par le ddpartement en 1983, a
 
permis de constituer un fichier des chercheurs avec toutes les
 
informations ndcessaires A leur suivi. 
 Un des membres du Croupe
 
Central fut d~signd pour la gestion du personnel.
 

A partir de 1984, le d6partement a essay6 de cr6er un syst6me de
 
parrainage scientifique. Pour chaque chercheur ddbutant, on a cherchd
 
au Sdn~gal ou A l'6tranger le plus souvent, un scientifique

exp6rimentd qui assure chaque annde une mission d'appui scientifique
 
au chercheur et le suit sur plusieurs ann6es. 
 Les deux tiers des
 
chercheurs du d6partement bdn6ficient on 1987 d'un tel parrainage. Il
 
offre au chercheur le soutien scientifique quo la direction ne peut
 
pas lui apporter et la possibilitd de collaboration scientifique avec
 
une 6quipe de recherche ext~rieure. 15
 

Le ddpartement a 6labord et mend un programme de formation, tout en
 
mettant plus de soin au choix des sdminaires, ateliers et stages de
 

14Avec le PRPA, 
 'USAID avait mis 24 bourses de formation longue

dur~e aux Etats-Unis A la disposition de l'ISRA. Ces bourses furent
 
partag~es entre tous les departements.
 

15Dans les autres divisions du ddpartement, cot appui a permis

d'engager la prdparation de plusieurs th.ses. Cot appul permet
 
surtout aux chercheurs de prendre comme point de rdpbre la qualitd des
 
recherches A l'6tranger, donc d'avoir des ambitions Ecientifiques plus
 
dlev~es.
 

http:ext~rieure.15


93
 

formation auxquels les chercheurs du d~partement participaient.

L'Annexe III donne la liste des ateliers de formation organis~s par le
 
d~partement et la liste non exhaustive de stages auxquels des
 
chercheurs ont participd 6 1'extdrieur. A ces scnminaires organis~s

pendant une semaine dans un village de vacances, ont etd syst6ma
tiquement associds les chercheurs des autres departements et des
 
cadres des socidtds rdgionalhs de ddveloppement. En plus des
 
competences existantes, il 
a 6t6 fait appel A des chercheurs
 
d'organismes extdrieurs. 
 Chaque fois, des documents prdpares par des
 
chercheurs de I'ISRA, des articles et des documents sd1ectionn~s ont
 
dt6 envoyds aux participants au moins un mois A lavance. 
Les actes
 
des ateliers ont 6te ensuite publies.
 

2. Le personnel non-chercheur
 

Le personnel d'exdcution et les techniciens relevant du d~partement

RSP ont dt6 recensds lors des tourndes de programmation de septembre

1982. Les probl~mes de niveau de qualification et de rdpirtition entre
 
programmes et d~partements etaient tels qu'ils ne pouvaient 6tre
 
rdsolus que de faqon globale et sur plusieurs ann6es. La gestion de
 
ce personnel par le d6partement s'est limitde A une gestion prag
matique, en utilisant le mieux possible les agents disponibles. Cette
 
gestion au coup par coup est illustrde dans l'tude d6taill~e des
 
programmes RSP.
 

3. Le r6le de: chercheurs expatri6s 

L'analyse de l"'rat des ressources 
humaines souligne limportance du
 
recours A des chercheurs e.patrids. C'est souvent la seule fagon de
 
disposer de chercheurs expdrimentes pour diriger et animer une 6quipe
 
de recherche. Les projets financ6s ont 
 permis au d6partement de
 
disposer de deux groupes de chercheurs expatries: des chercheurs du
 
CIRAD et des chercheurs de MSU. Sans eux, il aurait 6td tout au plus

possible de d6marrer un programme RSP avec des objectifs limitds 
et
 
dtalds dans le temps. 

Les services ind6niables rendus par 1'assistance technique ndcessitent 
cependant une gestion spdcifique. 11 faut d'abord maintenir un 
6quilibre entre un d6sir 1egitime de s6ndgalisation et un souci de 
preserver le niveau technique et d'assurer la continuite des activitds
 
du departement. Entre 1982 et 1983 la sdn6galisation n'a pas toujours
 
eu des resultats heureux. 
Ii faut aussi trGuver un 6quilibre entre le
 
souci des chercheurs expatri6s de 
mener des travaux indispen-sables A 
leur carriere et la ncessit6 de consacrer du temps A la formation 
d'une releve nationale. Enfin la prdsence de deux groupes de 
nationalit6s diff6rentes constitue une richesse du point de vue des
 
m6thodes et des experiences, mais 
est aussi. source de tensions.
 

F. La MWthodologie de Recherche 

Comme ddj6 exposed plus haut, la mdthodologie RSP proposde A ISRA 
suscitait au moins des rdticences sur le plan scientifique et des 
oppositions quant A son poids au sein de l'institut. Elle n'intdgrait 
pas l'expdrience des U.E. 
 Ii y avait dans l'6quipe de direction, deux
 
personnes ayant travailld dans le projet U.E. 
Tous les chercheurs
 
prdsents avant 1982 connaissaient aussi cette approche. Les agronomes
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s6ndgala.s et franqais des 6quipes RSP avaient tous suivi une
 
formation A la Chaire d'Agronomie Gdndrale de l'Institut National
 
d'Agronomie de Paris-Grignon. Le titulaire, le Professeur Sebillote,
 
a d6velopp6 une m~thodologie dite "approche systdmique de la
 
production agricole," A laquelle a dt6 form~e presque toute la
 

16 
nouvelle g~ndration des agronomes franvais. Il n'y avait donc pas
 
consensus au d6part sur la m~thodologie.
 

Les divergences ont surgi avec la preparation en 1983 du programme RSP
 
de Kaolack. C'est une des raisons de la tenue en avril 1984 A l'H6tel
 
Diola A Ziguinchor d'un atelier de r6flexion mdthodologique. Les 
travaux ont fait l'objet d'un document intituld "Conception et Mise en
 
Oeuvre des Programmes de Recherche sur les Systhmes de Production."
 

1. L'Adaptation de l'approche RSP au contexte s~n6galais:
 
les rdflexions de l'atelier "Hotel Diola"
 

Cet atelier a rduni pendant trois jours, tous les membres de la
 
direction et des 6quipes RSP de Kaolack, St-Louis, et Djib6lor. Un
 
ordre du jour avait 6t6 envoy6 aux 6quipes A l'avance et chacune
 
devait discuter en son sein les diff~rents points et venir A 1'atelier
 
avec un document dcrit. Le document citd plus haut refl~te assez bien
 
les preoccupations d'alors du d6partement.
 

L'avant propos 6num&re les tAches mendes depuis le d6marrage en 1983:
 
organisation et mise en place du ddpartement; ddfinition des
 
orientations et des programmes de recherche; constitution des 6quipes
 
dans les centres de recherche; suivi des chercheurs en formation; et
 
appui aux jeunes chercheurs. Apr~s leur examen, la ddcision fut prise
 
de donner la priorit6 dans l'avenir au travail scientifique et non au
 
travail de programmation et de gestion.
 

Les discussions port~rent ensuite sur les points suivants: (1) lap
proche systdmique de la production agricole; (2) les diffdrentes
 
phases de la mise en oeuvre des programmes de recherche; (3) les
 
liaisons avec les recherches th~matiques et avec le d6veloppemeut;
 
(4) l'organisation et le fonctionnement du d6partement, le r6le du
 
Groupe Central; (5) la definition de quelques concepts clds pour
 
1'approche systemique.
 

L'examen de ces diffrrents points permettra de preciser les
 
originclit6s de la m6thodologie que le ddpartement a essayde de mettre
 
en oeuvre, les aspects qui ne paraissaient pas encore clairs et les
 
6lments sur lesquels des divergences existaient.
 

a) De la recherche sur les syst~mes de production A l'approche
 
syst~mique de la production agricole
 

Pour la majoritd des participants A 1'atelier, l'approche RSP 6tait
 
trop centrde sur l'exploitation agricole familiale, les autres sph6res
 
de la production comme le terroir, le territoire villageois, la petite
 
rdgion agricole sur le plan spatial et les diffdrents groupements
 
(hameaux, communaut~s villageoises rurales, cooperatives) n'6taient
 

leCette approche est peu connue des milieux anglophones.
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pas prises en compte. II en d~coulait que les problbmes de
 
conservation dos dcosyst6mes et de leur gestion ne l'dtaient pas.
 
D'oO l'option du d~partement de parler d'approche systdmique de la
 
production agricole qui permettait de r6intdgrer ces prdoccupations
 
dans la probl6matique de recherche.

17
 

Ce changement correspond A l'expdrience des Unitds Expdrimentales, aux 
approches francophones et aussi A l'influence des recherches d'appui
(thdmatiques) qul faisaient partie du ddpartement. A cette dpoque, le
 
dfpartement d~marrait trois progranmes pluridiciplinaires de
 
recherches d'appui axds sur ces questions: l'am~nagement des bassins
 
versants des bolongs en Basse-Casamance, l'amnagement des bassins
 
versants en culture pluviale dans le sud Sine-Saloum et la gestion de
 
l'eau dans les pdrim6tres irrigues du fleuve Sdn~gal. Il est A noter 
que ce choix tout A fait d6fendable sur le plan conceptuel a entrain6 
la cr6ation de programmes d'une grande complexitd donc des erreurs par 
manque de personnel expdriment6 ndcessaire A leur mise en oeuvre. Il 
aurait fallu se situer dans une perspective d'une dizaine d'anndes au 
iioins pour integrer une telle probldmatique.18
 

b) La mise en oeuvre des programmes
 

Les diffdrentes dtapes de la RSP ne posaient pas de probl~me. Les
 
discussions avaient permis de bien prdciser les rdsultats attendus de
 
chaque phase. La sdquence prddiagnostic-diagnostic fut ddtaillde sur
 
la base des expdriences acquises (Figure 3.1). Cette sdquence
 
correspond A l'6tape diagnostic definie par Norman (1980). Plusieurs
 
problines sont apparus A ce niveau qu'aucune des approches connues ne
 
semblait rgldr de faqon satisfaisante. Le premier 6tait: comment A
 
partir des enqu~tes exploratoires et des bilans de connaissance,
 
passer au choix do quelques villages et d'exploitations agricoles
 
correspondant A des problkmes spdcifiques de recherche dont les
 
rdsultats pourraient 6tre gdn6ralis6s A une population connue. Le
 
concept anglais de "recommendation domain" ne semblait pas rdgler la
 
question. On proposa de combiner les facteurs physiques et socio
dconomiques pour arriver A la ddlimitation de situations agricoles19
 

et, au sein de chaque situation ou les recoupant, des groupes
 
d'exploitatioiis agricoles. La procddure ne pouvait 6tre ddfinie a
 
priori mais devait 6tre empirique. Le d6bat approche syst~me
 
agraire/approche syst~me de production ressurgissait ici, car pour
 
certains francophones, ce travail ne pouvait 6tre fait ni en quelques
 
mois, ni par le biais d'enqu~tes exploratoires rapides. L'analyse de
 

17Cette option est A la base de la ddcision de changer le nom du
 
ddpartement de recherches sur les syst~mes de production en direction
 
des recherches sur les systbmes agraires.
 

18Cette option explique aussi les d6bats qu'il y a eu par la
 
suite entre l'agronome de l'6quipe RSP de K(aolack et celui de DJibdlor
 
sur les m~thodes d'enqCiete et d'expdrimentation (cf. Etude de Cas
 
Programme Kaolack).
 

19Ce concept est tr~s proche de celui de petite rdgion rurale 

cher aux gdographes.
 

http:probldmatique.18
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sdries de photographies adriennes et des observations au moment des
 
cultures 6taient n6cessaires. La question ne fut pas tranchde.
 

Un autre point concernait la caract6risation des situations agricoles
 
et des groupes cibles par leurs seules contraintes. L'aaalyse des
 
possibilitds de ddveloppement existantes devait la compldter. Par
 
exemple, en Basse Casamance si les villages de la zone d'Oussouye
 
rencontrent de fortes contraintes pour ddvelopper la riziculture, on
 
constate que la p~che, la cueillette et l'arboriculture fruitibre
 
offrent des alternatives int6ressantes. Dans la zone do Bignona ce
 
sont les cultures de plateau qui constituent une alternative aux m~mes
 
problmes.
 

Le mode d'dchantillonnage des exploitations agricoles et aussi des
 
parcelles de culture A suivre, soulevait un probl~me. L'6quipe de
 
Djib6lor avait optd pour un choix au hazard, lagronome de Kaolack
 
voulait raisonner son choix. C'est cette derni6re option qui fut
 
prise et Djibdlor rdvisa par la suite son 6chantillon d'exploitations
 
uivies.
 

Efin, la ndcessit6 do disposer do donn6es sur les exploitations
 
agricoles et les cultures pour le travail des 6conomistes du BAME 
poussait A avoir tout do suite, tin dchantillon reprdsentatif d'une 
rdgion assez grande, donc de collecter et de traitor beaucoup de 
donn~es. Les notions de suivi permanent des exploitations agricoles
 
et de banques de donndes pour des analyses de budgets de culture, de
 
comptes d'exploitationis et do trajectoires d'6volution des
 
exploitations agricoles, furent retenues. 

2. La liaison recherche syst6me - rechorches th6watiques et produits 

Une collaboration 6troite entre los d6partements, les programmes et 
les chercheurs et une g6n6ralisation do la pluridisciplinaritd 
faisaient partie des objectifs du Projet de Recherche Agricole. 
L'dlaboration d'tin plan triennal de recherche en 1982 constitua la 
premi6re occasion de progresser dans cc sens. Les craintes de toutes 
sortes et les conditions de r6alisation en firent une occasion ratde. 

Au niveau de la direction g6n6rate, la latitude tres grande laiss6, 
auparavant aux d6partements pour harmoniser et int6grer leurs 
activitds do recherche continua alors qu'un engagement assez ferme 
aurait 6t6 n6cessaire pour changer les habitudes do travail 
disciplinaire. Les m6canismnes de coordination et de concertation qui 
exisraient ne furent pas utilis6s dans ce sons. Los tourndes communes 
dans les centres, les visites do terrain, les r6unions 
interd6partements et l'61aboration de programmes associant des 
chercheurs de diff6rents ddpartements restdrent l'exception. Pour la
 
RSP qul ne peut so justifier sans cette collaboration, la seule voie 
existante 6tait dessayer do convaincre. Au niveau des centres 
r6gionaux, les efforts ont repos6 essentiellement stir les chercheurs. 
Les actions men6es .t les r6sultats sent pr6sent6s ci-apr~s dans 
I'6tude des programmes RSP. 

Au niveau des ddpartements, des tentatives ont 6td mendes en direction 
des d~partements des productions vdg6tales, aniiales et foresti~res. 
En avril 1985, une rdunion regroupant chercheurs et responsables des
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ddpartements.RSP et productions vdgdtales a dtd tenue. 
 II fut ddcidd
 
de commencer modestement en testant en commun toutes les varidtds
 
amdliordes en milieu paysan et d'organiser des tourndes sur le terrain
 
pour engager les discussions sur une meilleure articulation des
 
recherches en station et en milieu paysan. 
Ces activitds ne furent
 
pas considerdes comme prioritaires par les chercheurs des programmes
 
plantes et trs peu fut rdalise. Les productions foresti~res furent
 
d~s 1983 et de fagon constante sollicitdes pour intdgrer des
 
recherches en agroforesterie dans les programmes de recherches d'appui

du d6partement. Cola fut rdalisd 
en 1984 pour la Casamance et l'ann6p
 
suivante pour le Sine-Saloum. Avec les productions animales, des
 
collaborations sur les cultures fourrag~res dans le delta du fleuve
 
S6ndgal et sur la pathologie animale en Casamance ont d6inarrd en 1986. 

Ces collaborations restent cependant limitdes et se traduisent surtout 
par lajout d'actions de recherche et non par une revision des 
programmes et une rdallocation des ressources. Elles ont dte obtenues 
dans la mesure o(i le ddpartenient RSP a accept6 de partager des 
ressources financi~res qui lui dtaient atfectdes. Le lecteur ne sera 
pas surpris des rdsultats peu significatifs obtenus par la recherche 
dans sa collaboration avec les agences rdgionales do ddveloppement. 

3. La liaison rocherche-ddveloppement 

Une liaison recherche-dveloppement 6troite etait un des objectifs 
explicites du PRA et du PRPA. Des arrangements precis dtaient propo
sds: chaque 6quipe RSP devait inciure un agronome (on vdtdrinaire) 
spdcialis6 en vulgarisation agricole relevant la Eois du coordon
nateur de l'dquipe Ut de la direction de lagence rdgionale de 
ddveloppement dans le cadre d'un accord entre 1 ISPv% et I' agence. 

La signature d'un tel accord avec la SOMIVAC en Basse-Casammmance la
 
premiere annde dtait une des conditions de poursuite du PRPA. Le r6le 
de lagronone au sein do ldquipe RSP est d'ex6cuter les essais en 
champs paysan d6cidds par I'6quipe ou d'autrOs 6quipes de recherche, 
do veiller 6 ce que celles-ci accordent la prioriit6 aux probl6mes des 
exploitants. Au sein de l'agence rdgionale, il doit ddfinir et 
superviser les essais de ddmonstcation exdcutS par les services de 
vulgarisation, et former le personnel de ces services aux nouvelles 
techniques. Lors de la ndgociation du PRA, cela avait soulevd une 
opposition du chef du ddpartemnent agronomie-biologie et n'a dtd 
maintenu qu'apr6s arbitrage du Secrdtaire d'Etat A la Recherche 
lui-m6me. 

L'ISRA craignait les difficultds d'une double appartenance. En fait
 
ce ddbat dtait artificiel pusqu'il n'y avait aucun chercheur
 
exp~rimentd pour jouer ce r6le. Le ddpartement proposa pour la Basse
 
Casamance un protocole d'accord entre 
IISRA et la SOMIVAC. Cot 
accord d6finit les obligations de chaque partie, les nodalit6s de 
collaboration et un animateur pour chaque structure. L'ldmnent-cld en
 
est la cellule de liaison qui est la rdunion rdgulibre d'agents des
 
doux organismes pour arr~ter un plan de travail 
(essais, enqu~tes,
sessions de formation, seminaires, tournes sur le teriain, reflexion 
sur la politique agricole rdgionale, et les projets, rddaction de 
fiches techniques) mener en commun ou sdpardment, des activitds et en 
tirer des recommandations pour reorienter les activitds de 
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vulgarisation et de recherche. Pour l'dquipe RSP, ce m~canisme 6tait
 
essentiel pour la d6finition de ses activit~s et pour le transfert de
 
ses r6sultats. En 1984, 1'exp6rience limit6e de la cellule paraissait
 
peu concluante. Les activit6s se limitaient A quelques r6unions de la
 
cellule regroupant les cadres des deux organismes et A peu de choses
 
sur le terrain.
 

L'atelier de 1'H6tel Diola proposa de crier de petits comitds de deux
 
a quatre personnes permettant aux seules personnes concern~es par une
 
activit6 de travailler ensemble. 11 recommanda aussi de ddgager des
 
moyens financiers spdcifiques et de veiller A la participation des
 
techniciens et vulgarisateurs de terrain aux activit6s. La liaison RD
 
6tant une des prdoccupationas du gouvernement qui avait prdvu la
 
cr6ation d'une commission nationale, on proposa par la suite que cette
 
commission s'appuye sur les travaux et les recommandations des
 
cellules rdgionales et en soit l'emanation nationale. Il fut aussi
 
proposd que la commission reprenne les fonctions de la Commission
 
Nationale Consultative de la Recherche Agricole et prepare tous les
 
deux ans un rapport pour le Conseil Interministdriel sur la recherche
 
scientifique. Les rdalisations de ces cellules de liaison sont
 
examindes dans les 6tudes des trois programmes.
 

La participation des paysans au travail de recherche comme partenaires
 
A part enti6re fut discutee mais sans aller plus loin que ce qu'on
 
trouvait dans la littdrature. Pourtant le problme se posait ddjA
 
pour l'dquipe de Djibdlor de savoir concr~tement comment 6valuer une
 
technJque du point de vue des paysans et comment les amener A prendre
 
en charge la diffusion des techniques prometteuses. C'est la m~me 
annde que fut d~cid~e la Nouvelle Politique Agricole avec les mesures 
de rdduction drastique du personnel de vulgarisation. L'idde d'une 
collaboration directe avec des associations villageoises, qui 
pourraient s'organiser pour participer A la recherche et assurer la 
diffusion des rdsultats a dtd retenue et sera testee en Casamance.
 
Les relations avec le soci6tds rdgionales de ddveloppement sont
 
traitds en ddtail dans l'6tude des programmes RSP.
 

4. La collecte et le traitement des donndes
 

La disponibilite de matdriels permettait de se lancer des le ddpart
 
dans le traitement informatique des donnees d'enqu~te et
 
d'expdrimentation. Le logiciel d'analyses des exploitations agricoles
 
mis au point par la FAO (FARMAP) fut utilisd sur les micro-ordinateurs
 
(IBM 5120) apres quelques adaptations.
 

En 1984, les programmes ont 6t6 6quipcs de materiel plus performant
 
(IBM PC). Dans chacun des centres ouile d6partement a un programme
 
(sauf le CRZ de Dahra) un microordinateur a dtd installd. Trois ont
 
dtd installds A Dakar A la direction.
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En 1987, il a 
 6tddcid6 de doubler le matdriel dans chacun des
 
centres oCt se trouvent les programmes RSP, our arriver A peu pros A
 
un micro-ordinateur pour quatre chercheurs.
 

Des problhmes de protection et d'entretien se posent mais les plus

difficiles concernent la disponibilitd de logiciels adaptds et la
 
formation des chercheurs. Le logiciel FARMAP s'av re 
trop complexe A
 
utiliser. II est envisagd do le remplacer par le logiciel SPSS/PC+.
 
A Djibdlor et Saint-Louis, les chercheurs de MSU avaient une certaine
 
formation en informatique mais pa:3 suffisante pour initier de fagon

satisfaisante leur coledgues. MSU assure des missions d'appui aux
 
programmes (en 
 moyenne deux semaines par an). Un atelier de formation 
de deux semaines a t6 organi.W en 1986 sur le logiciel MSTAT pour les 
chercheurs menant des essais agronomiques du ddpartement et aussi des 
chercheurs des productions vdgtales. Un informaticicn et un
 
btom'tricien ont eWd form6s a1 niveau MSc. dans le 
Ladre du projet.
 
Le premier a quittd 
 I'ISRA, le second sera partag6 entre les
 
dpartements RSP et Production Vgetales. 
 Un effort important de 
formation des chercheurs at des techniciens devra copendant 6tre fait.
 

5. Documentation at publications 

Dans It Chapitre Deux, les services disponibles au sein de l'ISRA en 
mati~re de publications vt de documentation ont 6t6 examinds ainsi que 
les projets en cours. Le PRPA prdvoyait: de doter I'ISRA d'une 
collection de documents en socio-6conomie et d'ameliorer les services 
de documentation et de publications dans les centrcs rgionaux. Le
 
ddpartement a preferN cr6er un 
 service de documentation au nivoau de
 
la direction, d'y regrouper les revues et 
les documents et de rdpondre 
A la demande des chercheurs. 

Une documentaliste recrute comme consultante en "984 a mis en place
le service. Les revues et les documents sont acquis sur fonds gdrds
 
par MSU et avec son aide. Ils sont compltas par des achats A Dokar
 
et en France, par des 
 dchanges et surtout des don; do plusieurs
organismes internationaux et Atrangers. Ua documentaliste swdgalais
 
qualifid a remplacW 
 la consultan te en mai 1985. Un bulletin
 
trimestriel d'informatlon ct u, bulletin de tables 
des matidres 
permettent d'informer les chorcheurs des acquisitions. [1 leur est 
possible aussi de faire commander des documents. 

En mati~re do publications le constat fait pour l'ISRA dtait valable 
pour le ddpartement. En plus d'incitations assez fermes A publier, 
une politique des publications a dtd discutde au sein du ddpartement 
er a commencd A 6tre mise en oeuvre en 1984. La frappe, le tirage, et 
la diffusion des rapports ont etd centralises au niveau de la 
direction pour supprimer les probl~mes rencontrds au niveau des 
contres. 

Trois types do documents ont td distinguds: (1) les rapports annuels
 
de programme limitds A une quinzaine de pages et qui sont en principe
 

2 0 Cela ne suffira pas si les chercheurs des autres ddpartements ne 
sont pas correctement 6quipes et si dautres matdriels ne sont pas 
disponsibles pour la saisie des donndes 
et le traitement de texte.
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repris tels quels dans le rapport annuel d, d~partement; (2) les
 
documents de travail laissds A l'initiative des chercheurs mais soumis
 
A rdvision et tires en cent exemplaires pour diffusion; (3) les
 
travaux et documents de recherche qui sont des syntheses sur un sujet
 
donnd. Ils font l'objet d'une rdvision plus approfondie et sont tirds
 
en deux cents exemplaires.
 

Les publications du d~partement ont rencontre un certain echo ai
 
Sdndgal notamment aupr~s des bailleurs de fonds, des consultants de
 
passage et davis certaines administrations. Leur qualitd scientifique
 
et leurs formes sont encore loin de ri.pondre A l'attente des utilis
ateurs. Bien qua cela ddpende aussi de la qualitd des recherches
 
mendes, il a paru utile de revoir c la et un autre schdma est en cours
 
de discussion au sein du departement. i1 ne prend en compte que les
 
besoins des scientifiques et des responsables de la politique agricole
 
et des cadres de vulgarisation, et non des vulgarisateurs, des
 
techniciens et des producteurs.
 

G. Les Ressources du Ddpartement et le,.r Gestion
 

Les ressources financi~res et matdrielles de l'institut et leur
 
gestion ont ddjA dt6 analysdes dans le Chapitre Deux. Quelques
 
aspects spdcifiques au ddpartement seront traitds ici.
 

i. Les res.'ources financi&res
 

Le caractre prioritaire de la RSP dans le cadre du PRA permettait au
 
ddpartement d'avoir acces aux financements les plus importants
 
attribuds A I'ISRA: financcments de la Banque Mondiale et de l'USAID
 
surtout.21
 

Jusqu'en 1987 donc, le ddpartement n'a pas connu de restriction en ce
 
qui concerne ses ressources budgdtaires, d'autant plus que de nombreux
 
contrats de recherche ont dt6 61abor6s et ndgocies pendant cette
 
pdriode. La tresorerie disponible na malheureusement jamais 6td en
 
rapport avec les sommes budgdtis6es et en l'absence de situation
 
d'exdcution budg6taire des programmes, il nest pas possible d'estimer
 
les coCits du d6partement et encore moins des programmes de recherche.
 
Beaucoup d'energie et d'ingeniositi ont dt6 d6pens6es A tous les
 
niveaux pour disposer de trdsorerie ou tout simplement emp~cher que
 
celle-ci soit utilis6e A d'autres fins.
 

Trois solutions ont 6t6 tres utilisfes: (i) la tresorerie des contrats
 
de recherche que la Direction Gtndrale laissait parfois gdrer par les
 
d~partements qui les avaient ndgoci6s; (ii) l'ex6cution des ddpenses
 
directement par les bailleurs de fonds; (iii) les caisses d'avance
 
constitu6es par les bailleurs de fonds et gdr6s par un chercheur
 
expatri6. Ainsi, si le budget alloud A chaque 6quipe RSP a vari6
 
entre trente et cinquante millions de FCFA suivant le nombre de
 
chercheurs (exclus les charges de personnel), on peut estimer que les
 

21
Projet PIDAC (1980-1985); Projet PL 480, Titre III (1980-1986)
 
Projet Cdrdalier Phase II (1978-1984); Projet OMVS Phase II (1984
1990)
 

http:surtout.21
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d6penses ont rarement ddpassd les cinquante pour cent du montant. Les
 
situations ont 6t6 tr~s variables suivant les 6quipes.
 

L'6quipe de Basse Casamance grAce A l'existence d'une caisse d'avance
 
gdr6e par le chef d'dquipe de l'assistance amnricaine du Projet PIDAC
 
et A l'exdcution des investissements par I'USAID, n'a pas connu de
 
probl~mes majeurs jusqu'A la fin du projet en 1986. L'dquipe de
 
Kaolack n'a disposd de moyens acceptables de travail qu'en 1986.
 
Celle de St.Louis dispose de moyens limits, mais r6els depuis 1985.
 

2. Les moyens de travail
 

La mise en place de la direction et des dquipes RSP ndcessitait
 
l'affectation de locau:,, de mobilier de bureau, de vhicules et
 
d'autres dquipements de travail.
 

Pour les locaux, ce West qu'en 1986, que cela a 6t6 r6solu de fagon
 
satisfaisante. La direction a da s'occuper de l'am~nagement de ses
 
locaux rdalisds en trois dtapes entre 1983 et 1987; l'dquipe de
 
Djib~lor a ddmdnag6 une fois; celle de St. Louis deux fois: de
 
l'ex-centre de Richard-Toll A St. Louis dans des locaux louds et enfin
 
au nouveau centre de IISRA; celle de Kaolack a ddmenagd cinq fois.
 
La plupart de ces ddmdnagements ont ndcessit6 de longues discussions
 
et ddterior6 les relations 
au sein du centre et entre les directions
 
de centre et celle du ddpartement. L'affectation de mobilier de
 
bueau, de vdhicules et de materiels de laboratoire et de terrain a
 
soulevd le mime type de probl~me m~me quand il s'agissait de materiels
 
relevant de programmes transfdrds au ddpartement. Pour l'essentiel,
 
il a fallu proceder A des achats alors que des 6conomies auraient pu
 
6tre rdalisdes si une redistribution des dquipements avait 6t6
 
acceptde.
 

Ces difficultes ajoutdes aux probl6mes de trdsorerie et aux d6lais
 
d'acquisition ont entrained des conditions de travail parfois
 
pdnibles, des retards, des abandons ou une mauvaise exdcution des
 

22
 
activitds prdvues.


IV. LE PROGRAMME RSP BASSE CASAMANCE
 

Le programme Basse Casamance a ddbutd en f6vrier 1982 avec un
 
dconomiste et un agronome expatri6 et un 6conomiste s6ndgalais. Ce
 
choix ainsi que celui de la r6gion s'expliquent par la prioritd donnde
 
par le Gouvernement et par I'USAID A cette r6gion. Cet organisme a
 
financd entre 1979 et 1985, le Projet Intdgrd de Ddveloppement
 
Agricole de la Basse Casamance (PIDAC) avec un important volet
 
consacrd A la recherche agricole. Les caractdristiques de la rdgion
 
et de son secteur agricole sont examinds ci-aprds avant l'analyse du
 
programme tel qu'il a 6t6 mend de 1982 A 1987.
 

2Depuis 1985 les mesures gouvernementales d'6conomie interdisent
 
l'acquisition de vhicules. Auparavant cela pouvait prendre plus d'un
 
an sauf acquisition directe par le bailleur de fonds.
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A. La R~gion de Basse Casamance
 

1. Aspect physigues et climatiques
 

La Basse Casamance correspond A la rdgion administrative de
 
Ziguinchor3 (Cartes 3.1 et 3.2). Elle est situde au Sud-Ouest du
 
Sdn6gal entre la Gambie au Nord, la Guin6e-Bissau au Sud, la Moyenne
 
Casamance A l'Est et l'Ocdan Atlantique A l'Ouest. Sa superficie est
 
de 7.339 km2 dont 28,2% environ sont cultivables.
 

C'est un pays plat avec une altitude maximum infdrieure A 50 inA
 
l'extrdmit6 Est. Le Fleuve Casamance, qui lui donne son nom, a un
 
6coulement faible. Les eaux sal6es remontent jusqu'A 220 km en amont
 
et ddcoupent de nombreuses iles dans l'estuaire. Les principaux
 
sous-bassins sont: Baila (1645 km2); Agnack (133 km2); Guidel (130
 
km2); et le Soungrougou (4320 km2) A cheval entre la Basse et la
 
Moyenne Casamance. La topographie, les sols et les syst~mes de
 
culture sont 6troitement corrdles.
 

On peut distinguer: (i) les plateaux aux sols argilo-sablonneux qui
 
posent par endroit des probl~mes de drainage; (ii) les bordures de
 
talwegs, des bolongs et du fleuve qui sont constituas de sols gris de
 
nappe sablonneux et sont le site prdf6rd des palmeraies; (iii) les
 
bas-fonds des talwegs servent A la riziculture et au maraichage de
 
contre-saison; (iv) les plaines fluvionnaires aux sols salds: tanns
 
impropres A la culture et sols potentiellement sulfatds-acides
 
domaines de la riziculture de mangrove.
 

La Basse Casamance a un climat de type subguin6dn avec une forte
 
influence maritime. C'est la rdgion la plus arrosde du Sdncgal avec
 
une saison des pluies de juin A octobre. Situde sur l'isohybte 1.500
 
nm avant 1960, la pluviomdtrie moyenne de la rdgion est tombee A 1.100
 
minA Ziguinchor, 900 min A Bignona et 1.300 mm A Oussouye. Les fortes
 
variations intra et interannuelles ont rdduit les superficies
 
rizicultivables et la durde de dessalement des rizieres (voir Tableau
 
3.3).
 

Le rapport population rurale/superficie cultivable est 6levde, plus de
 
120 ruraux/km . La population est jeune et s'accroit rapidement. La
 
rdgion connait surtout depuis l'inddpendance un exode rural important
 
vers Dakar et la Gambie. Cette migration touche les jeunes gens et
 

31
 
les jeunes filles.


3cLa rdgion de Ziguinchor a dtd crdde en 1984 avec la division en
 

deux regions, Ziguinchor et Kolda, de l'ancienne r4gion de Casamance.
 
La rdgion de Ziguinchor est divis6e en trois ddpartements (Ziguinchor,
 
Bignona, Oussouye), huit arrondissements, 25 communaut6s rurales et
 
trois villes.
 

31D'apr6s le recensement de l'6quipe RSP dans 10 villages en
 
9185, 10 A 35% des actifs dmigrent en saison s~che.
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BASSE CASAMANCE: ZONES AGRICOLES 

GAMBIE 

°IV
 
SV
 

d ..........
 

GUINEE-BISSAU 

ZONES AGRICOLES 

I 	 Organisation sociale type Dola, riz repiqu6 
dominant, pas do traction bovine 

Lit e rodiseen 11IOrganisation sociale type Diola, riz repiquii ol 

LEGE14DE Nserms direct des c6riiates importantes. pas do 
traction bovine 

- Limile dEtat III Organisation sociale type Mandingue dominante; 
Limit de D~parlmentsemis direct des ciirealos 6cminantes. 

. .peu dotraction bovine 

Limite de Comnunaut6 Rurate 	 IV Organisation sociale type Mandingue, semis direct 
des cereales domiantes. bien equipee en 

Routes traction bovine 

Ectreite 
0 5 tOm d E0 25 V Organisation sociale type Diola dominante; ni 

repiqu etsemis direct des c6r6aes importantes 
Km moyenement 6quip6e en traction bovine. 

CARTE 3.2 



105
 

Tableau 3.3. Evolution de la Pluviomdtrie en Basse Casamance (mm)
 

Stations Oussouye Ziguinchor Bignona
 
Djib6lor
 

Moyenne sur 15 ans (1951-1965) 1.610 1.503 1.425 
Moyenne sur 15 ans (1966-1980) 1.310 1.233 1.125 
Moyenne 1981 1.239 1.221 987 

1982 1.099 1.029 923 
1983 908 829 618 
1984 1.190 1.225 949 

Les indicateurs d~mographiques pertinents sont les suivants en 1984:
 

Population totale 365.337 hab
 
Population rurale 230.000 hab, soit 63%
 
Densit6 49,50 hab/km

2
 

Taux de croissance annuel 2,9%
 
Nombre d'exploitations agricoles 26.000 environ
 

La Basse Casamance est le pays des Diola. Cette ethnie, qui comprend
 
plusieurs groupes, repr6sente 68% de la population. Les Manjak et les
 
Balantes qui leur sont proches forment 3% et 2% de la population et
 
habitent le long de la frontiere sud; les Mandingues (6%) dans le
 
Nord-Est ont domin6 la r6gion et convertis certains groupes Diola du
 
Nord A leurs systbmes de production. Les Peuls 61eveurs reprdsentent
 
4%. Les Wolofs (3%) et les Toucouleurs (2%) sont venus pendant la
 
pdriode coloniale, producteurs darachide pour les premiers, p~cheurs
 
pour les seconds.
 

On note deux types d'organisation familiale de la production: (i) le
 
systbme dit Diola dans lequel chaque homme mari6 constitue avec ses
 
6pouses et ses enfants sa propre exploitation agricole. Sur toutes
 
les parcelles de culture les hommes se consacrent aux travaux lourds
 
et les femmes aux travaux Legers. La riziculture manuelle mobilise
 
lessentiel de la force de travail. Elle est associde A des degrds
 
variables aux cultures pluviales, A la p~che dans les marigots, A la
 
cueillette et A la chasse. Hommes et femmes se partagent A paritd la
 
responsabilit6 de la subsistance familiale. Ce syst~me domine au Sud
 
du fleuve, dans les iles et est prdsent au Nord-Ouest.
 

(ii) Le syst~me dit Mandingue dans lequel l'unit6 familiale de
 
production et de .uiivmmaLioi, regroupe des collat6raux et leur
 
descendance sous l'autoritd de l'ain. Les hommes se consacrent A la
 
culture en commun des terres exond6es dont la production est contr61e
 
par l'aind; les femmes se consacrent A la riziculture et de plus en
 
plus au maraichage de contre-saison. Ce systeme a profitd de la
 
diffusion de la traction bovine et d6velopp6 ia culture de larachide
 
et du mil (sorgho). On le rencontre surtout au Nord-Est du fleuve
 
chez les Mandingues et aussi chez les Diola. La surface cultivde et
 
la population y sont plus importantes.
 

Le Tableau 3.4 compare les caractdristiques moyennes des exploitations
 
agricoles au Nord et au Sud de la Rdgion de Ziguinchor.
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2. L'Evolution de la production agricole
 

Les statistiques r~gionales disponibles pour les deux derni~res
 
d~cennies rdv~lent d'importantes fluctuations de la production du riz
 
avec une baisse au cours des anndes 1971-74 et 1977-80. Le mil et le
 
sorgho montrent une tendance similaire. Seul le mais a connu une
 
croissance entre 1970 et 1982 (19% par an).
 

La baisse de la production a cr6d un d6ficit vivrier qui n'existait
 
pas jusqu'en 1962-1963 et que les revenus mon6taires de l'arachide ne
 
peuvent pas combler (Jolly et Diop, 1985). Les importations de riz
 
sont passdes de 2.000 A 3.000 tonnes entre 1960 et 1965, A pros dq
 
20.000 tonnes en 1982/83 (DGPA, 1983).
 

L'dlevage porte sur des bovins Ndama, les ovins et caprins de race
 
guindene et les porcins. A cause du climat, il y a tr~s peu d'asins
 
et dquins. Les troupeaux de bovins sont indgalement rdpartis: 84%
 
dans le Dpartement de Bignona, 92% dans le Ziguinchor et 7% dans
 
Oussouye. L'dlevage porcin se trouve surtout dans le Ddpartement
 
d'Oussouye. Les ovins et caprins sont bien r~partis.
 

3. Contraintes agricoles, politiques et projets de d6veloppement
 

La Basse Casamance a peu bendfici6 des efforts des autoritds
 
coloniales pour le d6veloppement d'une dconomie de traite bas6e sur
 
l'arachide. C'est avec l'inddpendance que les premiers efforts ont
 
6td faits pour 1'intensification de la riziculture et la commercial
isation des excedents en plus de la p6che et de larboriculture
 
fruitibre. Le dernier projet de d6veloppement intdgr6 de la Basse
 
Casamance (1979-1985) 6tait encore bAti sur cet objectif
 
d'intensification de la riziculture.
 

Parall~lement, le Gouvernement a continue 
ses efforts de construction
 
d'amdnagements hydroagricoles. C'est ainsi qu'apr~s la pdriode des
 
petits amdnagements, on en est arriv6 aux projets de grands barrages
 
anti-sels pour protdger les rizieres contre l'invasion du sel, stocker
 
de l'eau douce et 6tendre et intensifier les rizi~res. Deux barrages
 
ont 6t6 construits: celui de Guidel et celui d'Affinian.
 

La salinisation des rizi&res a a.,nd les paysans A rdagir. Les
 
villages situ6s au nord du fleuve ont d~frich6 massivement et
 
d6veloppd les cultures pluviales sur les terres de plateau. La rdgion
 
s'est intdgr~e dans l'6conomie arachidi~re. Les cultures maraich~res,
 
l'arboriculture fruiti6re, la cueillette, la p6che connaissent aussi
 
un d~veloppement. Cependant les changements climatiques et
 
l'extension des cultures de plateau constituent une menace pour
 
l'dcosyst~me casamangais qu'on voit d6jA avec la disparition
 
progressive de la for~t et les phdnom~nes erosifs induits. L'exode
 
rural limite lentretlen des am~nagements traditionnels.
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Tableau 3.4. Caracteristicues Moyennes des Exploitations
 
au Nord et au Sud de la Basse Casamance
 

Rubriques Typo 
Axde sur les Axde sur la 

Cultures de Plateau Riziculture 
(Nord) (Sud) 

Dimension (ha) 6,21 1,55 

Nombre d'Actifs
 
par Exploitation 7,2 4,1
 

Terre exploite 
sur le Plateau (%) 86 59
 

Temps de Travaux
 
affect6 aux Cultures
 
de Plateau (Mil, Arachide
 
Mais) (%) 65 46
 

Temps de Travaux
 
allou6 au Riz (%) 35 54
 

Revenu Non-Agricole
 
dans le Revenu Total (%) 20 
 59
 

Note: Les donn6es sont obtenues A partir des enquites effectu6es A
 
Boulandor et Mddieg considrds comme villages types du nord et
 
Loudia-Ouolof et Boukitingo, villages types du sud. 
A lexception des
 
pourcentages des temps de travaux, calculds 
sur deux ans (1983 et
 
1984), les donndes au niveau des autres rubriques sont des valeurs
 
moyennes calculdes sur trois ans (Suivi Agronomique).
 

La politique agricole du gouvernement pour la r6gion de Basse
 
Casamance est actuellement en cours d'6laboration.32
 

Sur le plan agricole, les objectifs sont:
 

-l'intensification de la production du riz, du mais, du
 
mil/sorgho et de l'arachide grace: (i) A l'adoption par les
 
paysans de technologies am~liordes et la fourniture A crddit des
 
intrants correspondants; (ii) A la r6cupdration pour la
 

32Le contrat-plan entre le Gouvernement et la Socidt6 de Mise en
 
Valeur de la Casamance (SOMIVAG); le Projet de Ddveloppement Rural en
 
basse Casamance 1988-1993; et, le Projet de Gestion de l'Eau en
 
Casamance en cours d'6laboration: Projet des Petis P6rim~tres
 
Bananiers (BIRD); Projet Actions de Moto-M6canisation Agricole en
 
Casamance; Projet de Soutien aux Organisations Paysannes (RFA).

Plusieurs ONG interviennent aussi dans la r6gion directement ou en
 
appui A des associations villageoises.
 

http:d'6laboration.32


108
 

production agricole de 3.000 ha en amont des petits barrages
 
anti-sel; (iii) le renforcement de la recherche agronomnique
 
d'accompagnement.
 

-la diversification des cultures: manioc, patates douces,
 
cultures maraich~res, palmier A huile.
 

Sur le plan de l'dlevage:
 

-l'amdlioration de la couverture sanitaire du b6tail.
 

-le ddveloppement des boeufs de trait.
 

En ce qui concerne les infrastructures, il est prdvu la construction 
de petits barrages, de pistes d'acces, de puits et de moyens 
d'exhaure, do magasins pour les groupements de producteurs et de puits 
agro-pastoraux.
 

Sur le plan institutionri, ii est prevu la rdorganisation des 
services do vuigariL :i:, dlu PILAC, ximiie en place d'une structure 
de cr6dlt agricole, la creation d'une cellule de liaison Recherche et 
Dveloppement, 1'appui au stcteur privd et aux organisations des 
producteurs. 

La vulgarisation agricole pour la r6gion est confie 6 la SOMIVAC qui
 
a 6t6 cr66e on 1974. Cette socift6 r6gionale de d6veloppeinent a dt6 
active de 1978 A 1985 grAce au Projet PIDAC. Ses the.mes de 
vulgarisation sont: le semis direct du riz, l'extension de la culture 
du mais et de larachide, la promotion do la culture attel~e bovine, 
et la fourniture dintrants A cr6dit et la construction des petits 
barrages anti-sel (une trentaine en 1985). 

Les mauvaises performances de la soci6t6 de vulgarisation ont entraind 
l'arr6t du soutien do lUSAID on 1985 et une r6duction importante du 
personnel. 

La Basso (et la Moyerne) Casamance so distingue du reste du Sdndgal 
rural par l'existence d'associations paysannes regroupant plusieurs
 
dizaines de villages et leurs ressortissants installds en ville. Ces
 
associations se fixent pour objectif d'oeuvrer au ddvoloppement de
 
leur rdgion et manifestent un dyiamisme do plus en plus grand. 

4. La Recherche agricole en Basse Casamance 

La premire station de recherche a 6t6 6tablie en 1947 A S6fa, en
 
Moyenne Casamance, et consacr6e A la recherche d'accompagnement sur 
larachide, pour le compte de la CGOT (Compagnie Gdnrale des 
Ol6agineux Tropicaux). La station fut reprise par 'IRAT en 1960, et 
sa vocation s'6tendit aIux cultures vivri~res pluviales. En 1967, une 
sous-station de 47 l.a 6tait 6tablie A Djib6lor (5 km A l'Ouest de 
Ziguinchor), en zone guin6enne s~che, pour l'dtude de la riziculture 
submerg~e. Lors de la crdation do 1'ISRA en 1975, elle est devenue 
une station principale. En 1980, une extension de 40 ha de plateau a 
6td r6alis6e.
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A partir de 1962, la crdation d'un r6seau de PAPEM (Points *'Appui de
 
Pr~vulgarisation et d'Exp6rimentation Multilocale), a permis aux
 
chercheurs de 
travailler dans des conditions dcologiques non
 
repr~sentdes 
en station.33 Des tests d'assolement, d'enfouissement de
 
l'engrais vert et des essais varidtaux de 
riz et de mais ont dt6
 
mer,6s.3
 

L'effort fait A partir de 1980 a permis de constituer une dquipe
 
d'onze chercheurs r6partis dans cinq programmes. I faut y ajouter
 
les recherches qui ne sont pas domiciliees dans le centre et celles
 
mendes A partir d'autres centres par l'ISRA. 
Une station de recherche 
forestihre situde A Djib6lor comprend trois chercheurs dont l'un 
travaille sur la regeneration des for~ts naturelles et les plantations 
artificielles, l'autre sur la mangrove et la palmeraie; le troisime
 
d6marre un programme d'agroforesterie.
 

La recherche rizicole reste cependant pr6dominante. Des itinlraires
 
techniques pour le riz de nappe et le riz aquatique mis au point en
 
station existent mais on en est toujours A extrapoler les r6sultats
 
obtenus en station en Moyenne Casamance A la Basse Casamance. Les
 
cultures pluviales (c6r6ales et arachide) ne sont prises en compte que 
par l'6quipe RSP. Lc Dpartement des Productions Animales n'a aucun 
programme basd dans la r6gion. Les recherches mendes par 1'ISRA 
paraissent donc en dtphasage par rapport aux stratdgies paysannes de
 
d~veloppement des cultures exond6es, des cultures maraich6res et de 
l'arboriculture fruiti6re.
 

Le Tableau 3.5 donne la chronologie de mise en place des programmes A 
la station de Djibdilor.
 

B. Le Programme RSP Basse Casamance 

1. La chronolopie du programme: 1982-1987 

Le ddroulement du programme de 1982 A 1987 
est rdsum6 dans le
 
chronogramme (Tableau 3.6). 
 La phase I, de fdvrier A juin 1982, est
 
celle du pr6-diagnostic qui a permis de proposer un zonage de la
 
rdgion et 
des thdmes de recherche en fonction des zones agricoles.
 
La phase 
II qui a dur6 de juin 1982 A juin 1986, a consistd A mener
 
les enqudtes et les essais correspondants aux thdmes de recherche
 
d6finis. 
 Apr~s une premiere annde o6 l'accent a 6t6 mis sur une
 
connaissance precise des systemes de culture 
et des essais
 
d'orientation, les enqudtes ont dt6 61argies 
aux autres aspects des
 
syst~mes de production (sous-systmme d'elevage, activitds
 

3Des PAPEM 6taient 6tablis dans la zone de Sindian
 
(Djilacounda), A Maniora IT-Inor (sur la route 
transgambienne, A
 
proximitd de Boukiling), A N'Dieba (sur la route de Marsassoum), A
 
Medina, Kamobeul-Enampore (prds dc Djibdlor) et Dianaba (40 km de
 
Kolda sur la route de Sddhiou). Actuellement, les PAPEMs de Enampore,
 
Maniora II et Dianaba font toujours partie du r6seau de ].'ISRA 
en
 
Basse et Moyenne Casamance.
 

34
Un programme des Unitds Exp6rimentales fut dlabord pour la
 
Casamance mais ne fut pas financ6.
 

http:station.33
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Tableau 3.5. Chronologie de Mise en Place
 
des Programmes de Recherche A Djib Ior
 

Programme Disciplines Annde de D~marrage
 

Riz -Amdlioration du riz: 1967
 

submerg6s
 

pratiques culturales du riz
 
aquatique
 

Agropddologie des sols 1967-1985
 

-Machinismes agricoles et 1970-1976
 

-Entomologie 1970
 
-Phytopathologie 1981
 
-Malherbologie 1981
 
-Physiologie 1983-1986
 

Recherches sur -Economie 1982
 
les Systbmes de -Agronomie 1982
 
Production -Sociologie 1983
 

-Zootechnie 1984
 

Am~nagement des -Hydraulique agricole 1983
 
Bassins Versants -Foresterie 1984
 
Des Bolongs -Biologie des p6ches 1983
 

-Fertilisation 1985
 
-P~dologie 1986
 

Machinisme -Machinisme 1981
 
Agricole
 

Cultures -Phytotechnie 1982-1983
 
Maraich~res
 

Commercialisation -Economie 1982-1985
 
Des Produits
 
Agricoles
 

non-agricoles), A une meilleure compr6hension de leur fonctionnement,
 
et au village comme niveau d'analyse. Les essais concluants la
 
premiere annde ont fait l'objet de tests en vraie grandeur conduits
 
par les paysans eux-m~mes et certains ont 6t6 repris par le PIDAC.
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Tableau 3.6. Chronologie Programme RSP Basse Casamance
 

PHASE I FEVRIER-JUIN 1982:
 
Prd-Diagnostic - Diagnostic
 

Ddmarrage programme avec la constitution de
 
l'dquipe: 2 dconomistes - 1 agronome
 

Revue bibliographique agronomique et socio
dconomique
 

Entretiens avec chercheurs recherches d'appui
 

et produits
 

Entretiens avec techniciens PIDAC
 

Enqu~tes exploratoires dans 35 villages
 

Zonage Basse-Casamance; ddfinition 4 th~mes de
 
recherche.
 

PHASE II JUIN 1982-1983:
 
Suivi Agronomicue, Enqutes Exploitations Agricoles 

Janvier 1983: Signature protocole d'accord ISRA-SOMIVAC 

1983/84: Poursuite activitds I6r e campagne 

Tests vari6taux gdr~s par les paysans 

D~marrage enqu~tes sp6cifiques niveau 
d'exploitation et village avec arrivde d'un 
sociologue, d'un machiniste agricole et d'un 

zootechnicien. 

1984-1985: D~veloppement des rech~ches sociologiques, 

zootechniques et en machinisme. 

Novembre 1984: 
Juin 1985: 

Revue Interne du Programme 
R6vision des zones agricoles et des villages 
de recherche 

Village de Seleky pour prise en compte des 

relations p~che/agriculture 

Classement Mahamouda dans Zone I 

Arr~t des essais A M6dieg et Boulandor
 

Choix de Toukara, village sans riziculture.
 

R~vision de l'6chantillon des exploitations
 
agricoles suivies (al~atoire dans zone I et
 
III, raisonnd dans les autres: 6quipement
 
agricole, nombre de m6nages, type
 
d'organisation de la production) et r~duction
 
de l'chantillon A 135 exploitations.
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Arrdt suivi des 30 exploitations (relations
 
agriculture dlevage).
 

Renforcement de la pluridisciplinaritd et
 
meilleure prise en compte des niveaux
 
exploitation et village.
 

Abandon du thdme rdcupdration des zones
 
abandonndes (repris par programme Bolongs) et
 
accent mis sur les tests et leur analyse
 
dcoxiomique.
 

(D6part de l'agronome expatrid, fin 1984)
 

1985-1986: 	 Poursuite des essais, enquites et 
suivis
 

Fin contrat des enqudteurs de terrain.
 

PHASE I1 1986-1987:
 
Transition
 

Juin 1986: 	 Remplacement dcono. ste national
 

Aoat 1986: 	 Ddpart de l'6conomiste expatrid
 

Recrutement enqu~teurs pour la campagne
 
agricole uniquement.
 

Fdvrier 1987: 	 Ddpart du sociologue
 

Suppression personnel de terrain
 

Volet machinisme agricole 6rig6 en
 
programne
 

Juin 1986 - Juin 1987: 	 Pr6paration du rdajustement programme et
 
rdvision de la mdthodologie de recherche.
 

Elaboration d'un projet transfert de
 
technologies avec m6thodologie permettant de
 
travailier directement avec les organisations
 
paysannes.
 

Discussion puis signature d'un protocole
 
d'accord avec le CADEF et le CIEPAC.
 

Mars 1987 - Juin 1987: 	 Pr6paration enqu~tes et essais A mener avec le
 
CADEF (Zone V).
 

Abandon des activitds dans les autres zones.
 

A partir de fin 1984, l'dquipe a entam6 une revue interne du programme
 
portant sur le zonage, la typologie des exploitations, les th~mes de
 
recherche, et la mdthodologie.
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Les difficultds de l'Institut ont contraint A une deuxime r6vision du
 
programme, c'est sa phase III: 
le nombre rddult de personnel de
 
terrain, l'absence d'un sociologue et surtout d'un agronome 
ont
 
ndcessitd 
une rdduction des activitds. Parallblement, la partic
ipation des paysans A la recherche et au transfert des rdsultats va
 
6tre mise 
en oeuvre avec une association paysanne. Cette phase est
 
donc une phase de transition avec le maintien d'activitds rdduites et
 
le test d'une mdthodologie de recherche. 
Nous examinons ci-apr~s en
 
ddtail les activitds mendes dans les diffdrentes phases.
 

2. La revue ddtaillde du programme la premiere phase
 

Apr~s une revue prdliminaire de la littdrature agronomique et
 
socio-dconomique 
sur la rdgion, des discussions avec les chercheurs du
 
CRA de Djibdlor et des agents de la SOMIVAC/PIDAC, l'dquipe a prdpard
 
un guide d'entretien pour les 
enqu6tes informelles. Cel'cs-ci ont dtd
 
mendes durant 3 mois dans 35 villages choisis 35 stir les .onseils des
 
agents du PIDAC, A raison do 2 villages par jour denqu6te.
 

L'ensemble de l'dquipe y a participd et les autres chercheurs de
 
Djibdlor (entomologiste, sdlectionneur, malherbologiste), ont dtd A
 
plusieurs reprises invitds. 
 Un compte-rendu a dd dlabord
 
qutotidiennement par les membres de 
l'6quipe et discutd. La revue
bibliographique, les enqu~tes informelles et les discussions avec les
 
autres chercheurs et les vulgarisateurs A diffdrents niveaux ont
 
permis:
 

(i) de ddcouper la rdgion en cinq zones agricoles (Carte 3.2).

Quatre crit6res privildgiant les modes d'exploitation du milieu ont
 
dtd utilisds: le type 
de division sexuelle du travail, l'utilisation
 
de la traction bovine, l'importance du riz aquatique (repiqud) par
 
rapport aux cultures pluviales, et 
la technique de prdparation des
 
terres pour le riz de bas-fonds. Deux villages ont dtd choisis dans
 
chaque zone comme site de recherche, 
l'un devant servir aux enqudtes,

lautre aux enqudtes et aux essais. 
 Le choix Je deux villages devait
 
permettre de tenir compte de la variabilitd propre A chaque zone, 
tout
 
en restant dans un rayon de 120 kinautour de 
Djibdlor pour rdduire les
 
coCits de recherche et faciliter la supervision.
 

(ii) d'identifier des th6mes de recherche par zone compte tenu
 
des contraintes rencontrdes et de'laborer une stratdgie de 
recherche.
 
Quatre thbmes ont 6td retenus (Voir Figure 3.2):
 

-L'intensification de la production stir 
les terres fertiles en
 
accroissant le rendement du riz dans les bas-fonds grAce A
 
lutilisation de lengrais et 
de varidtds aindliordes, et le mais
 
dans les champs de case.
 

-La diversification du systme de culture 
en introduisant une 
culture A semis tardif (patate douce, nidbd, sorgho et/nu mil) 

35
Les iles do l'estuaire ont 6t6 exclues de la rdgion
d'intervention de l'quipe A cause des probl6mes d'acc~s. Ainsi les
 
35 villages enqudtds reprdsentent le dixi6me des 330 villages
 
concernes.
 



Figure 3.2. Schema Synthdtiaue des Thmes de Recherche de I 'Equipe Systme en Basse-Casamance 
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exigeant peu de travail pour ne pas concurrencer les travaux de
 
labour.
 

-La rdhabilitation du riz de plateau abandonn6 A cause du deficit
 
pluviom~trique et du riz de bas-fond abandonnd A cause de
 
l'intrusion des eaux saldes.
 

-La valorisation de l'humniditd rASiduelle des rizibres par une
 
culture relais (patate douce).
 

La Deuxi~me Phase
 

La deuxi~me phase, ddbutde en hivernage 1982, s'est terminde avec la
 
campagne agricole 1986-87. Des enqudtes agronomiques, zootechniques
 
et socio-6conomiques ont 6td menses ainsi que des essais. Celles-ci
 
ont 6t6 prdc6ddes par l'affectation d'un observateur dans chacun des
 
villages et le recensement des concessions.
 

Les enquftes
 

Le tableau en Annexe IV decrit les enqu~tes mendes par l'6quipe.
 

Les deux plus importantes ont 6t6 le suivi agronomique des parcelles
 
de culture et celui des exploitations agricoles. La taille des
 
6chantillons qui se recoupaient les trois premieres annes (1300
 
parcelles, puis 1100 de 237 puis 143 exploitations agricoles) a permis
 
une description ddtaille des caract6ristiques agricoles familiales,
 
de leurs pratiques culturales, de leurs rdsultats sur le plan
 
agronomique, et des performances dconomiques. Elles ont 6td allegdes,
 
et modifi~es avant d'6tre arr6t6es. Elles constituent une banque de
 
donndes permettant de procdder A diverses analyses: budgets de
 
culture, v6rification do la faisabilit6 technique et/ou dconomique do
 
certains objectifs de la nouvelle politique agricole.
 

Autour de cette base d'information, l'6quipe a pu ddvelopper des
 
enqu~tes ponctuelles et/ou spicifiques et passer d'un niveau d'analyse
 
A un autre: parcelle de culture, exploitation agricole, village, zone
 
et r6gion. Par exemple: enquites intrants/extrants; enqute
 
comparative sur les exploitations avec ou sans traction animale dans
 
les zones IV et V; enqu6to sur l'utilisation des engrais et des
 
semences; enqu~te sur le credit aux groupements de producteurs et
 
l'utilisation de la traction animale.
 

En machinisme un diagnostic du materiel agricole a poursuit en vue de
 
l'amdlioration de son utilisation et de son entretien. En zootechnie,
 
le diagnostic de l'levage de trait et do l'61evage extensif a pr~c~d6
 
la mise en place d'un suivi zootechnique.
 

Les enqu~tes sociologiques ont compl6t6 les connaissances sur: le
 
foncier, les relations de travail, la force de travail et les
 
migrations, l'articulation agriculture/p6che, les soci6tes de travail,
 
les groupements do producteurs et les sections villageoises.
 

On a pu revoir la typologie des systemes de production Diola en
 
distinguant deux variantes: 1'un o6mchaque m6nage a sa propre
 
rdsidence au sein d'un village constitu6 de maisons dispers~es avec
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une organisation sociale tr6s lache mais o6 par contre l'organisation
 
lignag~re reste forte et g~re le foncier et les cultes religieux. Ce
 
syst~me se rencontre chez les Diolas animistes de la zone d'Oussouye
 
et se caractdrise aussi par l'existence d'un 6levage porcin; l'autre
 
variante se caractdrise par un habitat organisd en concessions
 
regroupant les maisons des mdnages et une organisation villageoise
 
forte mais une gestion du foncier au niveau de la concession et non du
 
lignage. On trouve ce syst~me chez les Diolas catholiques et
 
musulmans des zones II et III surtout, l'levage porcin 6tant absent
 
chez les musulmans.
 

Le syst~me Diola-Mandinguisd se rencontre dans les zones III et IV
 
surtout chez les musulmans avec seulement un dlevage bovin et de
 
petits ruminants et un contr61e tr~s fort du chef d'exploitation sur
 
ses ddpendants et une faible migration qui ne concerne pas les jeunes
 
filles. Enfin dans la zone III et IV, on rencontre une ,rte de
 
synth~se des deux syst~mes.
 

Les essais (Voir Tableau 3.7)
 

Les types d'essais, leurs objectifs et les dispositifs sont prdsent~s
 
en Tableau 3.7.
 

La revue interne du programme
 

En Novembre 1984, l'quipe a engag6 une revue interne du programme.
 
Le Croupe Central devit y participer mais n'a pu le faire. L'dquipe
 
a cependant b6ndficid d'une mission d'appui d'un 6conomiste de MSU.
 
La revue, qui s'est poursuivie jusqu'en Mai 1985, a examind le zonage
 
et le dispositif de recherche, les enqudtes, les suivis et les essais
 
(objectifs, mdthodologie) et leurs pertinences par rapport aux th~mes
 
de recherche retenus et aux rdsultats obtenus. Des enqudtes
 
informelles dans un certain nombre de villages et le recensemert des
 
exploitations agricoles des villages d'intervention ont dtd effectudes
 
pour cette revue. Les r~ajustements suivants ont 6t6 ensuite
 
effectues:
 

Le ddcoupage en zones agricoles a 6td modifid pour mieux tenir
 
compte des limites des diffdrents syst~mes de production.
 

L'6chantillon d'exploitations agricoles ddjA rdduit en 1984 a dt6
 
r~visd et ramenc A 135 exploitations. Pour les villages des
 
zones I et III, l'6chantillon aldatoire a 6td conserv6, pour les
 
villages des zones II, IV et V, le choix a etd raisonn6 suivant
 
les crit~res d'6quipement en traction animale, de nombre de
 
m~nages et de mode d'organisation de la production de fagon A
 
avoir un 6chantillon reprdsentatif du village.
 

L'6tude du fonctionnement de 30 exploitations agricoles qui se
 
faisait par visites multiples a 6t6 arrdt6e pour consacrer
 
davantage de temps aux enqu6tes ponctuelles sur l'adoption des
 
techniques amdlior6es par les paysans.
 

Des dtudes sur la gestion de lespace agricole villageois, les
 
relations agriculture-6levage et la diffusion de la culture
 
attelde et son efficience ont dtd retenues.
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Tableau 3.7. Programme RSP Basse Casamance:
 
Essals Menks de 1982-1986
 

Type 	 Oblectif Disponsitif Observations 

ESSAIS DE FERTILISATION 

Rlz do Nappe 	 Comparalson fumure 4 sites en 1983 Mame type d'essal sur 
traditionnelle avec 50% et riz aquatique en 1983 (4 
100% de Ia recommendation parcelles) et 1984 (3 
(200 kg/ha 10-10-20 + 200 parcelles) 
kg/ha ur6e + 400 kg/ha 
phosphate naturelle 

Comparalsons engrais avec Vari6t6 ZMIO; 3 parcelles en 1983: 5 
Mais 50% et 100% do as champs de case et en plain champ 

recommendation (200 kg/ha en 1984; 16 champs de case et 14 
8:18:27 + 200 kg/ha ur6e) et parcelles en plain champ en 1985 
pas d'engrais + 120 kg/ha 
ur6e 

Arachide 	 Comparaison sans engrais; 5 sites en 1983 et 1984; parcelles de Repris en station en 
75 kg/ha; 150 kg/ha 8:18:27 600 m2 

en champ paysan on 1985 bloc do Fisher, pitcelle 
+ 200 kg chaux (vari6t6 69- 616mentalre 43 in 
101) 

Milieu plein champ 	 1986 

Fertilisation organique mafs En station, 1986 
en station 

Fertilisation min6rale ni6b6 	 En monoculture ot en station, 1986 

Fertilisation patate deuce 	 12 sites + en station, 1986 

ESSAIS TECHNIQUES CULTURALES ET HERBICIDES 

Labour + Sarclage du Mais et Comparaison labour A plat et 3 sites mais 1984; 1985 
du Mil aux boeuts en billion sur sols de plateau 3 sites mil 1985 

Labour Riz de nappe (Aplat 	 Tester l'utilisation de la 
et en oillon) 	 traction bovine pour los zones 

o6 les hommes travaillent 
habituellement sur Ie plateau 

Labour manuel et aux boeufs Comparaison 2 sites 
Piz de nappe (semis direct) 

Utilisation du semoir, riz do 2 sites, 1985 
nappe 

Herbicides, Riz do Nappe 	 5 sites, 1983, 1984, 1985 Gestion paysanne 

Sarclage, Arachide 	 4 sites en 1984, 2 sites en 1985 
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Tableau 3.7 - Suite 

ESSAIS DE DIVERSIFICATION 

Essal semis tardilf Ni6b16 (4varl6t6sx 2 dates do 
semis) 
Sorgho (8varl6t6sx dates do semis) 
Mil (6 varl6t6asx dates de semis) 
Patate doucoe 
1982 

NI6b6 Comportement 8 sites, 6 varl6t6s; pfcelle 
616mentalre do 21 m sans engrais; 
sur billion x 2 dates do semis; 
traitement thrips 

Vralegrandeur Vari6t6 58-57 
9 paysans 

Sorgho Comportement vari6tal Semis tardif (mi-aoat; 8 vari6t6s puls 
6 compar6es au local avec et sans 
errais; parcelle 616mentaire 600 
m /varl6t6; engrals 100 kg 8:18:27 
+ 100 kg ur6e; 1982.1985 

Wale grandeur Vari6t6am6iiorbe/ioale: parcelle 
616mentaire 1000 m ;gestation 
paysanne 1983-1985 

Mil Comportement 6 vari6t6s x date de semis Abandonn6e en 1983 

Palate Douce 

Ni6b6 assoc6 aveocAachide 
ou Mats 

Ni6b6 en d6rob6e Avec le mafs on septembre 

RECUPERATION DES ZONES ABANDONNEES 

Mas Essals d'orientation en station ZM10: partie haute 
Riz 1982-1984 144B/9: partie haute 
NI6b6
 
Sorgho Semis tardif: Patie moyenne 

VALORISATION DE LHUMIDITE RESIDUELLE DES SOLS 

MaTs En 1982, pour proposer aux 2 vari6t6s Abandonn6s en 1983 
Mil paysans d'autres alternatives 1 vari6t6 
Ni6b6 qua Is maralchage de contre- 1 veri6t6 
Patate Douce silfcn 1 vari6t,; 6 Ic..twt 1983; 10 on 

rizibre haute + 3 en rizibre basse en 
station en 1984; 1 en rizibre haute 
an 1985 
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Enfin, il a dtd retenu de rdduire les essais gdrds par les
 
chercheurs, de choisir un nombre limitd de techniques ayant donn6
 
de bons r~sultats les anndes prdcddentes et de multiplier les
 
tests de v6rification gdrds par les paysans et de proposer leur
 
pr6vulgarisation au PIDAC.
 

Ces mesures ont 6t6 mises en oeuvre A partir de la campagne agricole
 
1985/86. L'importance des donndes collect6es et non trait~es ou
 
insuffisamment, a 6tS identifide comme une contrainte importante. Un
 
micro-ordinateur IBM PC-XT a dt6 acquis pour remplacer l'IBM 5120 trop
 
lent et aux capacitds limit6es.
 

La Troisibme Phase
 

La troisi~me phase a 6t6 marqude par des dvdnements qui ont contraint
 
A r6ajuster les objectifs et la mdthodologie. Les ddparts de
 
chercheurs et une r6duction du personnel (cf. tableau 3.8 et
 
paragraphe 3) ont remis en question le volet agronomique, le
 
traitement informatique des donn~es et l'ex~cution des activit~s sur
 
le terrain.
 

L'arr~t des financements du projet PIDAC en fin 1985, puis du Projet
 
Int6rimaire sur les Petits Barrages Anti-sels en Janvier 1986 et enfin
 
du Projet PL 480 Titre III en fin 1986 ont rdduit les ressources
 
affectdes au programme.
 

La solution qui restait, 6tait d'accepter les offres de collaboration
 
avec une organisation paysanne, le Comitd d'Action et de Ddveloppement
 
du Fogny (CADEF) bien implant6 dans la Zone IV. Cette collaboration
 
est prdsentde au paragraphe 4. Pour les autres zones, il fut ddcid6 de
 
ne maintenir que les essais agronomiques de vrification pour la
 
campagne agricole 1987/1988.
 

L'dquipe va mettre aussi l'accent sur la verification des objectifs de
 
la politique agricole r6gionale a partir de l'analyse des donndes
 
collectdes de 1982 A 1986.
 

Le volet machinisme agricole a 6t drigd cette ann6e en programme de
 
recherche s6par6 du programme RSP.
 

3. Ressources humaines, gestion et orpanisatlon des recherches
 

La Personnel
 

Le Tableau 3.8 montre le personnel present dans le programme de 1982 A
 
1987. On constate:
 

L'arrive dtalde des chercheurs qui a determind le d6marrage des
 
diff6rents volets et donc ses consequences sur la probldmatique
 
de recherche et la pratique de la pluridisciplinaritd.
 

Le ddpart en 1986 des trois chercheurs ayant debute le programme,
 
ce qui a entrain6 des problemes de continuit6 des volets
 
dconomlque et agronomique.
 



Tableau 3.8. 

1982 1983 

Personnel 

1984 

- Basse Casamance 
1982 - 1987 

1985 1986 

CDjib~or) 

1987 

Equipe Sysths 

OBSERVATIONS 

6 
Affectd Groupe Central 11/84. 

3 

4 

6 

2 

4 

3 

4 

8 D~part 4 mois avant fin contrat. 

Transfert sur programme BANE. 

Creation du programme Machinisme Agricote, 

Janvier 84. 

Licencd. 

6 6 2 

-No P6riode de presence; No = Mois d'arriv~e/dapart. 

DISCIPLINE 

CHERCqHEUMRS 

Agronome 

Agronoe-Assistant 


de Recherche 

Economiste 


Econceoiste 

Economiste 

Machiniste agricole 


Zootechnicien 


Sociotogue 


TECHNICIEWS SqUPRIEJRS 

Technicien 


OBSERVATEURS 

Observateur 

Observateur (dix) 


SECRETAIRES ET CIAUFFEtMS 

Secr6taire
 

Chauffeurs (deux) 

1.gende: EXP = Expatri6; SEN = NationaL; N 

DIPLOME 

PhD 

Ing 


PhD 


MSc. 

MSc. 


MSc. 


DEA 


STATUT 

EXP 

SEN 


EXP 


SEN 

SEN 


SEN 


EXP 


36,meCycle SEN 


ATA SEN
 

SEN 

SEN 
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L'4cart entre le niveau de formation du personnel expatrid (deux
 
PhD) et du personnel national (1 MSc. 1 DEA et une th6se de IIMe
 

cycle). A part le sociologue er le zootechnicien, tous les
 
autres ont rait des etudes au; Etats-Unis.
 

Aucun des chercheurs n'avait au prdalable une experience de
 
recherche sur les syst6mes de production et seul l'agronome
 
expatri6 avait une solide exp~rience professionnelle. Tous les
 
nationaux d~butaient.
 

L'absence de technicien supdrieur pour seconder efficacement les
 
chercheurs. Seul l'agronome a dispose de deux techniciens
 
exp6riments.
 

Les 10 enqu&teurs/observateurs bases dans les villages pour mener
 
les enqu~tes et essais ont dCt6tre form~s sur le tas par les
 
chercheurs. La prdcarit6 de leurs contrats de travail a cr66 une
 
incertitude permanente pour l'6quipe.
 

L'6quipe qui subsiste en 1987 est incomplete et nest pas en 
mesure de mener un programme RSP ad&quat. 

Organisation et Coordination de ]'Equipe
 

L'dconomiste national a ere design6 au depart par le d6partement comme 
coordonnateur de l'6quipe. En principe, il s'agit d'une tdche 
administrative et scientifique mais c'est la premi6re qui a toujours 
prim6. Les rdunions hebdomadaires ne l'6quipe prdvues pour assurer 
cette coordination nont pas 6t6 efficaces en partie A cause du temps 
consacrd A discuter des problemes de gestion. II semble qu'en 
permanence chacun s'occupait de ses activitds sans qu'il y ait au 
prdalable une planification claire et detaillee de celles-ci. 

L'insertion des chercheurs arrives apres le ddinarrage a nui A la 
pluridisciplinarit6. La conduite des activites na donc pas presentd 
la m6me cohdrence que leur d6finition. L'agronome s'est occup6 avec 
ses deux techniciens des essais alors que les deux economistes se sont 
occup~s des enquftes. L'(quipe avait pr(vu des visites communes dans 
chaque village tous les quinze jours en hivernage en plus des visites 
individuelles. Cette p6riodicit6 n'a pas pu 6tre respecte pour 
plusieurs raisons: enqu6tes et essais trop nombreux et trop lourds, 
manque de carburant et/ou pannes de vdhicules, insuffisante 
coordination des activits. De faqon permanente, ceci a provoqu6 des 
discussions entre l'agronome, les dconomistes et le departement.
 

La Gestion des Enqu6tes et Essais
 

Dans chacun des villages, un observateur residant sur place dtait 
chargd des enqu6tes et des essais sous la supervision des chercheurs 
et d'un technicien. Les observateurs 6taient r6±unis chaque anne en 
stage au centre pour une formation sur le travail A faire, Ils se 
sont ndanmoins presque tous rdgulieremnent plaints de la quantitd de 
travail qui leur 6tait demandee. 

L'laboratlon des fiches d'enqu~tes pre-codees A partir des feuilles
 
de travail du logiciel FARMAP rendait les choses encore plus
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compliqudes mais labsence de personnel au niveau du centre pour faire
 
le codage et saisir les donn6es permettait difficilement de procdder
 
autrement. Les fiches du suivi agronomique devalent 6tre saisies au
 
fur et A mesure mais cela n'a pas dtd effectif.
 

Les expdrimentations agronomiques ont 6ti gdrdes suivant doux
 
procddures: (i) les essais d'orientation mends en station et/ou en
 
milieu paysan suivent un protocole obligatoire. Les essais
 
d'orientation permettent d'6valuer une innovation sur le plan
 
technique. Les dispositifs sont des dispositifs classiques avec
 
rdpdtition sur petites parcelles de l'ordre de 25/30 M.2 La
 
diffdrence entre essais en station et essais en milieu paysdn n'est
 
pas explicite. La plupart ont 6td mends parall6lement. Seulcs les
 
iddes de solution non dtudi6es en station par les chercheurs
 
thdmatiques ou produits et/ou difficiles A conduire en milieu paysan
 
semblent avoir 6t6 menees exclusivement au prdalable en station.
 
Elles correspondent au thdme rdcup6ration des zones abandonndes.
 

Au niveau des villages, l'observateur doit veiller A ce que le paysan
 
applique le protocole. Les intrants sont entidrement apportds par le
 
programme. L'agronome et son technicien supervisent de pr6s leur
 
rdalisation et participent au choix des paysans par l'observateur. Le
 
paysan fournit son materiel et le travail mais n'est pas r6mundrd. II
 
garde simplement la r6colte.
 

Les essais d'orientation servent aussi de rdfdrence pour interpdter
 
les r6sultats des tests. Ceux-ci sont mends sur grande parcelle de
 
lordre de 500 A 600 m,2 sans t6pdtition. Il s'agit de comparaisons 
simples: technique amelioree/technique traditionnelle. En dehors de
 
cette variable (vari6t6, fumure, technique culturale) le paysan
 
conduit librement sa culture. Les autres variables sont simplement
 
notdes pour lanalyse des resultats.
 

L'6valuation est A la fois technique et socio-6conomique. L'dquipe a 
essay6 de formaliser la participation du paysan responsable de la
 
gestion et des autres paysans du village par des visites et des
 
discussions sur la parcelle de test et par l'administration d'un
 
questionnaire. Malheureusement cela n'a pas 6t6 syst6matique
 
L'observateur a une grande libertd de choix. Le volontariat et
 
l'apprdciation du dynamisme et de la motivation des paysans par
 
l'observateur ont sans doute beaucoup jou6.
 

Les tests ne sont proposds qu'apr6s que des essais d'orientation aient
 
permis de vrifier la validit6 technique de l'innovation. Des
 
semences de prd-base provenant de la recherche sont utilisdes et la
 
production doit en principe servir de semences pour r6pliquer les
 
tests et pour les paysans qui desirent appliquer 1 innovation.
 

4. Les liaisons paysans-vulparisatetirs-chercheurs 

La collaboration au sein de I'ISRA
 

La collaboration entre les chercheurs a dtd variable dans le temp 
suivant les programmes et les disciplines. Avec les chercheurs c: 
programmes du Departement RSP, elle a dtd bonne pour trois raisoi 
La direction a annuellement planifid les activitds de recherche
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veillant A l'articulation entre ses diffdrents programmes. C'est
 
ainsi que l'agronome du programme RSP a men6 des essais sur le riz
 
dans les valldes oOi travaille l'6quipe d'am6nagement des bassins
 
versants. Le machiniste en a fait de m~me sur 
les techniques de
 
dessalement et les socio-dconomistes ont fait une dtude sur les
 
villages concern6s. Les deux programmes travaillent ensemble sur
 
plusieurs sites: Suel, Bandjikaki et Boulandor. 
 La deuxi~me raison
 
est que tous les chercheurs du d6partement bas6s A Djibdlor ont une
 
formation sur la mnthodologie RSP et sont 
trds motivds pour travailler
 
ensemble en milieu paysan. 
Enfin, leurs niveaux de formation sont
 
comparables.
 

La collaboration avec le programme riz a dtd difficile au depart puis

s'est am6lior6e lentement sans 6tre encore satisfaisante. L'dquipe 
riz avait son propre r6seau d'essais en milieu rural. Son attitude a
 
dtd mdfiante au depart puis a dvolu6 au 
fur et A mesure que l'dquipe
 
RSP a ddveloppd sa connaissance de l'agriculture de Basso Casamance et
 
l'a partage avec elle. Le 
s6lectionneur et le phytotechnicien ont
 
collabord aux essais sur le riz.
 

Cependant, il 
na pas 6t6 possible d'amener les deux programmes A
 
travailler sur les m6mes sites villageois, ni d'appliquer les m~mes
 
procdclures d'exprimentation. 
Les raisons de cette collaboration
 
insuffisante sont multiples: les chercheurs nationaux du programme riz
 
ont d'abord 6t6 techniciens sup6rieurs 
avant de devenir chercheurs,
 
aprds une formation compldmentaire. Ils n'ont donc ni le profil ni la
 
mdme exp6rience professionnelle que les chercheurs du DRSP. 
 Ils ne
 
bdndficient pas du rr~me appui scientifique de lour direction que ces
 
derniers. Le programme riz est rest6 une juxtaposition de recherches
 
disciplinaires. Par exemple, sur l'importance A donner au riz pluvial
 
et sur les critdres de s6lection du riz do nappe et aquatique, les
 
positions ne sont pas identiques au sein du programme riz ni entre ce
 
programme et le programme systdme.
 

La collaboration avec Ies 
recherches sur la santd et les productions 
animales a dtd inexistante jusqu'en 1986. Des discussions entre le 
zootechnicien de l'6quipe RSP et un parasitologue en 1986 et un 
virologue en 1987, tous bases au LNERV A Hann ont commence. Ces
 
chercheurs vont participer au suivi zootechnique quo le chercheur de
 
Casamance est en train do mettre en place.
 

Il faut rapprocher ce constat des efforts mends paralldlement pour 
faire du CRA de Djibdlor plus qu'un centre de recherche sur le riz.
 
Le Ddpartement RSP a mis on place 
on 1983 un programme d'dtude et
 
d'aminagement des bassins versants des belongs de Casamance associant
 
un hydraulicien et deux agropddologues avec un sp6cialiste de la p~che
 
et un forestier. Un programme d'6tude socio-dconomique du secteur de
 
la pdche a 6td aussi 
initiH la mnme annde et a permis denrichir le
 
zonage do la rdgion par une meilleure connaissance de I'articulation 
pdcheagriculture. En 1987, l'un des agropddologues et le forestier
 
vent collaborer sur les essais do culture en alldes 
en milieu rural.3
 
Le programme formation pr6vulgarisation de cultures maraichdres n'a pu
 

3Ces essais "Alley Cropping" sont menes en collaboration avec
 
l'dquipe du CIPEA basle A l'IITA A Ibadan.
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Atre maintenu plus de deux ans. Cependant, malgr6 tous les efforts
 
ddployds pour faire prendre en compte les cultures pluviales, aucun
 
chercheur n'a 6td affectd en Basse Casamance sur ces questions et les
 
spdcialistes de la ddfense des cultures presents continuent A
 
s'intdresser surtout au riz, alors que les d6gats sur les cdrdales
 
sont plus importants.
 

La Collaboration avec les Paysans
 

La participation des paysans s'est limitde aux tests gdrds par les
 
paysans. Elle se 
fait sur une base individuelle essentiellement.
 
Rien West pr6vu pour que le village collectivement s'engage dans la
 
diffusion des rcsultats obtenus.
 

Avec la Nouvelle Politique Agricole (1984) et la reduction du 
personnel et des fonctions des soci6tds de vulgarisation au profit des 
paysans, la question s'est pos6e avec plus d'acuit6. En 1986 avec 
l'aide d'une specialiste americaino, anthropologue, une rdflexion a 
dt6 engagde par l'6quipe RSP. Un programme do travail a 6td dlabord 
pour tester diffdrentes modalites et proc6dures de collaboration entre 
paysans, vulgarisateurs et chercheurs o6 les paysans orgainises
participeraient au processus de recherche et de vulgarisation. Les
 
problbmes de personnel et budgetaires rencontr6s par l'quipe et les
 
sollicitations du CADEF ont 
 oblig6i I uto mise en oeuvre du programme
 
d~s la campagne agricole 1981/1988.
 

Le CADEF est une association paysanne qui regroupe des habitants de
 
plus d'une trentaine de villages du Fogny (Zone IV du programme) et
 
des ressortissants de cette zone 
6migres A Dakar. Il est organis6 en 
comit~s villageois rdunissant les jeunes, les femmes et les adultes. 
Ces comitds sont regroupes en comit6s de Communaut6s Rurales coiffds
 
par un comit6 coordonnateur. II s'est fix6 pour objectif la prise en
 
charge par ses membres des activitds do d6veloppement rural. Ii est
 
appuy6 depuis quelques anndes par une organisation non
gouvernementale, le Centre International d'Education Permanente et
 
d'Amdnagement Concert6 (CIEPAC) qui a une longue exp6rience des
 
probl~mes de participation paysanne et de ddveloppement h la 
base.
 

Avec cet appui, le CADEF a proced6 A un diagnostic des probl~mes de 
d6veloppement et d6fini un programme d'action qu'il met en oeuvre
 
depuis deux ans. Ces actions portent sur le maraichage de
 
contre-saison par les femmes, la culture bananikre, le reboisement,
 
lentretien du matdriel agricole et la rdalisation de petits barrages.

Le CADEF est arrive A la conclusion que son impact resterait limit6
 
s'il ne s'attaquait pas A l'amlioration des syst6mes de production

familiaux. D'o~i sa demande d'une collaboration avec IISRA, mais avec
 
des exigences affirmes.
 

Le CADEF part du principe que c'est A lui de decider en dernier
 
ressort des problhmes prioritaires sur lesquels il collabore avec la
 
recherche et le CIEPAC. II a ses financements propres et le CIEPAC
 
l'a aidd A former des animateurs qui doivent s'occuper de la
 
rdalisation des tests retenus avec les paysans que les comit~s
 
villageois choisiront. Ceux-ci devront aussi prendre en charge les
 
fonctions de vulgarisation qu'assurait le PIDAC. Un programme de
 
collaboration concernant les parties d6jA citdes et 
le DSA du CIRAD et
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I'ENEA est en cours d'dlaboration et sera mis en oeuvre. La priorit6
 
sera donn~e aux cultures principales riz, arachides, mil, sorgho.
 

Les exigences du CADEF remettent en cause le syst~me de recherche
vulgarisation en place 
au S6ndgal et les r6les respectifs des
 
diffdrents partenaires: recherche, vulgarisation et paysans. II ne
 
sera pas unanimement admis au sein de l'ISRA, et 
la socidtd rdgionale

risque de la percevoir comme une remise en cause. Le d~partement et
 
les chercheurs du CRA de Djibdlor ont accept6 de jouer le jeu A
 
condition que cela soit un point de d6part et qu'ils aient leur mot A
 
dire dans les r~ajustements qui seront faits en fonction des rdsultats
 
acquis et des probl~mes rencontr6s.
 

La Collaboration avec la SOMIVAC-PIDAC
 

L'ISRA et la SOMIVAC ont sign6 un protocole d'accord en 1983. Dans le
 
cadre de ce 
protocole, une cellule de liaison ISRA-SOMIVAC sert 
d'organisme institutionnel pour les contacts et la communication entre 
les chercheurs et les d6veloppeurs. Pendant sa premiere ann6e
 
d'activit6, la cellule de liaison a servi principalement de forum aux 
chercheurs et aux responsables de la SOMIVAC pour discuter de leurs 
programmes respectifs. Cela a permis d'impliquer la SOMIVAC dans la 
d6finition des domaines de recoimmandations pour la Basse Casamance et 
dans la prdparation d'un plan de travail conjoint pour la mise en 
valeur des bassins versants des bolongs.
 

Cependant, en fin 1983, les performances de la cellule de liaison
 
6taient jugdes bien en-deqA des r6sultats escomptds par les deux
 
partenaires. Les gestionnaires et les planificateurs de la SOMIVAC,
 
plut6t que le personnel technique d'encadrement sur le terrain avaient
 
assist6 aux quelques rdunions. Peu de conclusions concretes ou
 
d'activitds communes sont sorties de ces 
rdunions.
 

Afin d'am61iorer l'efficacit6 de la cellule de liaison, l'ISRA et la
 
SOMIVAC ont cre6 sept comit6s de travail techniques en juin 1984 pour

d6finir des activitds de recherche-d6veloppeinent sp6cifiques et
 
conjointes axtes sur des domaines prioritaires.
 

Le comit6 syst6me de production a organisd des tournees communes
 
pour vdrifier le zonage qui a d6 
 adoptd par le PIDAC. Il a 
projetd des tests de d~monstration sur l'association riz-patate 
douce ct l'laboration de fiche et de mat6riel p~dagogique pour 
le personnel de vulgarisation. Ii n'y pas eu de suite apr~s le 
depart de l'expert du PIDAC responsable de la pr6vulgarisation. 

Le comitd sur les semences a prdpar6 un rapport sur les probl~mes

de production de semences dans la rdgion apr~s des visites
 
communes des fermes semenci~res de la SOMIVAC.
 

Le comit6 riz s'est lntdressd A l'laboration d'une typologie des
 
rizires et a projetd des essais vari6taux et des suivis
 
conjoints.
 

Le comitd machinisme agricole ainsi que le comit6 productions

animales nont pas tenu une seule r~union.
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Le comitd amdnagement a organisd un atelier de rdflexion sur les
 
m~thodes et les techniques d'amdnagement des zones basses.
 

Le comitd politique agricole a prdpar6 un document analysant la
 
NPA pour la rdgion. La diffusion du rapport a etd jugde
 
inopportune
 

L'ISRA a aussi realisd deux 6tudes A la demande de la SOMIVAC sur le
 
crddit spdcial PIDAC et sur la commercialisation des cultures
 
maraich~res. Malgrd le soutien de 1USAID qui a apportd un financement
 
pour les activitds des comitds regroupant deux A cinq personnes de la 
recherche et do la vulgarisation, celles-ci se sont arr6tdes avec la 
fin du projet PIDAC et la ddcision de restructurer la SOMIVAC. 
D'autre part, ces activitds Wont concernd que les cadres et pas les 
techniciens et les agents de vulgarisation. Un petit projet de 
conseil de gestion aux exploitations agricoles mend dans deux villages 
est pratiquement la scule collaboration actuelle avec la SOMIVAC. 
L'dquipe RSP participe A cc projet 61abor6 et financ6 par la FAO A 
partir de Rome, sans y adhdrer. 

V. LE PROGRAMME RSP SINE-SALOUM 

Le programme RSP Sine-Saloum a ddmarrd en 1984 seulement. Ii a 6t6 
prdcddd par un programme transitoire de deux ans. Le choix do cette 
rdgion s'explique par son poids dans lagriculture sdndgalaise.
 
L'importance des structures de recherche et de vulgarisation,
 
l'expdrience accumulde par l'IRAT puis l'ISRA dans cette rdgion en 
matire do recherche en milieu rural constituaient a priori des atouts 
importants. Aprds la prdsentation de la rdgion, le programme RSP sera 
analysd dans son dorouloment et dans ses diffdrents aspects. 

A. L'Ex-Rdgion du Sine-Saloam (Carte 3.3) 

La rdgion administrative du Sine-Saloum a 6td scindde en deux rdgions, 
Fatick et Kaolack, en 1984. Elle est situee dans la partie
 
Centre-Ouest du Fleuve Sdndgal et est traversde d'Ouest en Est par les
 
fleuves Sine et Saloum qui sont en fait de vdritables bras de mer.
 
Elle est la principale rdgion du Bassin Arachidier sdndgalais.
 

i. Aspects physiques et climatiques 

Sa superficie est de 24.000 km2 , soit 12% environ du territoire 
2
national, dont 18.825 km (soit 78%) sont cultivables. Les for6ts
 

classdes et les rdserves forestieres occupent 34.010 ha.
 

Les sols de la rdgion, dorigine tertiaire et quaternaire, sont tr~s
 
diffdrencids. A l'ouest, les dunes, et les ddp6ts sableux et argileux
 
avec des gravillons ont gdndrd des sols Idgers et profonds. Au centre 
et A l'Est le plateau de grds du continental terminal, incisd de
 
valldcs, supporte des sols varids, souvent narquds par des cuirasses
 
latdriques dont la profondeur ddtermine les aptitudes A la culture. 
Les bords du Sine et Saloum sont occupds par des ddpots marins et
 
fluviaux salds, incultes ou A vocation agricole marginale (boisements
 
et pAturages salds). Ces sols sont dans leur majorit6 carencds en
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phosphore et en azote. Le manque de potasse et l'acidification
 
appraissent seulement apr6s plusieurs anndes de culture. lls sont
 
tr~s pauvres en mati6re organique. Dans toute la partie Sud, les sols
 
sont menac6s par les drosions dolienne et hydrique A cause des
 
conditions topographiques et de d6gradation du couvert v6g6tal.
 

Le climat est soudano-sahdlien avec un hivernage qui dure de juin A
 
octobre. Les isohyhtes nord et sud de la r6gion sont 700 et 900 mm
 
pour la p6riode 1950-1967. La pluvioindtrie a beaucoup baissd (de 200
 
mm en moyenne sur la p6riode 1968-1985) et sa r6partition est devenue
 
al6atoire. Depuis les anndes 1970, la r6gion doit faire face A la
 
s6cheresse une annde sur deux en moyenne.
 

Tableau 3.9. Sine-SalouIm: La Population 

Population Totale 1.290.720
 
Part de la Population Nationale 21%
 
Densitd 52 H/in2
 

Taux de Croissance 2,8%
 
Population Rurale Rdgion de Fatick 90%
 

Rdgion de Kaolack 79t
 
Part de la Population Rurale Nationale 27%
 

La r6gion est la plus peupl6e des r6gions rurales du Sdndgal, la
 
densit6 de population esL 6lev6e mais tr6s variable. Le pays S6r~re 
au Nord a de tr6s fortes densitds, plus de 100 Hab/Km2 dans les 
Arrondissements de Niakhar, Diakhao et Tataguine alors que l'Est du 
D6partement de Kaffrine n'atteint pas 30 Hab/Km2.
 

2. Les zones agricoles
 

L'h6t6rog6n6it6 de la rdgion sur le plan agricole oblige A distinguer
 
les situations ou zones suivantes:
 

(1) La Zone Ouest (Niombato, les du Saloum) correspondant A peu
 
pr6s au Ddpartement de Foundiougne. Elle est habitde par les ethnies
 
Sdr6re, Mandingue et Wolof. L'influence des aliz6es et une bonne
 
pluviom6trie permettent, en plus des cultures de l'arachide et du mil,
 
de pratiquer l'arboriculture fruiti6re, le maraichage et le riz dans
 
les zones basses. La culture du mais so ddveloppe rapidement.
 

(2) La Zone Nord qui correspond aux D6part-ients de Fatick et de 
Gossas (Arrondissements de Ouadiour et Kahone): cost le pays Sdr~re A 
proprement parler avec des densitds ddmographiques tr~s 6lev6es, des 
terres sal6es A l'ouest, ailleurs des terres tr~s idg6res et 
appauvries, une pluviom6trie faible (500 mm) qui permet la culture du 
mil et de l'arachide, une disparition des espaces forestiers et des
 
piturages.
 

Tout un ensemble do processus pdjoratifs sont en cours: diminution du
 
bdtail, transfert des troupeaux dans d'autres zones en hivernage ou de
 
faqon d6finitive, disparition de l'assolement collectif et des
 
jach6res annuelles, renouvellement trhs faible du parc A Acacia
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Albida, migration des jeunes filles et des jeunes gens vers Dakar et
 
migrations des jeunes gens et des families vers les terres de coloni
sation du Sdn~gal Oriental.37 Un d6ficit vivrier quasi permanent
 
persiste pallid par les migrations, les activit6s non agricoles, une
 
sp6culation sur les petits ruminants et lentr'aide.
 

(3) La Zone Nord-Est (la partie du Ddpartement de Kaffrine situ6e
 
au Nord du chemin de fer Kaffrine-Koungheul). Elle est en partie
 
occupde par des for&ts classds et des r6serves sylvo-pastorales.
 
C'est une zone traditionnelle de transhumance des 6leveurs Peuls de la
 
zone sylvopastorale situde au Nord. Elle a 6t6 entre 1900 et 1950 une
 
zone de colonisation arachidi~re. Les paysans pratiquent la culture
 
extensive de larachide et du Mil sur des sols tr~s ldgers dans de
 
grandes exploitations de 10 A 100 ha et y associent un dlevage

important. La pluviom6trie r6duite (autour de 500 mm) ne permet pas
 
une diversification des cultures.
 

(4) La Zone du Sud Sine-Saloum constitude par les D6partements de
 
Nioro du Rip et de Kaolack et toute la partie au Sud de la route
 
Kaolack-Koungheul. Les Wolofs y sont majoritaires mais on trouve des
 
S6r6res, des Toucouleurs et des Mandingues.
 

Les cultures importantes sont larachide et le mil. Le sorgho et le
 
mil A cycle long (sanio) sont devenus des cultures n6gligeables alors
 
que le coton, le mais et larachide de bouche offrent des perspectives
 
intdressantes de diversification. Les sols sont peu profonds et la
 
cuirasse lat6ritique affleure un peu partout. La topographie faite de
 
plateaux cuirassds, de pentes et de plaines colluvo-alluviales rend
 
cette zone tr~s sensible A I'drosion pluviale et 6olienne.
 

Les exploitations de taille moyenne, autour de 10 ha et plus ou moins
 
1 ha/actif, arrivent en majorit6 A produire suffisamment de c6rdales
 
pour leurs besoins en bonne annie et nn6me A vendre quelques surplus
 
mais sont souvent d6ficitaires apr6s une sdcheresse.
 

3. Politiques et projets de d~veloppement
 

La Rdgion du Sine-Saloum a toujours bdndfici d'une priorit6
 
importante en mati~re de ddveloppement agricole de la part des
 
autoritds franqaises puis sdn~galaises. Les premi~res ont appuy6 et
 
organis6 la colonisation agricole, les migrations saisonni6res de
 
travailleurs agricoles, la crdation des premieres formes de
 
coop~rative, la recherche varidtale pour l'arachide et le 
commerce
 
privd (maisons commerciales frangaises, traitants Libano-Syriens).
 
Avec l'ind~pendance, le Gouvernement a poursuivi cette politique mais
 
a 6tatisd le commerce des produits agricoles (arachide et mil) et la
 
fourniture d'intrants A crddit aux paysans. Apr6s quelques anndes
 
d'une politique de d~veloppement A la base, la r~gion a b~n~ficid de
 

37Entre 1970 et 1980, un projet d'installation de families
 
Sdr6res dans les terres inoccup~es du S~ndgal-Oriental a 6t6 men6 par
 
une socidt6 publique sur financement de la Banque Mondiale pour
 
ddcongestionner le pays Sdr~re.
 

http:Oriental.37
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l'Op6ration Productivitd Mil-Arachide38 entre 1964 et 1968. En 1968,
 
a 6td crde la premiere soci6td de vulgarisation, la Socidt6 de
 
Ddveloppement et de Vulgarisation Agricole (SODEVA).
 

Entre 1960 et 1980 les paysans ont accompli des progr~s techniques
 
importants.39 Mais l'agriculture est reste extensive.
 

La NPA fixe cependant des objectifs ambitieux A la region:
 

Amliorer les rendements et la qualit6 de l'arachide et
 
d6velopper l'arachide de bouche.
 

Intensifier la culture du mil et acc6ldrer le ddveloppement du
 
mais.
 

Intensifier l'6levage avec le ddveloppement de l'embouche
 
paysanne.
 

Lutter contre la ddforestation et satisfaire les besoins en bois
 
des ruraux par la lutte contre les feux de brousse, les
 
plantations villageoises, l'intdgration de l'arbre dans les
 
syst~mes de production.
 

4. La recherche agricole
 

Jusqu'en 1978, les recherches agricoles dans la rdgion du Sine-Saloum
 
ont 6t6 men6es A partir de Bambey, A l'exception de celles sur
 
l'arachide mende par I'IRHO A la station de Darou et celles sur le
 
coton par I'IRCT A partir de Kaolack. En 1972, le projet Unitds
 
Exp~rimentales a 6t6 partiellemment d~centralis6 A Kaolack. Ces
 
recherches ainsi que l'expdrimentation multilocale ont 6t6 regroupdes
 
en 1978 pour crder le Centre Rdgional de Kaolack d~nommd Secteur
 
Centre Sud.
 

Le Secteur Centre Sud a ses chercheurs rdpartis en deux endroits: (i)
 
Kaolack pour les recherches sur la technologie de l'arachide, la
 
phytopathologie, l'aflatoxine, les recherches sur l'amdnagement des
 
bassins versants, les recherches sur les syst~mes de production;
 

3Cette opdration financde par la France et mende par la SATEC
 
devait permettre au S~ndgal grAce A la diffusion de semences
 
am~liordes, de semoirs et de houes A traction dquine et asine
 
d'augmenter la production et la productivit6 de l'arachide et
 
compenser la baisse des prix qui allait r6sulter de l'abandon des prix
 
prdf~rentiels accordds par la France au Sdndgal.
 

39
Apr~s la vulgarisation de 
'th6mes ldgers' on est passd aux
 
'thbmes lourds' qui devaient permettre une intensification des
 
cultures d'arachide et de c~rdales et le maintien de la fertilit6 des
 
sols en culture continue. Des actions de diversification des cultures
 
ont Atd aussi men6es dans le Sud Sine-Saloum: arachide de bouche,
 
mais, coton et tabac; des actions de reboisement: plantations d'arbres
 
A croissance rapide (neems, eucalyptus). L'6levage n'a connu que
 
quelques actions de vulgarisation en dehors des efforts importants
 
faits pour la diffusion des boeufs de trait.
 

http:importants.39
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(ii) Nioro du Rip avec les recherches sur le mais, le sorgho, la
 
d6fense des cultures et le stockage des rdcoltes.
 

Les recherches continuent cependant en partie A dtre men6es A partir
 
de Bambey.
 

B. Le Programme RSP Sine-Saloum
 

1. Chronologie du programme: 1982-1987
 

La mise en oeuvre du programme a dtd un processus long et coiplexe.
 
On peut la d6couper en plusieurs phases (Tableau chronologique 3.8).
 
La phase I a ddmarrd en 1982 et a dur6 deux campagnes agricoles. Elle
 
a consist6 A dlaborer un programme associant diff6rents chercheurs du
 
ddpartement avec pour objectif commun d'analyser les contraintes A
 
l'intensification des syst~mes de culture, de 
cerner les objectifs et
 
les strat6gies de production des paysans. Ce programme coordonnd
 
devait permettre de prdparer le futur programme RSP.
 

La phase II correspond au d6marrage du programme RSP A partir de 1984:
 
les difficultds re-icontr6es et les divergences sur la m6thodologie de
 
recherche se tradjisent par des activitds de recherche assez
 
incohdrentes. Cette phase peut ftre considerde comme terminde avec le
 
d~part en 1987 de l'conomiste et du zootechnicien. Une I1 1 6me phase
 
commence qui devriit consister A rebAtir une 6quipe et un programme
 
coh6rent.
 

2. La revue dftailltie du programme
 

La Premiere Phase. Le Programme Coordonn6: 1982-1984
 

En avril-mai 1982, seul un agronome expatrid et un economiste national
 
dtaient en place A Kaolack. Le premier menait depuis plusieurs anndes 
un programme d'agronomie gendrale dans le Sine-Saloum, le Sndgal-
Oriental -t la Haute Casamance qui intdressait surtout le coton mais 
aussi les autres cultures (mil, mais, arachide). L'economiste rentrait
 
de formation et devait prdparer son m6moire de confirmation. Enfin en
 
inai, I'ISRA accepta sur proposition de I'IRAT de baser un hydro
p~dologue A Kaolack pour des recherches sur l'6conomie de l'eau et
 
l'amdnagement.
 

Apr~s une dvaluation des activitds mendes par les differents
 
chercheurs du ddpartement dans la rdgion, il fut ddcid6 d'elaborer un
 
programme coordonne pour analyser les contraintes A 1 intensification
 
syst~mes de culture et cerner les objectifs et les strategies de
 
production des exploitations agricoles. Ces recherches furent mendes
 
dans les villages o i intervenait le projet Unitds Experimentales dans
 
la Communautd Rurale de Kaymor (Thyss6-Kaymor et Sonkorong) compte
tenu des moyens limit6s.
 

Le programme regroupait les chercheurs presents, un machiniste
 
agricole expatri6 et un chimiste des sols basds A Bambey. L'6quipe
 
fut dtoffde par un malherbologue expatrie de Bambey, un zootechnicien
 
sdndgalais transfdrd de Bambey et trois jeunes chercheurs revenus de
 
formation, un agronome, un physicien du sol et un sociologue en 1983.
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Le programme comprenait les essais, les enquites et suivis d6crits ci
apr6s.
 

Les essais travail du sol A Nioro du Rip (d6marr6 en 1978) et A
 
Sonkorong (1980). Les essais identiques avaient pour objectif
 
d'6tudier l'effet des travaux culturaux sur l'am6lioration du profil
 
cultural et ses consequences sur l'enracinement, le bilan hydrique et
 
les rendements.
 

L'enqu~te agrotechnique A Thyssd-Kaymor et Sonkorong a port6 en 1982
 
sur 200 parcelles en rotation mil-arachide. Une d6cision du
 
gouvernement remplagait la fertilisation min6rale vulgarisde 8-18-27
 
par une formule 6-20-12. Il fut ddcid6 d'dtudier 1'effet A court
 
terme du d~ficit potassique de la nouvelle formule sur le rendement du
 
mil et l'effet A long terme sur la fertilitd du sol.
 

Les parcelles furent choisies de faqon dispersee dans les deux
 
villages en excluant l'aurdole des champs de case fumes et en se
 
limitant aux parcelles des chefs d'exploitation. Les paysans dtaient
 
libres de la conduite de leurs cultures mais devaient respecter la
 
m6me date de semis. Diff~rentes observations et mesures associant
 
plusieurs chercheurs furent faites: suivi ddtailld des itindraires
 
techniques, analyse des sols, bilan hydrique, et profils culturaux.
 

Aprbs les rdcoltes, la cartographie du micromodel6 et de !'dtat de
 
surface, et la cartographie des unitds agrodcologiques diff6rencides
 
au sein de chaque parcelle furent rdalisdes. En 1983, cette enqu~te
 
agrotechnique prdvue sur plusieurs anndes dut dtre abandonnde, par
 
manque de moyens.
 

Un dispositif semblable avec 6 repetitions pour pouvoir interprdter
 
les rdsultats obtenus en milieu paysan fut mis en place A la station
 
de Nioro.
 

En 1983, l'agronome expatrie a initid une approche syst~mes agraires
 
avec les 6tapes suivantes: (1) Ddcoupage du Sud Sine-Saloum en petites
 
rdgions en s'appuyant sur les connaissances disponibles (densitds de
 
population, structure du milieu physique, pluviomdtrie, histoire
 
agraire rdcente); (2) Choix de deux petites rdgions se retrouvant dans
 
la Communautd Rurale de Kaymor; (3) Pour chacune de ses petites
 
rdgions, choix d'un village: Ndimb Taba representant les sols de
 
glacis et de formation alluvionnaire et Darou Khoudos reprdsentant les
 
sols do plateaux cuirassds; (4) Ces deux villages ont fait entre 1983
 
et 1985 l'objet des dtudes ci-apr&s: histoire de l'occupation du
 
terroir; recensement des concessions, des dquipements et du cheptel;
 

e
analyse pluviomdtrique; carte morphop6dologique au 1/20.0006m et
 
carte des unitds de paysage au 1/10 .0 006me; cadastre foncier au
 
1/1 0.0006me d'apr&s une couverture adrienne r6alis6e en 1983, at
 
parcellaire des cultures sur 4 ans avec pour 1984 un suivi des
 
pratiques culturales, de l'utilisation de la main-d'oeuvre, du
 
matdriel de culture et du cheptel de trait. L'ensemble des donndes
 
collectdes ont dt6 saisies au centre de traitement informatique de
 
l'Universitd de Montpellier et ont fait l'objet d'une premiere .alyse
 
cartographique en 1985.
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Parall~lement A ce travail, l'hydropddologue et le malherbologue ont
 
procddd en 1983 et 1984 A une dvaluation de l'occupation des sols en
 
comparant une 6tude floristique de 1940, une 6tude des pdturages de
 
1973 et les photos adriennes de 1973 et 1983. Pour le malherbologue,
 
l'objectif 6tait de caractdriser ldvolution du couvert vdgdtal,
 
d'identifier des especes utilisables pour la regendration ot les
 
amdnagements anti-6rosifs. Cc travail fut compldt6 en 1184 et 1985
 
par des 6tudes floristiques sur le terrain. L'hydropedologue ddsirait
 
6tudier les phdnomdnes de ddgradation du milieu avant de choisir des
 
bassins versants, pour l'6tude des processus et des tests
 
d'amdnagements. Les bassins versants de Ndimb Taba et de Keur Dianko
 
dans la Communaut6 Rurale de Kaymor font l'objet d'un suivi
 
hydropddologique en collaboration avec une equipe de I'ORSTOM basde A
 
Dakar.
 

Une enqudte sur le node de gestion et la carri6re des animaux de trait
 
a dt6 mende en 1983 dans les 2 villages. Un recensement du cheptel 
bovin extensif et une enqu6te sur le parcage ont 6t6 men6s par le 
zootechnicien. Un suivi zootechnique do 11 des 19 troupeaux recensds 
a ensuite ete mis en place en 1984. Il a dt6 dlargi en 1985 A 9 
villages soient 1000 t6tes de bovins. L'informatisation du traitement 
des donndes est en cours. Les ovins et caprins ont 6t6 exclus car 
deux autres programmes du LNERV (Alimention du Bdtail Tropical et 
Pathologic des Petits Ruminants) interviennent dans la m6me zone et 
suivent les ovins et caprins et l'utilisation des piturages.40 

La Deuxime Phase: Le Programme RSP
 

En janvier 1984, la ddcision fut prise de d6marrer un programme RSP.
 
Certaines des activit6s du programme coordonn6 furent maintenue et
 
regroup6s dans un programme pluridisciplinaire d'6tude et
 
d'amdnagement des bassins versants. L'equipe RSP prdpara un guide
 
d'entretien et il fut d6cide de so limiter dans un premier temps A la
 
Communautd Rurale de Kaynor en attendant la solution des probldmes
 
logistiques. En fait deux mdthodologies furent mises en oeuvre
 
paralllement.
 

Cependant au lieu de participer aux enqudtes exploratoires, les
 
agronomes poursuivirent le travail d6jA entam6 suivant toujours la
 
mdthodologie exp6riment6e sur la culture cotonniere. Cette
 
mdthodologie combine des enqudtes morphopddologiques A diff6rentes
 
dchelles, des enqu6tes socio-dconomiques et historiques et des
 
enqudtes agrotechniques pour comprendre les facteurs d'elaboration du
 
rendement et proposer des solutions d'amlioration de la production.
 
Sa mise en oeuvre partielle dans le cadre du programme coordonnd avec
 
les enqu6tes agrotechniques sur 200 parcelles A Thyssd-Kaymor et
 
Sonkorong, et les 6tudes men6es entre 1985
1984 et sur Darou Khoudos
 

40Deux autres dtudes ont 
6Ct men6es. Bien quo s'intdgrant au
 
programme, il s'agissait plut6t do permettre A deux chercheurs de 
rdaliser leurs mdmoires do recherche pour lour titularisation. 
L'dconomiste a rdalis6 une dtude do strategies do production sur 30 
exploitations. Le sociologue a realise une etude sur les relations 
entre la segmentation des groupes familiaux, l'h6ritage des facteurs
 
de production et la production agricole.
 

http:piturages.40
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et Ndimb Taba, montrt la complexit6 de la m6thodologie et le cocit des
 
moyens ndcessaires A sa mise en oeuvre: personnel de terrain,
 
capacitds d'analyses dd laboratoire, logistique, moyens de calcul
 
informatique. Cette mnthodologie requiert des chercheurs ayant une
 
certaine exp6rience et au vu des analyses ddjA faites, elle n'est pas
 
n~cessaire pour arriver aux r6sultats obtenus.
 

D'autre part, et c'est ce qui a 6t6 A l'origine det conflits au sein
 
de l'6quipe, la m~thodologie telle que mise en oeuvre effectivement
 
par l'agronome, agropddologue de formation, privdlgie cette dernibre
 
discipline et lui infdode toutes les autres. 
Le d6saccord persistant

s'est traduit par le depart de l'agronome en fin 1985 et son
 
remplacement.
 

La direction du d~partement porte une responsabilit6 dans cette
 
affaire et il faut remonter au projet Unitds Expdrimentales pour la
 
comprendre. Un des constats des expdriences de remembrement menies
 
dans ce projet etait que les processus de ddgradation du milieu
 
menaqaient A terme les bases m~mes de la production et rendaient
 
inefficaces les techniques am6liorees proposdes aux paysans. 
 Il
 
fallait donc intervenir A d'autres niveaux (bassins versants ou
 
villages) et proposer des regles de gestion des ressources, des
 
techniques d'am6nagement compldmentaires aux techniques au niveau de
 
la parcelle pour recr6er un nouvel 6quilibre. Tous les chercheurs
 
francophones au sen du departement dont ceux qui avaient travailler
 
dans le projet U.E. partageaient cette orientation. Les propositions
 
de lagronome les seduisaient donc au d6part. Il fut ddcid6 de les
 
tester dans le cadre du programme coordonn6. Cette orientation fut
 
aussi retenue lors de latelier de l'H6tel Diola, mais il n'y eut pas

de discussion approfondie sur la methodologie et sa faisabilit6. 41
 

Un autre 61ment aggravant du conflit a 6t6 la tentative de IIRAT
 
d'exercer un leadership sur les recherches agricoles dans la r6gion.
 
En 1984, 
cet organisme proposa A I'ISRA et A la SODEVA d'dlaborer un
 
projet recherche-developpement pour la region qui serait financd par

la France pour une premiere phase de cinq ans. Les procddures de
 
gestion, de programmation et de suivi 6valuation suggdr~es par I'IRAT
 
en faisaient un projet autonome au sein de 
IISRA. L'IRAT ddsirait
 
aussi regrouper tous ses chercheurs bas~s A Bambey et a Kaolack dans
 
ce projet et pr6conisait lapproche dvoqude ci-dessus. Apr~s deux ans
 
de discussions, le projet a 6t6 abandonn6.
 

Cest donc pour lessentiel une partie de l'quipe, le sociologue,
 
l'conomiste et le zootechnicien, qui a pr6pard les enquites explora
toires. Ces trois membres de l'quipe r6aliserent des enquites

exploratoires de mai 1984 A mars 1985 en deux passages dans la
 
totalitd des villages de la communautd de Kaymor apr~s des discussions
 
avec les agents de la socitd de vulgarisation. Les problbmes
 

41Lors du s~minaire sur fa recherche agronomique pour les
 
paysans, lagronome donna pour la premiere fois un expos6 complet de
 
sa ddmarche, des mdthodes et techniques de recherche A utiliser.
 
L'exposd impressionna mais presque tout le monde resta sceptique sur
 
sa faisabilitd et sur la n6cessitA de recourrir A des m~thodes aussi
 
lourdes.
 

http:faisabilit6.41
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prioritaires retenus furent l'approvisionnement en intrants et la
 
constitution des sections villageoises des coopdratives, les cycles
 
des varidtds et la rdduction des pdturages.
 

Cinq villages furent selectionnds sur la base de l'anciennetd du
 
peuplement, de lethnie, des sols et de la topographie. Une enqute
 
par questionnaire sur les 235 concessions des cinq villabes fut
 
effectude entre mai et juin 1985. Les donndes collectdes porterent
 
sur la population, les facteurs de production, les production
 
vdgdtales et animalos et l'organisation du travail. Les retards
 
imprdvus dans lacquisition du materiel informatique et la non
disponibilitd d'un specialiste empdcherent le traitement de cette
 
enqudte qui n'a 6td termind qu'e'& 1987 grAce A 1 aide du CIRAD. Les
 
enqu~tes et les essais suivants furent neamoins mis en place.
 

De 1985 A 1987 malgre les difficultds rencontrdes, ldquipe a mend les
 
enqudtes et essais suivants:
 

(i) Le suivi zootechnique commenc6 en 1984 se poursuit. Le
 
zootechnicien a 6t6 nomme chef du CRZ de Kolda en f6vrier 1987 mais
 
continue A participer A ce suivi second6 par un jeune zootechnicien
 
affectd A Kaolack en juillet 1987.
 

(ii) Des enqu6tes ont porte en 1985 sur les sections villageoises
 
mises en place en 1983 dans la Communautd Rurale. Les problmes
 
identifi6s ont 6tc le manque de moyens surtout financiers, la non
 
implication des populations concern6es dans la mise en place des
 
sections, lacces tres limit6 de certaines catdgories de producteurs
 
aux services rendus par les sections, le manque dinformation et la
 
taille des sections.
 

En 1986/87 1'investigation a port6 sur 30 sections villageoises des
 
r6gions de Fatick et Kaolack tiz6es d'un 6chantillon al6atoire de 60
 

sections. 42 Le choix de ce sous-6chantillon a 6t6 effectud sur la
 
base des criteres ci-apres: la repr6sentativit6 geographique; la
 
taille; lethnie; et, le taux de remboursement du credit semences en
 
avril 1986.
 

Ces informations 6taient tirdes de 1enqu6te inen6e sur l'chantillon
 
de ddpart. Deux questionnaires d'enqu6te, l'un adress6 aux prdsidents
 
et membres de comitds de section, lautre A des paysans choisis au
 
hasard (10/section), ont servi I recueillir les donn6es. Parallle
ment, une enqu6te plus d6taill6e sur les sections villageoises de la
 
Communaut6 Rurale de Kaymor a etudie la gestion du credit semence.
 
Elle laisse apparaitre le poids des rapports sociaux et des liens de
 
parent6 sur le mode de distribution des semences.
 

(iii) En 1985/86, le sociologue et 1'6conomiste ont mene auprds
 
de 173 paysans (chefs d'exploitation, dependants inarids, ddpendants
 
cdlibataires, fernies) membres d'exploitations agricoles choisies au
 
hasard dans les cinq villages recens6s en 1984, une enqufte sur le
 
mode d'approvisionnement en semences et engrais et sur les reactions
 

42Cet dchantillon fait lobjet d'une etude sur lapprovision

nement des producteurs en intrants par un economiste du BAME.
 

http:sections.42
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et strat6gies face aux mesures prises dans le cadre de la NPA.
 
L'enqu~te sur les intrants a 6td reconduite en 1986/87 sur un
 
6chantillon de 351 exploitants tirds de la liste des exploitations
 
adh6rentes des 60 sections villageoises des r~gions de Fatick et
 
Kaolack.
 

Parallblement et depuis 1985, le sociologue aide le spdcialiste des
 
amdnagements A organiser et animer les paysans du village de Ndimb
 
Taba retenu pour des etudes et des essais d'amdnagement de bassins
 
versants.
 

Le suivi des pratiques culturales en parcelles paysannes.
 

Apr~s les enqu6tes exploratoires, quatre exploitations ont dtd
 
choisies en 1986 dans deux villages tr~s contrastes de la Communautd
 
Rurale. Le choix est base sur les 3tructures de production, la
 
surface agricole utile, les types de sol exploites, le nombre
 
d'actifs, le mat6riel, le cheptel do trait et le b~tail.
 

Chaque parcelle do ces exploitations a fait l'objet d'un suivi des
 
opdrations culturales avec un triple objectif:
 

-definir les strat6gies d'occupation et de gestion des terres
 
(culture, sol, itineraire technique, syst6mes de culture et de
 
production).
 

-ddfinir ainsi, les syst6mes de culture intensifs actuels et
 
estimer le niveau des intrants (fumure organique, min~rale) et
 
l'investissement en travail. L'objectif final dtant de proposer

des ameliorations techniques adapt6es A quelques situations
 
primordiales pour le village, et d6terminer les conditions
 
socio-economiques de ces changements.
 

-etudier l'impact do la variabilit6 du milieu (place dans la
 
toposdquence, type do sol, pluviomdtrie) et des diffdrents
 
itin~raires techniques pratiquds.
 

Deux cent trente deux (232) parcelles rdparties comme suit ont 6t6
 
suivies:
 

Mil Arachide Sorgho Mais 
Sur Sols de Glacis et Terrasse 
Alluviales (Ndimb Taba) 40 39 - 8 
Sur Sols de Plateau Cuirasses 36 45* 38 26
 
(Darou Khoudoss)
 

*(Sulvi absur6 par le phytotechnicien du Programme Arachide basd A
 
Kaolack.)
 

Toutes les parcelles de sorgho et de mais des deux villages ont ainsi
 
dtA suivies, afin d'avoir un 6chantillon suffisamment large pour
 
pouvoir analyser les rendements.
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Essais comparatifs de diff~rentes vari6t6s am6lior6es de mil, sorgho
 
et mals et des vari6t~s locales (semences des paysans).
 

Ii s'agit de tester, en conditions paysannes, des varidtds am6liordes
 
de mil, sorgho et mais qui en majoritd se sont rdvdl6es plus
 
performantes en milieu contr616 et sous culture intensive, que les
 
varift6s traditionnelles.
 

Du mil et du sorgho ont d6 testds sous deux niveaux de fumure: sans et
 
avec engrais A la dose vulgarisde (150 Kg/ha de 0-15-20 + 100 Kg
 
d'urde). Les varidtes de mil choisies sont IBV 8001, H 766, Cam 8301 et
 
Souna III et celles de sorgho; SSV3, SSV6 et CE 145. Ces varidtds ont
 
dtd s6lectionnees surtout pour leur cycle court infdrieur A celui des
 
varidtds traditionnelles. Pour le mais, l'hybride varidtal HVBI, les
 
vari~t~s respectives QPM, JDB, synthdtique C et le t~moin local ont 6td
 
compards. Les deux sites d'implantation du mais on culture de case et
 
en plein champ ont 4t6 retenus au niveau do chaque village.
 

Sur le premier, de 1'engrais minral a 44 apport6: 150 Kg de 0-15-20 et
 
100 Kg d'ur6e sur une partio de l'essai l'autre ne recevant pas de 
fertilisant mindra] (niveau paysan). Sur le second site (mais plein 
champ) deux formules d'engrais, la 0-15-20 et la 8-18-27, ont 4t6 
appliqu4es A raison de 150 Kg/ha + 100 Kg/ha d'ur6e. L'objectif est 
d'6tudier les possibilit6s de reduction des apports min6raux vulgarisds 
en culture de plein champs ou d'augmenter leur efficacitd sur une 
rotation mil-arachide, par des apports d'l,5 A 2t/ha de poudrette de 

6
 
1
parcage en re ann6e, sans localisation, en enfouissement de cette 

mati~re organique. Cette technique d'6pandage est tr~s proche de la 
pratique actuelle des agriculteurs. 

Essai: d'6conomie d'engrais par des apports de fumier.
 

Un essai factoriel A trois niveaux de fuiner (0-1,5 - 3,Ot/ha) crois6 b
 
trois niveaux d'engrais (0-75 Kg 0-15-20 1 50 Kg d'ure) a dt6 mis en place
 
en 1986, dans chacun des deux villages.
 

Cs essais ont 4t6 illstalls A Ndimb Taba sur glacis subactuel non 
zuirass~s et sur glacis d'4pandage donc sur un sol profond, la parcelle 
nayant jamais 6t6 ni parqu6e ni f1umle; do m6me qu'A Darou Khoudos oO a 
6t6 choisi une parcelle en sol sablo-limoneux sur formation dunaire. 

Pour aider A un choix judicieux parmi les differentes formules propos6es par 
la recherche, an essai comparatif de diff6rentes combinaisons d'azote et de 
phosphore a 6t6 install4 dans le syst-moe mil-arachide en sol sableux sur 
glacis subactuel. C'est un essai factoriel comprenant trois niveaux
 

d'azote: 0,22 et 44 unit6s/ha.
 

La Troisifme Phase
 

En 1986, il 6tait prfvu d'largir ls activit6s du programme A une deuxieme
 
zone agricole. Le pays Serere et plus exactement la Communaute Rurale de
 
Ngayokh~me avait 6t6 retenue pour cette extension. Des chercheurs de
 
IORSTOM y ont mend dans les ann6es 1965, des 6tudes monographiques tres
 
d6taill.6es et en 1985, certains de ces chercheurs ont entrepris dans la m6me
 
zone Lne dtude pour analyser l'6volution des systemnes agraires sur cette
 
p6riode de vingt ans. L'6quipe RSP pouvait mettre A profit le diagnostic
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fouilld 6tabli par ces chercheurs pour d6buter ses recherches dans une
 
situation agricole diff6rente de celle de Kaymor. Auparavant, il fut
 
demand6 A l'dquipe de procdder A des enqudtes exploratoires sur les parties
 
centre et ouest de la rdgion pour arriver A un zonage complet de la r6gion
 
sur deux ou trois ans. Apr~s avoir ddbutd ces enqu6tes exploratoires,
 
ldquipe dut arr~ter pour des questions de disponibilitd de v6hicule et de
 
carburant mais aussi de charge de travail trop dlevde pour les agronomes.
 

Les deux agronomes prdvoient cette ann6e d'dtendre leur suivi agronomique et
 
les essais varitaux sur deux villages de la Commrunautd Rurale de Ngayokhdme
 
avec l'appui d'un agronome de I'ORSTOM.
 

Le depart de l'economiste et du zootechnicien en ddbut 1987 remet en cause
 
toute recherche pluridisciplinaire. La direction envisage de limiter le
 
programme aux recherches agronomiques et zootechniques et d'envoyer le
 
sociologue en formation complmentaire avant de reddmarrer en 1989.
 

3. Ressources humaines
 

Le Tableau 3.10 presente le personnel pr6sent dans le programme de 1982 A
 
1987.
 

La mise en place de le'quipe s'est faite entre 1982 et 1983. Mais A cause
 
des m6moires de confirmation, la disponibilit6 des chercheurs est r6duite
 
jusqu'en mi-1984.
 

Au d6part en 1986 de lagronome sdnior expatri6 est remplacd par un jeune.
 
Ainsi l'quipe se trouve enti~rement constitude de chcrcheurs ayant quelques

anndes d'expdrience professionnelle. En 1987, le zootechnicien nomm6
 
coordonnateur du programme en 1985 est affecte et l'6conomiste quitte
 
I'ISRA.
 

L'dquipe a dt6 constituce avec des chercheurs formds dans diffdrents pays

(Italie, France, Etats-Unis, Maroc). Cependant elle a pu disposer
 
d'excellents techniciens sup6rieurs, techniciens et observateurs. Presque
 
tous ont une exp6rience professionnelle d'une dizaine d'anndes.
 

4. L'Organisation et la coordination des activitds de recherche
 

Trois probl~mes essentiels ont rendu impossible toute organisation ou
 
coordination:
 

1) Les divergences dans les approches et les mdthodes au sein de
 
l'dquipe on 6td permanents.
 

2) L'incapacitd nans laquelle la direction s'est trouvde A partir de
 
1984 d'assurer une supervision efficace des programmes de recherche 
en est
 
une des causes. Les interventions ponctuelles ne permettaient pas une
 
analyse approfondle des probl6mes et la definition de solutions. 
 Les
 
directives donndes ont en fait contribu6 A accroitre l'incohdrence du
 
programme et A accroitre la charge de travail au-delA des ressources et des
 
comp~tences de l1Cquipe.
 

3) La non-disponibilit6 frdquente et les difflcultds d'acc~s aux
 
ressources.
 



TabLeau 3.10. Persornel - Koolack (Sin,-Satoum) Ec uipe Syst&es 

1982 - 1987 

DISCIPLINE DIPtCL(E STATUT 1982 1983 1984 1985 1986 1987 OBSERVATIONIS 

CaERCHERS 

Agronome Doct./DEA EXP 2 7 Poste vacante de 2/86 A 7/86. 

Agronome DEA SEN 11 

Economiste NSc. SEN 3 2 D6part ISRA. 

Sociotogue KA SEN 6 

Zootechnicien DEA SEN 8 3 Affect6 CRZ-KoLda. 

TECHNICIENS 

Technicien ITA SEN 

Technicien 6 

OBSERVATEURS %0 

Observateur ATE 11 

Observateur I_ 7 

Observateurs (4) 

Observateurs (2) 1_ 

SECRETAIRES ET CHAUFFEURS 

Chauffeur 3 6 Affectd. 

Chauffeur 

Secr~taires (2) 

L6gende: EXP = ExpatriA; SEN= National; N. N' = Pdriode de pr~sence; N' = Mois d'arriv(e/d&part 
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La repartition des tAches do gestion et d'intendance entre le coordonnateur
 
du programme et les autres menbres de l'6qutpe n'a pas fonctionn6 
efficacement. Chaque tAche n6cessitant des procedures administratives
 
longues et incomprhensibles, les chercheurs les ont abandonn6s 
au seul
 
coordonnateur ainsi pdnalisd dans ses tAches d'animation scientifique et de 
recherche. Les rdunions hebdomadaires ont 6td rendues difficiles par lA
 
s6paration physique des chercheurs. Elles ont W essentiellement
 
consacrdes A discute' des probl~mes de gestion, de noyens et A se rdpartir
 
la trdsonerie eL non A la plazification du travail. 

Ce fonctionnement sdpard sest r6percut6 dans 1'ex6cution du travail sur le 
terrain. Les agronomes ont pratiquement mobilis6 le personnel de terrain ot 
les techniciens entre la prOparation do la campagn agricole ot los 
recoltes. Lo zootechnicien a pu disposer d'un agent technique d'61evago en 
permanence et d'un ing6nieur des travaux A partir do M.85 alors que le
 
sociologuo et I'6conomisto ont do so partager un onquteur le plus souvent 
et donc faire eux-mdmes Mcurs unquC tes, I.e mauvais 6at des v6hicules ot 
aussi des mobylettos a contrailit lUs Ciercheurs, a 1'exception do Vagrono,e 
expatri6 disposant de son propre yohicule, A rogrooper sys"tmatiquement 
leurs visites our le terrain et ceia do faqon ioefficace. 

5. Los liaisons liv.aos-vtlgiri,;at ion-rochorchi, 

La Collaboration au Sein de I'ISRA
 

Entre les chercheur, do 1'equipe, sys Ime et les chercheurs thematiques la 
collaboration a Me bowliO. 'roos avant fait partie du programme coordonnd al 
d6part, des roelations do tLavail so soot instani6es. Les locaux, 10 lieu de 
recherche et los moyens ont Wt-d00 r&gle g6nilrale partag6s. Pour garder la 
coh6rence des acLivitLs, tn mme chorcheour a t' coordonnateur des deux 
programmes jusqu'en 1987. Stir lW terrain cepondant il s's t constitud des 
liaisons en petits groupes variables suivant es activitLs: entre le 
spdcialisto des am6nagoments et lo sociologue, onrte I'agronom, le 
sp6cialiste dos am6ragmeent:s et le I alherbologue, ont re le :ootechnicien, le 
sociologue et l'.conom iste oL ofinl entre les doux derniecs. 

Les relations avoc les cherchvturs des autres d6partements de P ISRA ont 6t6 
une des faiblessps du programme. Avec les programmes plantes, il avait dt6 
d6cid6 d evaluer ensemble lUs nouvo]les varidts e mi1, sorgho, mais et 
arachide, ce qui n'a pas 0d rNalisd car los programmes concernes n'ont pas 
rdajust6 lours activitas on consquonce et ont manqtu6 de moyens pour cola.
 
Los programmes so rgho ot arachide ont cependant manifes ta un certain 
intdrdt. 

Avec les chercheurs des doux programmes du D6partemont Productions Animales 
qui avaient Aeds pousses A simplanter dans la zone do Kaymor, los 
collaborations so sont limit6es A des discussions informelles et des 
6changes de rapports, L.e failt qu'en dehors de trois cherchours travaillant 
sur larachide, il n'y ai que des cherchours du d6partement A Kaolack, est 
sans doute un handicap mais n'e:st pas une raison suffisante. En fait ces 
programmes plantes ont et gardent letrs propres r6seaux on milieu paysan. 

La Collaboration avec les Paysans
 

L'implantation do 1'ISRA dans 
la zone do Kaymor depuis 1968 et la pr6sence
 
de personnel de terrain qui y habite et y travaille pour certains depuis
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quinze ans a cr66 des relations excellentes avec les paysans. Ces derniers 
ont l'habitude des enquftes, des essals et n'hdisitent pas A discuter ou 
solliciter les chercheurs. L'i4quipe RSP n'a cependant mis en place aucune 
proc6dure d'interaction avec les paysans. Les relations sent r6guli6res 
mais informelles. Les essais de fertilisation ont 6t6 mens suivant des 
protocoles assez rigides; les paysans devant s'engager A les respecter. En 
1987, les chercheOUrs n'ont pas retenu les paysans qui 1 anne pr6cddente 
n'avaient pas respectos le protocole. l.es essais varidtaux ont laiss6 une 
plus grande souplesse aux paysans et le sociologue a pu organiser en 1986 
des visites des essais avec des groupes de paysaiis. Ma is cela na pas 
permis une vritable Avwloation par los paysais. 

La r6flexion m4thodologique mene en 1984 sur In piAms prddiagnostic
diagnostic aurait do te uivie d'tne rA flexion sur la participation des 
paysans, des vulgarisatcurs e.t des aut-re; rechercies de fa;oii A ddboucher 
des propositions do procedur..; e lt atutiliser palr les chercheurs.itcanisme. 
Cotto rdflexio ti'a finalllilt p.is ett orgalisde. 

La Collaboration avec la SODEVA 

Au moment de 1a prparal on du progralme RSP on 1983 at surtout on 1984, des 
discussions posAtive; out vt, lnivs avec L' qtipe r-gionale de la SODEVA. 
Ils avient particip, tols A au moin.sii d; smiiaires do rormation du 
dpartement et mnanifes;toafet un ci thousi osme A travoiller avec 1' quipe RSP. 
Des tourn6es communes ont 6t faites, Mais progress ivmeit:, les r1ductions 
successives do personnel vt do financement ot. emp echl tute collaboration. 

VI. LE PROCAMME RSI' I)F.lTA DI FLEJ:IIVE SENE;Al 

Le programme RSP pour In vale du fleuve a coiillecA A Atire dlabord en 1982 
mais n'a ddmarr& qu'-n 1984. L.'analyse du programme est prec(die d'une 
prdsentation de la v. 1 lee t t plus particul iArement de son delta atfleive 
des politiques de recherche t de developpement agricol s qui y sont men6es. 

A. la Vall6o du Fleuve Sinigal e In Delta 

1. Aspects phys iq ues t- cli hiat iques 

La rdgion du Fleuve a tn climat tropical sec caract6ris6 par une opposition 
tranchode doux saisons qui sont ddterminantes des systimes agricoles 
traditionnels: cultures pluviale d'hivernage sur Dideri, ctiltures de ddcrue 
de saison sWche dons les cuvettes. Sur le littoral de Saint-Louis, le 
clinat est subcanariei, plus ou moins maritime dans lA Delta et trhs 
continental on amont. 

Le fleuve s' tend sur 700 km et son bass in versant a une superficie de 
1'ordre de 335 000 km2 . 11 est possible do distinguer trois zones: 

a) la Haute Vallee en amont de Bakal o6 so renccntrent les affluents "le 
Bafing, le Bakoy et lo Faldim; 
b) la Vallde proprennt dite d'une largeur moyenne de 15 kilom6tres et 
qui forme ua arc de cercLe de 400 kin. Suivant la hauteur de la crue, le 
lit majeur inond6 pout reprdsenter plus de 500 000 ha de terres 
alluvionnaires cultivables; 
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c) le Delta, en aval de Richard-Toll, vaste zone d'inondation d'une
 
superficie de l'ordre de 250 000 ha.
 

La pluviomdtrie qui varie entre 500 et 800 mm selon les zones, est trbs
 
irr6guli6re. En tenant compte de la tempdrature et de la pluviomdtrie, on
 
distingue habituellement trois saisons: (i) la saison s~che humide ou
 
hivernage, c'est la saison des pluies; elle s'6tale de mi-juin A octobre;
 
(ii) la saison s~che froide; elle s'dtale de novembre A mi-mars; (iii) la
 
saison s~che chaude, c'est la pdriode des grandes chaleurs et des vents secs
 
(harmattan); elle s'dtale de mi-mars A mi-juin.
 

La crue par son intensit6, sa date et sa dur6e ddtermine toute la vie
 
agricole du bassin du fleuve S~n6gal. Son contr6le par la construction des
 
barrages de Diama et Manantali est gendralement consid6r6 comme la base du
 
d6veloppement 6conomique de cette rcgion.
 

Les terrains de la vallde proviennent de ddp6ts alluvionnaires transportds
 
par le fleuve. Le bassin versant est composd de terrains primaires 
assez
 
pauvres. Quant au Delta, il est form6 de ddp6ts 6oliens m6ls aux
 
alluvions.
 

En partant de l'une des rives du fleuve vers le Dieri, c'est-A-dire des
 
terrains inond6s vers l'intdrieur, on trouve d'abord les Fondds qui sont les
 
terres les plus dlev6es dans le Walo (c'est-A-dire dans la vall~e du fleuve
 
proprement dite), puis les Togucris (qui forment en gdndral des ilots dans
 
le Walo), et les Hollald6s qui pr6dominent.
 

2. La population
 

En 1985, la population de la region de St-Louis dcait estimde A 651.440
 
habitants. 43 La densit6 au km2 est de 14,8, mais on note une grande
 
disparit6 entre les trois d6partements: 43,6 habitants au km2 A Dagana, 13,4
 
A Podor et 8,4 A Matam. Dans le Di~ri, cette densit6 peut descendre par
 
endroit A 2 habitants/km2.
 

La population rurale represente 73% de lensemble regional. Les diff6rentes
 
ethnies sont les Toucouleurs, prdsents surtout dans la Moyenne Vallde
 
(Podor, Matam), les Wolofs dans le Delta (Dagana), les Soninkds dans la
 
Haute Vall~e (Bakel), les Peuls dans le Delta et dans le Didri, les Maures
 
dans le Delta et la Moyenne Vall6e.
 

Une forte proportion de la population active (surtout les hommes de la
 
Moyenne et Haute Vallde) s'dtablit de fagon permanente ou temporaire dans
 
d'autres r6gions du pays, ou dans d'autres pays d'Afrique et m~me d'Europe.
 

3. L'Agriculture
 

Les cultures pluviales se pratiquent sur les sols sableux. Elles sont tr~s
 
al6atoires en aval de Thilogne (zone A pluviom6trie infdrieure A 400 mm).
 
Les cultures pratiqu6es sont le petit mil, le nidb6, le bdrdf (en
 
association); en amont de Matam, on trouve quelques champs de mais et de
 

43D'aprbs la Direction de la Statistique Rdgionale: actualisation
 
des rdsultats du recensement de 1976 par un coefficient de ponddra
tion.
 

http:habitants.43
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sorgho. Les estimations faites sur les superficies emblavdes sont tr~s
 
imparfaites: 10.000 A 30.000 ha. 
Les cultures de ddcrue se pratiquent en
 
saison s~che froide dans les cuvettes de d~cantation, aprbs le retrait des
 
eaux. Le sorgho est le plus 
souvent associ6 au nidb6. Les superficies

cultivdes couvrent en moyenne 55.000 ha avec un rendement moyen de 450
 
kg/ha, mais'sont fortement li6es A l'ampleur de la crue.
 

D'introduction r6cente, les cultures irrigudes se 
sont implant~es du fait de
 
la stabilit6 de leur production. Les cultures pratiqudes sont le riz, la
 
tomate, le mais, lp sorgho et les cultures maraich6res.
 

Tableau 3.11. Superficies Am~nagdes sous Contr6le
 
de la SAED aui1 erJuillet 1984 (ha)
 

D61gation Grands Am6nagements PIV TOTAL
 
Amdnagements Intermndiaires
 

Dagana 10.564 595 
 1.717,5 12.876,5
 
Podor 
 972 685 5.701,7 7.358,7
 
Matam 
 - 5.091,5 5.091,5 
Bakel - 1.466,5 1.466,5 

Total SAED 11.536 1.280 13.977,2 26.793,2
 

L'6levage a toujc'irs occupd une part importante dans les syst~mes de
 
production des agriculteurs du fleuve, grAce aux disponibilit6s en eau douce
 
en saison s~che et aux pAturages de d6crue.
 

Cet 6levage a beaucoup souffert de la s6cheresse, les effectifs ont dt6
 
fortement rdduits et les 
mouvements de transhumance limitds.
 

Il existe peu de donnes fiables sur les effectifs. L'6quipe syst&mes a
 
effectu6 des comptages; les rdsultats sont donnds au Tableau 3.12.
 

Tableau 3.12. Effectifs du Cheptel dans le Delta (1985)
 

Esp~ces Bovins 
 Petits Asins Dromadaires
 
Ruminants 
 et chevaux
 

Effectif 30.000 20.000 
 3.000 600
 

4. L'Exploitation agricole
 

Les caractdristiques des exploitations agricoles sont li6es A la fois A leur
 
situation gdographique et A l'ethnie (organisation sociale).
 

La taille. Les 6tudes mendes par Caneill et al. (1980) donnent les
 
effectifs au Tableau 3.13.
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Tableau 3.13. Population Totale et Active des Exploitations
 
Agricoles du Fleuve (1980)
 

Effectif Total Actifs 

Moy. Mini. Maxi. Moy. Mini. Maxi 

Moyenne Vall~e 10,9 4 28 7,2 1 21 
(Toucouleurs) 

Delta (Wolofs) 9,5 2 22 6,0 1 8 

Suivant la situation gdographique, le poids accord6 A chaque culture
 
diffdre, de mme que les spdculations retenues. Dans le Delta, les cultures
 
irrigu6es sont le riz, la tomate et le maraichage; dans la Moyenne Vall~e:
 
riz, mais, sorgho et cultures maraich~res A petite dchelle. Les cultures de
 
d6crue dans le Delta ne sont reprdsent6es que par le taak (maraichage
 
traditionnel plus ou moins associ6 A des cultures tempdrdes au bord des
 
marigots).
 

D'autres syst~mes de production peuvent 6tre rencontres dans la rdgion:
 

(i) Les syst~mcs associant cultures irrigudes et syst~mes d'dlevage. On
 
les rencontre surtout dans le Delta, dans les villages n'ayant pas acc~s au
 
Didri.
 

(ii) Les syst~mes associant cultures traditionnelles et 6levage dans les
 
villages nayant pas acc~s aux p~rimtres irrigu6s, mais va il existe un
 
potentiel irrigable pas encore mis en valour.
 

5. Contraintes principales
 

L'utilisation a!gricole de la vall6e doit tenir compte des variations
 
annuelles des inondations et des inconvdnients climatiques et
 
particuli6rement des fortes variations thermiques, des vents dess6chants
 
(forte 6vaporation) et de la pluviom6trie aldatoire. Un certain nombre de
 
facteurs p~dologiques limitent la production agricole: salure, permdabilit6
 
soit insuffisante, (1ollald6) soit trop importante (Didri), conditions
 
rdductrices sdv~res lors de la submersion, forte acidit6, faible niveau de
 
fertilit6 min~rale. A cela s'ajoutent les probl~mos de la disponibilit6 de
 
vari6tds adaptdes aux conditions pddoclimatiques, les probl~mes de
 
protection phytosanitaire et de la mise au point de techniques culturales
 
appropries et compatibles avec les moyens des paysans.
 

Enfin, il y a le probl6me du coCit ces intrants agricoles (gas-oil, engrais,
 
pesticides, etc.), de la gestion dc l'eau et de la commercialisation des
 
produits agricoles et des productiovs animales.
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6. Politiques et projets de ddveloppement
 

Diffdrents documents officiels d6finissent la politique aricole du
 
gouvernement sdndgalais pour la vallde du fleuve Sdn6gal. 
 Dans le cadre du
 
Plan CUrdalier la surface des terres amdnagdes devrait passer de 21.000 ha
 
(surface actuelle) A 81.000 ha en lan 2000, affectde 
surtout aux crdales.
 
La double-riziculture et les rendements seraient accrus 
(de 3,5 t/ha A 5,5
 
t/ha pour le riz irrigud; de 2 t/ha A 4 t/ha pour le mais).
 

La diversification (considdrde comme objectif secondaire) concernerait le
 
mais et le sorgho et les cultures maraich~res: tomate, oignon et pomme de
 
terre.
 

Il est 6galement prdvu de ddvelopper les cultures pluviales dans les zones
 
favorables (Moyenne et Haute Vallde) et les cultures sur le Didri
 
(irrigation par aspersion). En raison de la priorit6 donnde au barrage de
 
Manantali pour la production d'dlectricitd, les cultures de ddcrue devraient
 
disparaitre A terme.
 

L'intensification de il'6evage (embouche, production laitibre) serait basde
 
sur l'utilisation des sous-produits agricoles et agro-industriels et les
 
cultures fourragAres en s'appuyant sur des exploitants privds et les
 
exploitations familiales.
 

Ii est prevu dans le domaine forestier de reboiser les d6pressions

inondables et non amenageables, de regdn6rer les for~ts class6es, de mener
 
des opdrations de reboisement dans les pdrim~tres irrigu6s et de soutenir
 
les actions de reboisement communautaire.
 

La Nouvelle Politique Agricole (NPA) a aussi retenu: le transfert de la
 
gestion de l'eau et d'une partie de l'entretien des p6rim&tres aux
 
groupements de producteurs; le transfert A des groupements et A des petits
 
entrepreneurs privds des travaux motorists; le transfert A de petites

entreprises sp~cialisdes de l'entretien des amdnagements et de la
 
maintenance du matdriel agricole.
 

7. Les structures de vulgarisation
 

La SAED, socidtd rdgionale chargde du developpement agricole de la r6gion, a
 
6t6 cr~de en 1964, pour d6velopper la riziculture dans le Delta. En 1971,
 
elle a 6tendu ses actions A la Haute Vall6e et amorcd un d6but de
 
diversification des cultures avec l'introduction de la 
tomate industrielle.
 
En 1974, avec la persistance de la sdcheresse, des perim~tres irrigu~s
 
villageois ont 6td crdos.
 

Pour assurer sa tAche, elle est divisde en quatre ddl~gations: Dagana,

Podor, Matam et Bakel, chacune comprenant un certain nombre de pdrim~tres.
 

Dans le cadre de 1'application de la NPA, la SAED dolt se ddsengager de
 
certaines fonctions telles que la commercialisation, les prestations de
 
services, fourniture d'intrants qui seront laissdes aux Organisations
 
Paysannes et aux priv6s.
 

44(NPA, Plan C6rdalier de mars 1986, documents de la Cellule
 
Apr~s-Barrage, Lettre de Mission de la SAED, etc.)
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Elle garderait les fonctions suivantes:
 

-animation des groupements et formation A la gestion
 
-conseils aux producteurs
 
-diffusion d'informations sur les approvisionnements, les
 
possibilitds de commercialisation et les prix, le crddit
 
-avis techniques sur les dossiers de prdts
 

Plusieurs projets de d6veloppement sont actuellement en cours 45 Des ONGs
 
aident aussi les associations paysannes.
 

8. La recherche agricole
 

La recherche dans la rdgion du fleuve est assurde par I'ISRA et des
 
organismes r6gionaux (ADRAO, OMVS), 
et frangais (ORSTOM) L'ISRA a un
 
Centre de Recherche Agricole A St. Louis et dispose de stations A Ndiol pros
 
de St. Louis, A Gu6d6 et A Fanaye toutes situdes dans le Delta.46
 

Tableau 3.14. Programmes et Personnel de Recherche
 
du CRA de Saint-Louis et du CNRF de Richard-Toll (1987)
 

Programme Personnel Lieu 
Chercheur d'Execution 

Recherches sur 
Production 

les Syst6mes de 2 agronomes 
1 zootechnicien Delta/Fanaye 
I 6conomiste 

Hydraulique Agricole 
I sociologue 
1 hydraulicien Delta 

Bioclimatologie 
Economie de la production 1 zoo6conomiste 

Ndiol/Fanaye 
Delta/ 

Machinisme 
Sdlection mais 
Cultures fourrageres 
Arboriculture fruiti&re 

1 machiniste 
I s6lectionneur 
i agronome 
1 agronome 

Moy. Vall6e 
Delta/Ndiol 
Ndiol/Fanaye 
Ndiol/Fanaye 
Ndiol 

Plantation forestiere I forestier Richard-Toll 

D'ici 1993, le CRA de Saint-Louis devrait devenir le premier centre de
 
I'ISRA avec une quarantaine de chercheurs y compris ceux de 1'ADRAO qui
 
m~nent les recherches rizicoles (Tableau 3.15).
 

45Projet Irrigation IV doit rehabiliter les grands pdrimetres du
 
Delta (Boundoum, Thiagar, Dagana); Projet Kassak: rdamdnagement du
 
p6rim~tre du Kassak; Projet FED: am6nagement et r6habilitation des PIV
 
du D6partement de Podor; Projet Matam III: am6nagement de p6rimetres
 
interm6diaires dans la r6gion de Matam; Projet Italien d'amdnagement
 
de pdrlm~tres interm6diaires dans I'lle amorphile.
 

46Le centre etait localise A Richard-Toll jusqu'en 1984.
 

http:Delta.46
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Tableau 3.15. Programmes ADRAO Basds A Saint-Louis (1987)
 

Gestion de 1'eau Hydraulicien Moyenne et Haute 
Sociologue Vallde 

Amlioration Sdlectionneur Ndiol 
Varidtale Sdlectionneur Fanaye 

Agronome Delta 
Entomologiste 
Biologiste 

L'OMVS finance des essais agronomiques mends par les structures nationales
 
dans les stations de Gudd6, Kaddi (Mauritanie) et Same (Mali).
 

L'ORSTOM intervient surtout dans le domaine de lornithologie et du suivi de
 

salinitd des nappes.
 

B. Le Programme RSP
 

1. La chronologie du propramme
 

Les recherches de type "systdme" ont ddbutd dans la rdgion avec un programme 
conjoint ISRA-IRAT-ORSTOM de 1977 A 1981. Elles avaient alors pour objectif 
l'identification des contraintes A l'amelioration de la production agricole 
en milieu paysan, A travers l'analyse du fonctionnement d'un certain nombre 
d'unitds de production. Celles-ci furent choisies dans trois pdrimdtres de 
la Moyenne Vallde et un pdrimntre du Delta, et furent ,'objet d'un suivi A
 
la fois agronomique et 6conomique.
 

Ce programme presentait plusieurs spdcificitds:
 

Il s'intdressait A l'analyse des modes d'exploitation du milieu mais n'a
 
mend aucune experimentation technique.
 

Les syst~mes d'6levage et le fonctionnement des groupements de
 
producteurs ont 6td peu abordds.
 

Une partie seulement des resultats a dtd publide jusqu'A pr6sent et
 
concerne les analyses descriptives.
 

En 1982, compte-tenu des previsions des projets PRA et OMVS Phase 1I, deux
 
programmes RSP furent elabords: un pour le Delta et un pour la Moyenne
 
Vallde afin d'intgrer les chercheurs nationaux et expatrids prdvus. En fin
 
1983, A cause de l'implantation gdographique du centre et des stations de
 
recherche et des moyens logistiques, un seul programme RSP dans la rdgion du
 
Delta fut retenu et 1'dquipe transfdrd de Richard-Toll A Saint-Louis.
 

Dans son ddroulement, on peut distinguer:
 

La premiere phase: 1982 A mi-1984 qui se termine avec le ddmdnagement dans
 
les nouveaux locaux de Saint-Louis et l'arrivde de l'dconomiste. Cette
 
phase a dtd essentiellement consacrde A la constitution de l'dquipe, A son
 
installation et a la rdsolution des contentieux avec la SAED et l'ADRAO.
 



149
 

La deuxi~me phase: de mai-1984 A mi-1985, a dtd consacr6e aux enqu~tes de
 
prddiagnostic dans le Delta et s'est termin6e par le zonage et 
un programme
 
d'essais agronomiques et zootechniques.
 

La troisi6me phase ddmarrde mi-1985 s'ach~ve en 1987: Des enqu~tes, des
 
suivis et des essais ont 6t6 mends 
sur le terrain et en station. Un
 
programme d'activitds de recherche-d6veloppement a dt6 planifi6 avec la SAED
 
pour les cinq prochaines anndes.
 

2. La revue d~taill~e du programme RSP
 

La Premiere Phase 1982-1984
 

La rdsolution des problhmes pendants avec la SAED et I'ADRAO et la
 
constitution d'une equipe de recherche pour preparer le programme furent les
 
deux priorites pendant cette p6riode. Elles dtaient rendues difficiles par
 
l'dtat d'abandon et la confusion dans la gestion du CRA de Richard-Toll et
 
de ses stations d'expdrimentation et aussi par le manque de cohdrence entre 
les deux projets de I'USAlD concernant la vall6e du fleuve. 

La redaction des rapports de synthese et financiers de quatre conventions 
avec La SAED fut mende par les chercheurs du departement. 11 fallut aussi 
ren6gocier en 1982 une nouvelle convention avec la SAED pour en faciliter 
l'exdcution. Cette convention a di cependant &tre men6e par les agronomes 
de l'dquipe RSP et les chercliurs de I'ADRAO de 1983 A 1985 dans la zone de 
Matam. Jusqu'A son arr6t en 1986, les recherches ex6cut6es A plus de 400 km 
de St. Louis ont gen6es l'ex6cution du programme RSP dans le Delta. 

Deux programmes, un pour le Delta Ot un pour Ia Moyenne Valle, ont d'abord 
dt6 61abor6s au moment de la prdparation du Plan Triennal de l'institut, 
(exigd par la Banque Mondiale), afin d'inclure tous les chercheurs pr6sents
 
et pr6vus.
 

La synth~se des travaux aut6rieurs fut aussi entreprise pour preparer les 
activites du programme. Pendant cette p6riode, deux agronomes arrivds en 
1982 et en 1983, travailldrent sur leur mn6moire de confirmation. Un seul 
fut retenu. Un des agronomes du CIRAD dont le profil ne convenait pas fut 
affect6.
 

En fin 1983, apres examen de toutes les contraintes lies A la localisation 
de l'6quipe A Richard-Toll, il fut d6cid6 d'61aborer un seul programme, de 
le limiter A la rdgion du Delta compte tenu de 1'implantation g~ographique 
des stations de l'institut et de transferer les chercheurs A Saint-Louis oci 
des locaux furent lou6s. Saint-Louis pr6sentait aUsSi l'avantage d'etre le 
siege de la SAED et donc de faciliter les relations avec celle-ci.
 

En 1983, deux journdes de reflexion recherche-dveloppement furent 
organisdes au Centre de Formation de la SAED A Ndiaye. Des priorit~s de 
recherche et des modalit6s de collaboration bas6es sur la m6thodologie de la 
RSP furent arr~t6es.
 

La Deuxi~me Phase: Mai 1984-Juillet 1985 

Le programme RSP a r6ellement d6but6 sur le terrain avec l'arrivee de
 
l'conomiste MSU par une enqu6te sur loensemble des villages du Delta (112
 
villages). Pour chacun 6talent relev6s les caract6ristiques du milieu
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naturel (notamment les contraintes hydrologiques); la situation ddmograph
ique; les syst~mes de culture pratiquds (irrigud, ddcrue, pluvial); les
 
syst~mes d'61evage; et, les caractdristiques socio-6conomiques (facilitd
 
d'accbs, relations avec les march~s et les villes, infrastructures).
 

La Carte 3.4 montre le d~coupage en zones agricoles du Delta et le Tableau
 
3.16 donne les caract~ristiques des diffdrentes zones en fonction des
 
crit~res qui ont 6td tirds de l'enqu~te.
 

A partir des modes d'utilisation du milieu, trois zones (Lampsar,

Boundoum-Fleuve et Richard-Toll) parmi les sept d6termindes, ont 6td
 
retenues pour la poursuite du programme. Elles se caract6risent par
 
l'importance qu'y tient la production agricole, particuli~rement irrigu~e;
 
leur diversit6 recoupe la palette de situations rencontrdes.
 

Dans chaque village de ces zones 'ine enqudte exhaustive des concessions a
 
dtd rdalisde en avril 1985. Le questionnaire regroupe des leiments de
 
structure (demographie, foncier, cheptel, dquipement) et de fonctionnement
 
(utilisation des intrants et des sous-produits, techniques culturales,
 
conduite des animaux). II a 6t6 rempli par interview des chefs de
 
concessions (528). Un traitement manuel partiel a 6tc effectud pour choisir
 
les 69 concessions suivies durant la saison des pluies 1985. 
 Ce choix
 
recouvre la diversite des situations observees et s'est fait sur les
 
critdres suivants: taille de la concession, presence d'activitds non
 
agricoles, superficie cultivde en riz, tomate et maraichage, importance de
 
l' levage.
 

La Troisi6me Phase: Juillet 1985-Fin 1987
 

Durant l'hivernage 1985, les releves suivants ont 6td effectu~s par
 
concession sur cet 6chantillon:
 

-suivi des pratiques culturales sur riz (200 A 250 parcelles) et
 
cultures de Didri (20 parcelles), observations sur le peuplement
 
cultivd et les adventices, mesure des rendements.
 
-suivi des temps de travaux sur un sous-dchantillon de parcelles.
 
-suivi des entrees et sortie- d'animaux, des achats d'aliments ou
 
d'autres intrants.
 
-suivi des activitds non agricoles sur le village de Lampsar.
 

Pendant la saison s6che froide 1985-1986, le suivi s'est rdduit aux
 
parcelles de tomate et de maraichage (50 A 70 au total). Par la suite,
 
seules les parcelles en double culture ont 6t6 suivies et 
lI6chantillon a
 
dte rdduit A 60 concessions (hivernage 1986 et saison s~che chaude 1987).
 

Ces suivis parcellaires ne sont pas encore d6pouill~s. Seule une analyse
 
des budgets de culture est en cours.
 

L'analyse des syst~mes de production reprdsente le maillon faible du
 
dispositif. Le suivi agro-6conomique des concessions s'est r6duit h une
 
campagne culturale et na pas encore 6td d6pouill6.
 

L'analyse des systmes d'6levage est bien avancde puisqu'une typologie a pu
 
6tre propos~e:
 



Tableau 3.16. Delta du Fleuve S&i6ra: Caracteristiques des Zones Agricotes
 

Caracteristiques 

Zones 
Ethnie 

CuLtures 
Tradition-
neltes 

Types 
d'Amnagements 

Cultures 
Irrigues 

SystLemes 
d'Etevage 

Activitds 
Extra-
Agricotes 

Importance 
de ta 
Pfiche Accessibtth 

1. Maure Maure 
(Beidane et 
Harattine) 

Un peu 
de Taak 

Priv6s non 
encore 
op6rationnets 

Inextistantes 
actuettement 

Maure ]mportante 
(Commerce) 

Faibte Difficile 
aprhs une 
ptuie 

II.Diawdotn Wolof-Peut Task Foyers Riz Vittageois Moyenne Forte pour Bomne 
et Petit (Proximit6 Certains 
Etevage de St-Louis) Villages 
PeuL (Emigration) 

Ill. Trois 
Marigots 

Wotof-Peul PLuviaL 
Task 

Absence Absence ViLtageois 
et Petit 

Moyenne 
(Proximit6 

FaibLe DifficiLe en 
Hivernage 

Elevage Peul de St-Louis) 
(Emigration) 

IV. Lampsar Wolof-PeuL 
Harattine-
Colons 

PLuvial 
Taak 

Grands 
Perimntres 
et Foyers 

Riz 
Maraichage 
dans Jardin 

Viltageois 
Grand et Petit 
Etevage PeuL 

Forte pour 
Quelques 
Villages 

Faible Bonne 

V. Boundoum-Fteuve Wolof-Peul 
Harattine-

Colons 

Task Grands 
Perimtres 

et Foyers 

Riz Vittageois et 
Grand ELevage 
Peut 

Faible Moyenne Difficile 
apris ptuies 

VI. Richard-Toll 

(A) Ouest Wolof-Peul Teak Grands Riz Vittageois et Forte Forte pour Borne 
Perirnhtres 
et Foyers 

Grand Elevage 
Peut 

(Proximitd 
CSS) 

Quetques 
Villages 

(B) Est wotof-Peut Task Grands Tomates Vittageois Forte Faibte Bonne 
Perir*tres Grand et (Proximit6 
et priv6s Petit ELevage CSS) 

(C) Sud Wotof-Peut Task Grands Riz-Tomates ViLLageois Forte Moyenne Bonne 
PLuvial Perimrtres Grand et (Proximit6 

Petit Etevage CSS) 

VII. Lac de Guiers Wotof-Peut Task Foyers-PIV Riz ViLtageois et Moyenne Forte Difficite 
PLuviaI Petit Etevage apr~s pLuies 

Peut 

Source: Programme RSP St. Louis.
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-dlevage Maure
 
-grand dlevage Peul
 
-petit dlevage Peul
 
-dlevage villageois avec confiage des animaux
 
-6levage villageois intdgrd.
 

Sur le plan quantitatif, les effectifs des animaux presents sur le Delta el
 
saison s~che sont maintenant bien connus. Le suivi zootechnique des bovins
 
et des petits ruminants d~marrd en 1987, dolt permettre de pr~ciser le
 
diagnostic des syst~mes d'dlevage existants et d'en mesurer lefficience.
 

D'autres 6tudes sur l'dlevage ont dt6 menses:
 

-enqu~te sur los modes de gestion des troupeaux, compldt~e par une
 
dtude bibliographique de l'dlevage dans le delta.
 
-comptages aeriens annuels des animaux de 1984 A 1986.
 
-enqu~te sur les moutons de Tabaski en 1986.
 

Les expdrimentations. Les experimentations menees par le programme ont pris
 
deux formes: essais en milieu paysan et essais en station. On trouvera au
 
Tableau 3.17 un r~sum6 des th6mes techniques abordes par type d'essai.
 

Ceux-ci recouvrent les diff6rentes possibilites d'amdlioration des
 
rendements: travail du sol, fertilisation, contr6le des adventices,
 
vari6t6s. Si le riz deMeure la culture principalement traitde, le programme
 
a su tenir compte des pr6occupations des paysans en intdgrant des
 
exp6rimentations sur tomates, cultures maraich6res et fourrag6res. 
 Ces
 
essais sont un premier pas vers la diversification recherchde des syst~mes
 
de culture.
 

Les essais en station. L'6quipe RSP a essay6 de poursuivre, malgrd los 
interdictions du ddpartement RSP, des essais dans los stations de Fanaye et
 
de Ndiol. Ces essais comparent le travail du sol sous une lame d'eau avec
 
travail A l'offset et le non travail du sol. L'objectif est de tester
 
l'int6r6t d'un non travail du sol entre une culture de riz 
en hivernage et
 
une culture de riz en saison s6che froide ou 
chaude afin de rdduire le
 
goulot d'6tranglement entre deux cultures dCiaux travaux de r~colte et
 
post-r~colte et de r6duire les collts de production. Depuis 1982, il n'a pas
 
6t6 possible d'appliquer jusqu'A la r~colte, le protu' ! expdrimental.
 

Parall~lement A la poursuite des enqu6tes et essais, l'6quipe a eu A
 
concevoir avec la SAED un programme de recherche-ddveloppement et participer
 
au travail de programmation sur cinq ans des activitds de recherche dans le
 
fleuve.
 

Pendant cette pdriode, un memoire de confirmation a 6t6 fait sur les
 
activitds rnon-agricoles et los migrations. Le machinistp agricole du CIRAD
 
a dt6 affect6 pour avoir un profil diffdrent. Mais son remplaqant n'a pu
 
6tre transfdr6 qu'en 1986 et a un programme distinct.
 

L'Aconomiste de MSU est rentr6 en octobre 1986 et a dt6 remplac6 par un
 
6conomiste s6ndgalais. L'agronome CIRAD est aussi rentrd en fin 1986 et son
 
remplagant est arriv6 en juillet 1987; un sociologue s6ngalais bas6
 
prdcddemment au CRZ de Dahra doit aussi rejoindre l'dquipe en juillet.
 



Tableau 3.17. Programm RSP St. Louis: Essais de 198.-1986 

Culture Thme Dispositif Obsservations 

En Station 

Riz Varietes double culture Saison s~che chaude - hivernage Essais de tongue dure (Fanaye) 

Riz Travail du soL en double culture Non travail du soL (saison s~che 

froide - hivernage). Labour 
(hivernage  saison froide); offset; 
Travail sous eau 

Cultures fourrageres Tests de comportement Esp6ces annueLtes et perennes (saison 

seche et hivernage) 

Milieu paysan dialoque 

Riz Variet& (en hivernage) 1985: 8 paysans/1,2 ha en moyeme Paysans votontaires; Intrants 
1986: 6 paysans/0,32 ha en moyenne fournis, si non disponible A La 

SAED. 

Fertilisation (en hivernage) 1984: 3 paysans/0,75 ha en moyenne; 
2 doses d'ur~e 

1985: 2 paysans/0,50 ha en moyenne; Paysan indemnisk pour certains 
2 doses d'uree travaux et en cas de faibte 

rendement. Essais fertitisation 
g~r6s par observateur 

Autres techniques cutturaLes: travail 1984: 2 paysans/0,50 ha en moyenne 
du soL; offset (en hivernage) 1985: 8 paysans/0,50 ha en moyenne 

Tomate Techniques cuLturates; Protection 1984: 12 paysans/400 A 5000m2; 
phytosanitaire en saison seche froide 3 niveaux de protection 

1985: 11 paysans/1500 h 5000m2; 
3 niveaux de protection 

1986: 10 paysans/700 h 000m2; 
3 niveaux de protection 

Maraichage Varidtds saison seche froide Chouxo oignon, piment en saison siche 
froide 



Tableau 3.17 - suite 
Culture Th meDisositif servations 
Cultures fourragires Conduite des cultures en saison sche 1985: Sorgho-15 paysans/300 A 8000m2 

Ni~bd-9 paysans/300 h WOW0m2
Plantes perennes-2 paysans/500 
a 3000m2 

Vatorisation des sous-produits Atimentation des animaux -Son et paitle de riz m6lasse: Semences, ur6e et mtasse fournies; 
Bovins: 8 paysans/26 t6tes 
Petits rLzninants: 8 paysans/50 

travaux effectu~s par te paysan 
sous surveitlance de t'observateur 

tetes 
Equins: 5 paysans/1 tite 

et/ou du chercheur 

-Pai~te uree: 
Bovins: 3 paysans/13 t~tes 
Petits rtuminants: 4 paysans/11 
t6tes 

-Fanes d'arachide 

Essais multilocaux 

Riz Fertitisation (en hivernage) 3 sites/2 types de sol/2 niveaux de 
satinit6; 3 doses N+2 doses P 
1984: 10 paysans/300m2 

Evaluation agronomique + analyse 
cots-b&nAfices (de marge) 

n 

1985: 34 paysans/300m2 
1986: 16 paysans/300m2 

Varidtds (en hivernage) 1985: 11 paysans/10 A 25m2 

Herbicides (en hivernage) 3 produits; 2 modes d'appLication 

Tomate Vari~tds 1984: 7 paysans/50m2 
1985: 12 paysans/1000 h 1500m2 

Maraichage Varidt~s 1985: 11 paysans/lO h 25m2 
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Ces changements et les retards accumul~s danE ;raitement des donndes ont
 
amen6 l'6quipe A marquer une pause sur les enquetes et essais pour 1987 A
 
1'exception des suivis zootechniques et A se consacrer A analyser les
 
donndes collectdes et A la r6daction des rapports. Il est prdvu des
 
enqudtes informelles compl6mentaires pour mieux caractdriser les zones
 
agricoles, cerner les h6tdrogdnditds entre villages, exploitations agricole!
 
et concessions et mieux identifier les thdmes de rchierche. 
 L'dquipe esp~r4
 
proposer des essais, des suivis et des enqu~tes en fonction des zones et de!
 
categories d'exploitations agricoles. Des propositions prdcises de
 
collaboration seront alors faites A la SAED ec aux autres chercheurs.
 

3. Ressources humalnes
 

Le Tableau 3.18 donne le personnel prdsent dans le programme entre 1982 et
 
1987.
 

On constate les mdmes difficultds que pour les autres programmes RSP A
 
constituer une 6quipe de recherche malgrd les pr6visions des projets.
 
L'arrivde des chercheurs est 6tal6e et les ddparts successifs cr6ent une
 
instabilitd permanente. La plupart des chercheurs nationaux et expatrids
 
n'avaient pas d'exp6rience professionnelle itc'est pas que par des
 
changements au coup par coup et apr~s cinq ans et demi, qu'une 6quipe a pu
 
6tre constitude. Malgr6 tous ces probl~mes celle-ci a un bon niveau de
 
formation compare aux autres chercheurs de lISRA: un titulaire d'une th~se
 
de IIIme cycle et un dipldme correspondant A cinq ans d'enseignement
 
supdrieur pour tous les autres.
 

Le personnel technicien et le personnel d'exdcution ont pu 6tre rdunis
 
progressivement et avec beaucoup de peine. Un ingdnieur des travaux
 
agricoles assiste les agronomes. Huit observateurs (deux basds sur le
 
pdrimtre de Lampsar, trois sur celui de Boundoum, deux sur celui de Ndombo
 
Thiago et un servant d'enqudteur sur toute la rdgion) assistent les
 
chercheurs. Deux ont quittd avec 
la rdduction du personnel de l'Institut er
 
f~vrier 1987. Le zootechnicien a pu obtenir trois agents techniques
 
d'6levage placds dans les trois p6rimdtres pour les enqu~tes, les suivis et
 
les essais. Une opdratrice de saisie, deux secrdtaires et deux chauffeurs
 
utilisds en pool avec les trois programmes de l'ISRA compl~tent l'6quipe.
 

4. L'Organisation et la coordination des activitds de recherche
 

L'Aquipe a eu deux coordonnateurs successifs: un agronome expntri6 jusqu'en

1985 puis un national. Dans la pratique, elle a fonctionn6 avec souplesse.
 
Les tdches de gestion ont etd rdparties entre les membres ou A certains
 
moments confides momentandment au che -heur le moins occup6 pour permettre
 
aux autres de mieux se concentrer sur des tAches scientifiques.
 

L'dquipe s'est aussi r6unie assez rdgulirement pour planifier le travail
 
m~me si cette planification n'a pas toujours 6td efficace. Comme les deux
 
6quipes de Kaolack et Djib6lor, les activit6s retenues ont 6t6 toujours
 
supdrieures aux capacitds de travail.
 

L'enqudte concession dans les 12 villages en est un exemple. Le
 
questionnaire trds long a ndcessitd plusieurs mois de saisie des donndes et
 
l'6conomiste qul la 6laborA A partir des feuilles de travail du logiciel
 
FARMAP n'a pas eu le temps de traiter les donn6es avant son ddpart. Un
 
micro-ordinateur IBM 5120 a dt6 affectd A l'quipe en juillet 1982 et n'a
 



TabLeau 3.18. Persomet - St. Louis Ecuipe Syst~ues 

1982 - 1987 

DISCIPLINE DIPLOIE STATUT 1982 1 1983 1984 1985 1986 1987 OBSERVATIONS 

CHERCHERS 
Agronome DAA EXP 
 5 Poste vacante de 1/87 h 5/87.
 
Agronome 
 MSc. SEN 6 10 I Affect6 au Dept. Productions V6g6tates.
Agronome DAA 
 SEN 11I 6 3 Directeur Centre, de 6/86 6 3/87.

Zootechnicien Dr.Vet EXP 6 1 1 1
 
Economiste Ing EXP 
 10 Fin contrat.
Economiste MSc. SEN 
 1
 
Sociotogue MSc. SEN 2 6 
 D6part ISRA.

Machiniste Agricote Ing. Tray. EXP 
 1__ Poste vacante de 5/85 h 1/87.


DAA (2&me)
 

TECHMICIENS SUPERIERS
 

Technicien (Agricole) ITE SEN 9 10 D6part.

Technicien (Etevage) 
 ATE
 

. it 2
 

OBSERVATEURS
 

Observateur
 
Observateurs (trois)
Observateur 1 Licencid.Licenci6.
 

SECRETAIRES ET CHAUFFEUS 

Secretaire 
 Licenci.
 
Secretaire 
 3
 
Secrdtaire 
 11
 
Chauffeur
 
Chauffeur 
 10 1__
 

Lgende: EXP = Expatri6; SEN = Nationat; N' N' = Priode de presence; N' = Mois d'arriv6e/d6part 
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jamais 6t6 utilis6. C'est en Mars 1984 avec l'acquisition d'un IBM PC XT
 
que 1'6conomiste a commenc6 A initier les autres membres et une secrdtaire.
 
Lui seul et son successeur ont une connaissance suffisante ies logiciels

disponibles. Le nouvel agronome CIRAD a aussi une bonne expdrience en
 
informatique et on peut esperer que la question de la saisie et du
 
traitement des donndes sera rapidement rdsolue.
 

Sur le terrain lequipe a pu baser des observateurs dans chacune des zones
 
de travail. lls rdsident sur place et sont chargds des essais et des suivis
 
sous la supervision des chercheurs. Les essais sont en gdndral mends dans
 
les parcelles des exploitations agricoles suivies. Deux types d'essai sont
 
distinguds: (i) ceux baptisds par l'dquipe "essais dialoguds" dont les
 
th~mes ont dt6 retenus aprds discussions avec les membres des groupements de 
producteurs. Les essais dialoguds servent A 6valuer sur le plan technique
 
et socio-dconomique les techniques am6liordes propos6es. Ils sont mends sur 
grande parcelle 0,5 ha ou plus pour les grandes cultures et 500 A 5.000 m2 

pour les cultures maraichdtes et fourragdres. En dehors de la technique 
proposde (varidtds riz, sorgho, nidbd, traitement phytosanitaire, engrais

prdparation du sol) le paysan 
 conduit librement sa culture et l'observateur
 
note au fur et A inesure les opdrations culturales. Certains intrants non
 
disponibles auprds de 
 la SAED ont 6t6 fournis par les chercheurs. Le choix 
des paysans reposait sur le volontariat.
 

L'ISRA et la SAED dtaient d'accord pour que les conseillers agricoles de 
celle-ci participent A leur prdparation et leur discussion avec les 
groupements de producteurs eL en assurent le suivi sur le terrain. Ce 
travail devait dtre par ailleurs tine contribution de l'institut A leur 
formation. Les conseillers n'dtant pas 6valuds sur cette tAche mais sur les 
activitds de vulgarisation, s'en ddsinteressent. 

(ii) les essais t'orientation; ;ls nont concernd que la fertilisation 
du riz et des varidtds de tomate et des plantes maraichdres. Ils ont 6td 
menes chez les paysans chois is pour le suivi des xploi,-titions agricoles. 
Ceux-ci doivent en principe appliqUer le protocole expdrimental sous la 
supervision de l'observateur. Les parcolles Idimentaires sont infdrieures 
au quart d'hectare. A l'examen, seune l'existence de rdpdtitions et un 
suivi rapproch6 do l'observateur les distinguent des essais dialoguds. 

Pour ce qui est do l'61evage, le zootechnicien avec ces trois agents

techniques d'61evage ir,6ne des enqudtes et des essais. La conduite des
 
essais de cultures fourragdres et des tests de valorisation des 
sous-produits no se distingue pas de celle des essais dialoguds. Le 
chercheur a fourni les semences, l'ure et la mdlasse et des fcts pour le 
test de transformation des sous-produits. Les paysans-61eveurs volontaires 
les rdalisent sans protocole fixe. Un suivi simple a 6t6 assurd. 

5. La collaboration paysans-vugl arisateurs-rechercheurs 

Les Relations avec les Chercheurs au sein de I'ISRA
 

Le centre de ]'SRA dans le fleuve n'a compt6 de 1982 A 1985 que des
 
chercheurs du ddpartement en dehors de l'quipe ADRAO. A cette date un
 
jeune chercheur VSN (Volontaire du Service National frangais) y a 6t6
 
affect6 pour ddmarrer un programme mais en culture irrigude. Des prograwr.es

basds dans d'autres centres menaient aussi des essais dans le fleuve:
 
Programme $-j-
 (essais varidtaux A Fanaye) et Programme Fertilisation
 

http:prograwr.es
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Mindrale (essais phosphates naturels) du CNRA de Bambey, Programme Formation
 
et Prdvulgarisation Cultures Maraichdres (essais varidtaux, production de
 
semences) du CDH de Cambdr&ne.
 

C'est donc avec le programme riz de I'ADRAO que les relations devaient se
 
nouer en prioritd. Les ddsaccords avec I'ADRAO crdaient un climat peu

propice A une telle collaboration. L'ADRAO dans le cadre de son programme

disposait d'un chercheur chargd A plein temps des tests en milieu paysan, et
 
mit en place en 1982 une 6quipe Transfert de Technulogies avec un agronome
 
et une dconomiste chargds du diagnostic des contraintes au niveau de la
 
riziculture paysanne et de ld'va'Utation technico-dconomique des techniques

amdliordes. L'ADRAO avr'it aussi incontestablement la prdfdrence de la SAED
 
pour une collaboration recherche-developpement. C'est donc une situation de
 
concurrence qui s'instaura d'abord et en 1984, 
les deux organismes ont
 
travailld dpardmnent sur les pdrimdtres de Lampsar et Boundoum. 
En 1985, un
 
partage gdographique a permis d'dviter les double-empluis: le Delta a dtd
 
rdservd aux interventions de l'6quipe RSP tandis que I'ADRAO se reddployait
 
sur la Moyenne et la Haute Vallde et la convention de recherche
 
d'accompagnement de Matam leur a 6t6 confide presqu'entirement. Une
 
collaboration non-officielle et sur une base individuelle avait commencd A
 
s'instaurer entre le chercheur ADRAO charg6 des essais en milieu paysan Pt
 
les agronomes clel'dquipe RSP. Elle s'est arrdtde 
avec son ddpart. Le mime
 
partage gdogrrphique a 6td fait avec le programme gestion de leati mend par

ulne dquipe de l'Uaiversitd de Wageningen en collaboration avec IADRAO. Un
 
hydraulicien du ddpartement a pu y faire un stage de six mois avant de
 
ddbuter son pcogramme de recherche.
 

Ainsi, le >,:.,ramme RSP n'a pas pu cr6er les collaborations scientifiques
 
ndcessaite .,,c d'autres programmes. La tentative faite entre 1983 et 1984
 
de faire travailler l'hydraulicien national sur les mdmes pdrim&tres que

ldquipe RSP afin de les faire collaborer aux dtudes sur la gestion de leau
 
par les groupements de producteurs n'a pas abouti, le chercheur ayant
 
ddmissionnd en ddbut 1985.
 

La Collaboration avec les Paysans
 

La collaboration avec les paysans a dtd examinde dans la conception et
 
l'exdcution des essais dialoguds. Pour linstant elle ne ddpasse pas ce
 
stade. L'dquipe a retenu parmi ses th~mes de recherche futurs de mettre
 
l'accent sur l'dtude des groupemnents de producteurs sous plusieurs aspects:

approvisionnemerz en intrants et crddit et gestion de l'eau et du matdriel
 
agricole. Ces dtudes devraient permettre de tester des mdcanismes de
 
collaboration avec les groupements pour les appuyer dans les fonctions que
 
doit leur transfdrer la SAED.
 

La Collaboration avec la SAED
 

Les relations entre la SAED et l'ISRA ont dt6 6voqudes au fil du texte.
 
Tr~s mauvaises en 1982 et 1983 A cause des ddsaccords dans les contrats de
 
recherche confis par la SAED A IISRA, elles se 
sont ameliordes tout en
 
restant ambigues. Au sein minme de la SAED, il n'y a pas une attitude
 
commune vis A vis de la recherche et surtout de IISRA, ni une conception 
commune des relations recherche-dveloppement: certains nourrissent des 
doutes sur la compdtence des chercheurs et sur l'utilitd de la rechetche
 
agricole pour rdsoudre les probldmes auxquels est confrontde la SAED.
 
Dautres croient en la ndcesiitd d'une relation trbs forte pour obliger la
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recherche agricole A travailler sur les questions qu'ils estlment
 
prioritaires. 
Le rapport des forces entre ces deux tendances est
 
malheureusement changeant.
 

Entre 1983 et 1986, la deuxi~me tendance, tirant profit des pressions

exerc6es par le groupe des bailleurs de fonds de la SAED, a pu mener des
 
d~bats tr~s approfondis avec 1'ISRA. 
Depuis lors, il semble que la premiere

tendance ait repris le dessus et tous les interlocuteurs durant la pdriode

1983-1986 ont quittd la SAED pour les expatrids ou ont 6td nomes A d'autres
 
fonctions pour les nationaux. Ces changements ont inquidt6 les chercheurs
 
de Saint-Louis et la direction du d6partement RSP car remettant en cause les
 
efforts pour crder un climat de travail favorable et un consensus sur les
 
activitds A mener. 
Cette inquidtude est aggravde par le recrutement par la
 
SAED de chercheurs remercids par l'ISRA.
 

Sur toute la pdriode 1982-1987, on a le sentiment que la SAED ne s'intdresse
 
A 'ISRA que quand elle a besoin de satisfaire ses bailleurs de fonds
 
notamment pour les conditions A remplir pour le financement de ses projets.

Elle exerce A ces moments des pre.sions tr~s fortes sur les chercheurs. La
 
direction du d~partement qui partage cette analyse a donc suivi en
 
permanence les relations avec 
la SAED et mene elle-m~me toutes les
 
ndgociations contrairement A ce qui a dtd fait en Casamance o i les
 
chercheurs ont bdndfic16 d'une grande latitude.
 

Des activit~s ont pu cependant 6tre rdalis6es. A la suite des journdes de
 
rdflexion SAED-ISRA des chercheurs participent A la formation des
 
conseillers agricoles: (exposds et notes par exemple sur les cultures de
 
d6crue, sur l'analyse dconomique, budgets de culture, analyse marginale).

Si la decision de confier les essais dialogu6s aux conseillers agricoles n'a
 
pas 6t6 appliqu~e correctement, ceux-ci y ont ndanmoins particip6. Quelques
 
notes sur les r6sultats de recherche ont 6td aussi rddig6es pour la SAED.
 

D'autre part, un travail important de programmation des activitds de
 
recherche-d6veloppement a 6t6 fait en 1985 et 1986 entre les deux organismes
 
pour la pdriode 1988-1993. 
Pour la rdgion du Delta, les thgmes de recherche
 
prioritaires ont 6t6 retenus ainsi que les modalitds de mise en oeuvre et de
 
collaboration. Un contrat de recherche sur cinq ans et un protocole

d'accord sur la liaison recherche-d6veloppement ont 6td sign~s entre les
 
deux organismes. 
 Ainsi si les relations actuelles restent empreintes de
 
m~fiance et sont rdduites sur le terrain, un travail de planificatlon sur
 
cinq ans, unique au Sdndgal, a dtd fait.
 



CHAPITRE QUATRE 

EVALUATION DES PERFORMANCES DES RECHERCHES
 
EN MILIEU PAYSAN: ANALYSE DE FONCTIONS
 

I. UNE APPROCHE APPLIQUEE ET SYSTEMIQUE ORIENTEE
 
VERS LES PAYSANS COMME CLIENT PRTNCIPAL
 

Toutes les dquipes RSP avaient une perspective systimique orientde
 
vers les paysans. Cependant en dehors des recherches d'appui du
 
ddpartement, les autres chercheurs attendaient des dquipes RSP une
 
connaissance du milieu rural mais se 
rdservaient la definition de
 
leurs priorit6s et le test de leurs r6sultats 
en milieu rural. Au
 
ddbut les responsables de l'ISRA etaient en majoritd hostiles au
 
ddpartement alors que 
les chercheurs des autres ddpartements 6taient 
m6fiants et peu convaincus quo la RSP puisse 6tre considdr6e comme une 
strat6gie compldmentaire. Les attitudes ont dvolud positivement. 

Par exemple, tout le monde a acceptd la typologie des syst~mes de
 
production et le zonage proposds par les 6quipes RSP, bien que les
 
autres programmes continuent majoritairement A utiliser les crit~res 
techniques habit:uels pour dvaluor les technologies amdlior6es.
 

En plus, l'irformation sur 
le milieu rural et les contraintes de la 
production agricole est utilisde pour planifier et programmer les 
recherches du ddpartement et plus lentement par les autres 
(persuasion, d6monstration). Par exemple, le programme riz A Djibdlor 
tient de plus en plus compte des rdsultats de l'6quipe RSP Basse
 
Casamance.
 

L'existence d'une structure 
(le d6partement) ayant explicitemment
 
cette fonction, la formation des chercheurs, et les m~thodes de
 
programmation et de supervision expliquent les performances de cette
 
fonction.
 

II. 
LA MISE EN OEUVRE D'UNE PERSPECTIVE INTERDISCIPLINAIRE
 

La communication et la collaboration interdisciplinaire dans les
 
dquipes RSP, surtout pour la prdparation et l'analyse des enqu~tes,
 
dtait bonne dans les 6quipes de Djibdlor et St.Louis mais pas A
 
Kaolack. 
Toutes les enqudtes ndamoins ne sont pas pluri
disciplinaires. Dans les dquipes de Djib~lor et St. Louis, seuls le
 
suivi des exploitations et le suivi agronomique servent A tous les
 
chercheurs. Les autres enqu~tes sont disciplinaires mais les
 
r~sultats sont mis en ccmmun.
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Une perspective agronomique a domin6 dans toutes les 6quipes surtout
 
dans celle de Kaolack. Ceci tend A rdduire les autres disciplines A
 
des appuis A la recherche agronomique, ce qui rend aussi difficile
 
l'intdgration d'autres disciplines une fois le programme de recherche
 
ddmarrd.
 

Le choix des paysans pour les essais et les enqudtes nest pas fait en
 
dquipe. II est laiss6 au chercheur responsable de l'enqu~te ou de
 
Vessai.
 

L'importance A donner aux questions communes A plusieurs disciplines a
 
souvent fait l'objet de discussions au sein des dquipes. Dans la
 
pratique l'arrive 6talde des chercheurs a nui A la d6finition d'une
 
probldmatique pluridisciplinaire et A la mise en oeuvre d'enqu~tes et
 
d'essais communs A plusieurs disciplines. Ainsi des essais et des
 
suivis r~alisds dans une perspective agronomique s'av&rent difficile A
 
analyser d'un point de vue socio-6conomique ou ne fournissent pas les
 
donn6es ndcessaire A la zootechnie. La collaboration entre chercheurs
 
est d6sdquilibrde puisque certains sont cantonnds A essayer de
 
rdpondre aux questions des autres.
 

La collaboration avec les autres programmes de recherche est moins
 
satisfaisante. Au lieu d'une vdritable collaboration, ce sont le plus
 
souvent des services qui sont sollicites par les chercheurs RSP; par

exemple, pour des essais varidtaux ou d'herbicides. Seuls les
 
recherches d'appui pour les productions vdgdtales ont fait exception
 
car 
elles ont dte intdgrdes dans les programmes RSP ou planifides en
 
m~me temps avec des perspectives communes.
 

Le nombre tr~s faible de chercheurs ayant une double formation
 
disciplinaire n'a pas aid6 au renforcement de l'interdisciplinarit6.
 
Il y a cependant une volonte d'ouverture aux autres disciplines qui
 
n'est pas encouragde ou r6compensde et les chercheurs manquent surtout
 
de m~thodes pour pratiquer l'interdisciplinarit6.
 

Les procddures et mdcanismes suivants ont 6t6 mis en oeuvre pour la
 
promouvoir:
 

-rdunions hebdomadaires des 6quipes RSP; r6unions de
 
progranimation avec le Groupe Central; ateliers de formation et de
 
rdflexion; rdunions mensuelles Groupe Central/dquipes RSP; visites de
 
membres du Groupe Central aux 6quipes; visites communes sur le
 
terrain; groupes de travail disciplinaires.
 

III. LA CARACTERISATION DES PRINCIPAUX SYSTEMES DE PRODUCTION
 
ET DES CLIENTELES
 

A Djibdlor, l'quipe RSP a pu distinguer des types d'exploitations
 
agricolos familiales diffdrencides par leurs contraintes et leurs
 
possiblitds mais n'a pas systdmatiquement proposd des techniques
 
am~lior6es pour chaque groupe.
 

Cette connaissance des pratiques culturales et de la stratification du
 
milieu rural n'est pas suffisamment r6pandue au niveau des chercheurs
 
qui ne font pas partie du ddpartement RSP. Les probl~mes prioritaires
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sont identifi6s A partir des enquites mais les crithres socio
dconomiques servent surtout dans l'analyse der rdsultats et dans la
 
definition des client6les.
 

Le choix des sites pour les essais et des paysans est fait de faqon
 
informelle par l'observateur et l'agronome ou sur la base du
 
volontariat. A Kaolack, l'accent est surtout mis sur des crit~res
 
agropddologiques.
 

Les leqons principales A tirer de l'expdrience sont:
 

-que la ddfinition des groupes cibles ne doit pas 6tre rigide
 
mais r~ajustde au fur et A mesure.
 

-qu'il faut veiller A 6laborer une typologie op6ratoire, c'est A
 
dire qui soit utilisable par la vulgarisation. L'exemple de la
 
Casamance montre que cela ammdliore la comprdhension et la
 
cooperation entre recherche et vulgarisation.
 

-d'accorder unc attention particulibre A bien planifier le
 
travail et A prdvoir des procddures pr6cises de v6rification.
 

IV. L'ADAPTATION DES TECHNOLOGIES EXISTANTES
 
ET/OU LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT
 

DE TECHNOLOGIES ALTERNATIVES
 

La n6cessit6 d'adapter les technologies est admise par tous les
 
chercheurs, par exemple, les programmes du Ddpartement Productions
 
Vdg6tales et du Ddpartement Syst~mes qui testent des varidtds de riz
 
et une culture relais riz/patate douce. Les modalitds de
 
collaboration entre les programmes RSP et les programmes plantes ne
 
sont pas bien ddflnies.
 

Les chercheurs RSP demandent rdguli6rement aux chercheurs en station
 
des techniques A utiliser dans les essais en milieu paysan. A
 
Djibdlor et St. Louis, en particulier, il y a des discussions
 
annuelles avec les chercheurs en station sur les nouvelles techniques.
 
Les chercheurs en station fournissent aussi systdmatiquement de
 
nouvelles techniques aux chercheurs RSP pour des recherches
 
adaptatives.
 

Au d~but ce sont les chercheurs RSP qui ont demandd les technologies,
 
mais A Djib6lor et A St. Louis, les chercheurs en station commencent A
 
avoir cette pr6occupation.
 

L'influence des rdsultats des essais adaptatifs en milieu )aysan sur
 
la d6finition des programmes de recherche en station est ,iffective
 
aprbs deux A trois ans A Djib6lor oU chercheurs RSP et e,, station sont
 
bas~s dans le m~me centre.
 

Les chercheurs RSP ne se limitent pas aux techniques isponsibles dans
 
l'institut mais en cherchen, ailleurs. Les dquipes Je Djibdlor et de
 
Kaolack s'adressent aux programmes des autres centr2s de I'ISRA mais
 
pour les technologies disponibles A l'dtranger, ce sont les programmes
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'productions vdgdtales' qui les apportent ou les centres inter
nationaux qui les leur proposent.
 

Quelques nouvelles recommandations faites par la RSP concernent: des
 
variet6s de riz et la culture riz-patate douce reprises par la soci~t6
 
de ddveloppement en Casamance; le r~dquilibrage des objectifs du
 
projet par une plus grande importance accord~e aux cultures pluviales;
 
et, l'utilisation du zonage de l'dquipe RSP par la Socifte de Mise in
 
Valeur de la Casammce.
 

V. LA PROMOTION DE LA PARTICIPATION DES PAYSANS
 

L'6quipe RSP de St. Louis a, d~s le depart, demand6 aux 
groupements de
 
producteurs les problbmes qu'ils voulaient voir rdsolus, et a mis en
 
place des essais gdr6s par les paysans dits "essais dialoguds," pour y

r~pondre et des essais avec r6p6titions gdrds par elle-m6me pour

interpreter les premiers. 
 Une partie de l'quipe de Kaolack a voulu
 
travailler sur le maraichage en contre-saison comme demandd par les
 
paysans d'un village mais la priorit6 a 6t6 donn6e aux tests varidtaux
 
et de fumures, donc au dialogue avec les chercheurs produits et e
 
l'approfondissement du diagnostic. L'dquipe de Djibdlor a ddfini
 
elle-m~me les essais A partir de son diagnostic, mais a confi6 la
 
gestion de la majocit6 des essais aux paysans et administrd un
 
questionnairu ;.(u r avoir les reactions des paysans.
 

La participation active des paysans est limit6e. L'interaction
 
collaborative avec les paysans A chaque 6tape (l'61aboration de la
 
typologie; 
le choix des m6thodes de collecte de donndes; le diagnostic
des probl~mes; la rdalisation des recherches; et ldvaluation des 
rdsultats des essais) est presque inexistante. 

II n'est pas dvident que les paysans soient vus comme d6tenteurs d'un
 
savoir donc consid6r6s comme des collaborateurs. Les dquipes
 
cherchent activement A rocontrer et discuter avec 
les paysans par les
 
tourndes frdquentes sur le terrain, et les visites des essais avec les
 
paysans. Mais cc sont surtout 
les agronomes et les .ootechniciens qui
 
ont des relations fr6quentes avec eux.
 

La communication effective entre chercheurs et paysans 
est bonne, mais
 
il y a des facteurs limitants: la langue (on Casamance), le statut, le
 
sexe (surtout avec les femmes on Casamance). Pour aider A rdsoudre ce
 
probl6me les observateurs sent recrutds dans le milieu pour faciliter
 
la communication.
 

VI. L'INTERACTION ENTRE RSP ET RECHERCHE EN STATION
 
POUR UN PROGRAMME COHERENT
 

Cette fonction est unanimement admise A l'ISRA aujourd'hui et elle
 
comence A 6tre appliqu6e. L'interaction de la RSP et de la recherche
 
en station se voit par les changements dans les prioritds et
 
l'allocation des resources des recherches en station 'ila suite des
 
rdsultats des recherches ,anmilieu paysan. Apr~s deux A trois ans de
 
recherche, par exemple, Ia cr6ation d'une station de culture pluviale

b Djibdlor, et la contribution des chercheurs A la planification
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quinquennale devrait entrainer des changements de prioritds et
 
d'allocations des ressources.
 

L'dquipe riz de Djib~lor utilise les rdsultats et connaissances de la
 
RSP pour justifier ses prioritds de recherche, mais la plupart des
 
chercheurs s6niors en station ne considdrent pas encore la RSP comme
 
la source principale d'information pour d~finir leurs prioritds.
 

Seuls les chercheurs d'appui du ddpartement RSP participent dans la
 
d~finition des prioritds, la planification et la programmation de la
 
RSP. Par contre, les dquipes essayent d'utiliser systematiquement les
 
r6sultats de la recherche en station dans la definition des prioritds.
 
Les chercheurs RSP consultent rdguli~rement les chercheurs en station
 
pour le diagnostic et les solutions techniques, mais peu pour
 
l'analyse des rdsultats surtout quand les chercheurL en station ne
 
sont pas dans le m~me centre.
 

VII. LA PROMOTION DE LA COLLABORATION AVEC LES AGENCES
 
DE DEVELOPPEMENT ET DE VULCARISATION
 

Dans le cadre de sa nouvelle politique de ddveloppement le
 
gouvernement a fait de la collaboration entre la recherche et la
 
vulgarisation une priorite. Les agents de ddveloppement ont
 
collabords aux activit~s RSP, surtout A Kaolack et Djibdlor, dans la
 
phase d'identification des problemes et le choix des essais. A St.
 
Louis, les conseillers agricoles do la SAED aident A la mise 
en place
 
la conduite des essais, et A l'6valuation de. rdsultats.
 

Les cadres de d~veloppement ont participe aux sessions de formation
 
avec les chercheurs et ils comprennent les buts et les fonctions de la
 
RSP. Mais, les agents do terrain ne sont pas intdgres dans les
 
activitds RSP sauf les conseillers agricoles de la SAED qui
 
participent aux essais de terrain. lls ne leur donnent pas 
une grande
 
priorite, car 
ce nest pas pris en compte dans leur notation.
 

Les chercheurs RSP comprennent les raisons des recomrnandations
 
techniques vulgaris6es dans leur r6gion. Dans les trois 6quipes, au
 
cours de la phase prediagnostic-diagnostic, les recommandations
 
techniques vulgaris6es par la soci6t6 do ddveloppement ont 6td
 
invento:Les et discutdes avec les techniciens et les paysans. Des
 
donn~es .jr leur application sont collect:es dans les enquites des
 
progra .:,Cs.
 

Les chercheurs RSP parLicipent A l'dlaboration des projets do
 
ddveloppement. Mais leur influence est encore 
limitde et s'exerce
 
surtout au moment de 1l'eaboration des projets avec les experts
 
chargds de la conception.
 

La participation des representants des agences do d6veloppement A la
 
planification de la RSP est prdvue dans les accords 
avec ces agences
 
et se fait au moment de l'61aboration des contrats de
 
recherche-ddveloppement.
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Les agences de ddveloppement sont destinataires de tous les rapports
 
des dquipes mais ces rapports ne circulent pas assez au sein des
 
agences et restent au niveau des responsables.
 

Il est pr6vu que, chaque ann6e les 6quipes RSP fassent le bilan de
 
leurs recherches au sein de la cellule recherche-ddveloppement avec
 
une note ddgageant clairement les recommandations.
 

Les agences de ddveloppement consid~rent la RSP comme source de
 
technologies amliordes pour renouveler leurs paquets technologiques.
 
Mais ces agences sont de moins en moins en mesure de transmettre la
 
technologie et linformation aux paysans.
 

Depuis trois ans, toutes les socidtds de ddveloppement connaissent des
 
difficultds tr~s grandes de financement et la plupart ont d6 r~duire
 
leur personnel de vulgarisation et sont peu prdsents au niveau des
 
paysans. Ii leur est aussi demand6 de revoir leurs m6thodes de
 
vulgarisation et leurs fonctions. Ii r~gne donc une incertitude, une
 
d6sorganisation et un manque de moyens qui ne sont pas favorables au
 
transfert de technologies. L'approvisionnement des paysans en
 
facteurs de production et le crddit agricole sont ddficients.
 

Au niveau des dquipes RSP, on compte tester des m6thodes de
 
collaboration directe avec les associations paysannes pour le
 
transfert des rdsultats.
 

VIII. LA CONTRIBUTION A L'ELABORATION DE LA POLITIQUE
 
DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE
 

Le d6partement est de plus en plus considdrd comme une source
 
importante d'informations et d'avis pour l'dlaboration de la politique
 
agricole. Les bailleurs de fonds recommandent au gouvernement de
 
l'utiliser davantage et de lui confier certaines dtudes plut6t que de
 
recourir A des consultants.
 

Le ddpartement RSP est r~guli~rement sollicite pour fournir des
 
informations ndcessaires A la planification agricole et participcr aux
 
groupes de travail au sein de ladministration. Le cabinet du
 
Ministre du Ddveloppement Rural a invitd le Ddpartement A faire un
 
expos4 sur la contribution du ddpartement. Le Ministre du
 
Ddveloppement Rural a sollicitd lavis de I'ISRA pour le projet do
 
Lettre de Politique de Ddveloppement 1987-1993. Il est systdma
tiquement demand, aux consultants de rencontrer les chercheurs RSP
 
pour des informations et des avis. Mais c'est surtout par le canal
 
des bailleurs de fonds que les informations et les avis sont utilisds
 
par le Gouvernement. Tous les projets de ddveloppement dlabords ces
 
deux derni6res anndes ont utilis6 les informations produites par les
 
dquipes RSP. Les experts qui les ont dlabor6s ont beaucoup discutd
 
avec les dquipes RSP et utilise leurs rapports. Le projet Basse
 
Casamance en cours de prdparation est bAti sur les informations, les
 
analyses et les rdsultats d'essai de l'quipe RSP de Djib~lor.
 

En plus, les chercheurs RSP consid~rent qu'ils doivent jouer un r6le
 
dans l'1laboration de la politique agricole.
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Les chercheurs RSP m~nent des enquites et des essais pour rdpondre aux 
questions concernant la politique agricole. Par exemple A Kaolack et 
A Djibdlor des enqudtes et des essais sont mends pour vWrifier les 
choix de cultures (mais/mil/sorgho) fait dans le cadre du Plan 
CUrdalier. Les objectifs de la Nouvelle Politique Agricole sont 
rdgulibrement compards aux r6sultats obtenus. 



CHAPITRE CINQ
 

CONCLUSION
 

Apr~s l'analyse de l'expdrience sdndgalaise dinstitutionnalisation de
 
la recherche sur les systbmes de production men6e au sein de I'ISRA de
 
1982 A 1987, il est facile de conclure A un 6chec.
 

Par rapport A l'objectif do crder un d6partement de recherches sur les
 
syst~mes de production et d'implanter cinq 6quipes de recherche
 
appuydes par un groupe central d'analyse syst6me, le constat est
 
simple. Trois dquipes 
sur cinq ont 6t6 mises en place.
 

Une seule dquipe, celle du Delta du fleuve S6n6gal basde A Saint-

Louis, est compl6te. Les travaux inenes sur le terrain et 
le dialogue
 
avec les diff6rents parf! naires permettent do d6gager les probl~mes
 
prioritaires, de d6finir avec 
les autres d6partements de linstitut,
 
la socidtd do ddveloppemen et les partenaires ext6rieurs, les voics
 
et les moyens d'une collaboration efficace 
en vue do lour rdsolution.
 
On peut donc esperer A l'avenir une recherche plus efficiente
 
rdpondant aux esp6rances que le Sdndgal place dans ce 
qu'il est
 
convenu d'appeler "l'Aprbs-Barrage." 
 La question do la couverture de
 
la totalite de 
la vall6e par la recherche demeure cependant.
 

L'6quipe do Basso Cas.,mance basde A Djibelor est incompl6te. Le 
Centre de Recherches Agricoles do Djib6lor reste 
un centre rizicole et
 
ne pout rdpondre A la prioritd que les paysans accordent aujourd'hui 
aux cultures pluviales pour faire face A la s6cheresse. La socidt6
 
r~gionale de d6veloppement, secoude par les rdformes de la Nouvelle
 
Politique Agricole, a rdduit sa collaboration avec la recherche. Dans
 
ce contexte, les quelques innovations techniques sur lesquelles les
 
chercheurs nourrissaient des espoir i risquent de 
ne pouvoir 6tre
 
validees et vulgaris6es.
 

Pourtant sur 
les cinq ans passds, le programme a 6tabli: une base de
 
donn~es, des connaissances et des analyses 
sans doute uniques pour une
 
rdgion agricole sdn6galaise. Enfin une collaboration directe avec une
 
association paysanne ddmarre et pout pr6figurer ce que 
la Nouvelle
 
Politique Agricole appelle la responsabilisation des paysans.
 

L'dquipe du Sine-Saloum, basde A Kaolack, n'a pas d'6conomiste et a
 
connu un renouvel!ement d'une partie de son personnel: agronome et
 
zootechnicien. Les divergences de mdthodologie, qui l'ont divis6, ont
 
emp~ch6 pendant trois ans tout travail pluridisciplinaire. LA aussi,
 
une socidtd r6gionale de developpement, a fait ddfaut comme partenaire
 
de la recherche. 
La dispersion des programmes de I'ISRA en trois
 
endroits diffdrents (Bambey, Nioro du Rip, Kaolack) du Bassin
 
Arachidier et les habitudes de travail ont constitu6 un handicap.
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La Direction.du D~partement des Recherches sur les Syst~mes de
 
Production et le Groupe Central d'Analyses Syst~mes n'ont pas t6 en
 
mesure de remplir leur r6le de guide et d'appui aux dquipes RSP.
 
Fortement engagde dans le processus de r~organisation et de
 
rdorientation de l'ISRA, l'quipe de direction n'a pas pu se
 
structurer efficacement. La rdflexion ddinarr6e en 1984 pour dfinir
 
une mdthodologie de recherche sur les syst~mes agraires adaptde A
 
I'ISRA et au contexte sdndgalais n'a pas 6t6 poursuivie. La nouvelle
 
Direction des Recherches sur les Syst~mes Agraires rdduite A Line
 
personne ne pourra certainement pas tirer profit de l'expdrience
 
accumulde pendant ces cinq ans.
 

C'est donc une structure incompl6te, fragile et avec Line majorit6 de
 
chercheurs encore peu exp6riments qui subsiste.
 

Mais, si on se situe su Line perspective de quinze A vingt ans (c'est
 
dans cette perspective quo so situalent le Couvernement et les bail
leurs de fonds qui l'ont soutenu en 1980) un constat plus optimiste
 
peut 6tre fait. L'analyse de cette expdrience permet do corner ses 
forces et ses faiblesses; et surtout de ddgager des solutions qui, si
 
elles sont mises on oeuvre avec l'appui du Couvernoment, la volontA
 
des responsables et chercheurs de l'institut et 
toute la rigueur 
scientifique et en inati6re de gestion, permettent d'6tablir Line 
recherche agricole s6n6galaise g6ndratrice do technologies am6liordes 
pour les paysans et do connaissances pour 1'6laboration d'une 
politique agricole plus efficiente. La conclusion est organisde 
autour de cette hypothese et essaye de d6gager les conditions 
ndcessaires et la r6thodologie A suivre pour atteindre ce but. 

I. STABILISER LES STRUCTURES
 

L'analyse de ldIvolution du syst6ine national de recherche agricole
 
entre 1975 et aujourd'hui, fait apparaitre un premier constat:
 
l'instabilitd des structures d'un part, la faiblesse des politiques de
 
recherche et de d6veloppeinent agricoles d'autre part.
 

Entre 1982 et 1986, l'institut a coinu deux d6crets officiels
 
ddfinissant son organisation et son fonctionnement. Leur application
 
a pos6 un certain nombre de difficultds et de divergences.
 
L'existence d'autres textes signds par le Couvernement (accords de
 
projet entre la Banque Mondiale et le Couvernement du Sdndgal, ddcret
 
de r~glement d'dtablis- sement) n'a pas permis aux responsables de
 
l'institut de s'accorder sur son organisation et ses orientations.
 

Pendant la m6me pdriode, la tutellg technique ministerielle de
 
l'institut et les personnes qui l'ont exercde, ont chang6 A plusieurs
 
reprises. Cola a cr66 A chaque fois une incertitude pour le
 
personnel, la politique de recherche et les ressources budg6taires.
 

Entre 1979 et 1987, les responsables de la direction g6ndrale, des
 
ddpartements, des centres et des programmes ont frdquemment 6td
 
changds. L'institut met en oeuvre sa troisi~me rdorganisation. 11
 
faudrait se garder cependant de faire de ces changements frdquents et
 
de lincertitude qu'ils crdent, la 
cause de tous les maux du syst~me
 
de recherche.
 

http:Direction.du
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II. DONNER A LA RECHERCHE AGRICOLE LA PLACE QU'ELLE MERITE
 

Depuis 1979, le S6n~gal est entr6 dans un long processus de rdforme de
 
sa politique dconomique. Les diff6rents plans de redressement, de
 
stabilisation, d'ajustement signds avec le Fonds Mondtaire Inter
national et la Banque Mondiale attestent de la gravitd de la crise et
 
de la difficultd A y faire face. "La Nouvelle Politique Agricole" 
arrdt~e en 1984 et surtout la "Lettre de Politique de Ddveloppement"
 
de 1987 semblent annoncer une stabilisation de cette politique. Mais
 
des aspects essentiels de tout ddveloppement agricole ne sont pas
 
encore effectifs: approvisionnement des producteurs en semences,
 
engrais, matdriel, crddit, organisation efficace de la commerciali
sation, participation des organisatiens professionnelles et
 
coopdratives, des entrepreneurs et des commerqants priv6s.
 

Si des technologies am6liordes dtaient disponibles, leur diffusion
 
rapide ne serait pas certaine. En fait, le ddfi actual est simplement
 
de maintenir les acquis techniques des paysans. Entre le Gouvernement
 
et les bailleurs de fonds, les priorites ne se recoupent pas encore.
 
La recherche agricole n'a pas requ une attention suffisante dans cette
 
politique. La Nouvelle Politique Agricole ne traite que de
 
l'introduction de l'dtranger de technologies amdliordes et du
 
renforcement do ses relations avec les organismes de ddveloppement
 
agricole.
 

Le nationalisme scientifique, qui a dt6 dominant lors de la crdation
 
de l'Institut Sdndgalais de Recherches Agricoles, n'a pas gdndrd 
une
 
vdritable politique de recherche agricole mais plut6t une bureaucrati
sation de la recherche et son d6clin provisoire.
 

III. DEVELOPPER ET.S'APPUYER SUR LES COMPETENCES
 

A tous les niveaux, les capacit6s et les comp6tences pour d6finir une
 
politique de recherche agricole, la mettre en oeuvre et la contr6ler,
 
sont insuffisantes. Les responsables minist~riels ont dG se reposer
 
sur I'ISRA pour remplir cette tAche.
 

Les dquipes de direction de linstitut n'ont pas su ou n'ont pas pu
 
ddfinir et coordonner un programme scientifique qui permette de fondre
 
les structures ddcentralis6es h~ritdes de la France en un soul
 
institut et de d6volopper la pluridisciplinarit6. La solidaritd de
 
centre et les pratiques disciplinaires sont rest~es plus fortes. La
 
ddcentralisation de la recherche agricole qui r6pond A l'hdterogeniet6
 
des r~glons agricoles ne sera efficace ot d'un cot raisonnab]e quo si
 
elle est initide et contr6lde par une direction gen6rale forte et
 
soudde.
 

Sur le plan national, le monopole dont jouit 'ISRA en mati~re de
 
recherche agricole m6rite d'ftre r6examine. L'Universite do Dakar et
 
les dcoles d'enseignement sup6rieur devraitent jouer un r6le plus
 
important. Une saine emulation et des passerelles entre lenseigne
ment, la recherche et le developpement rural accroitraient les
 
performances de la recherche agricole.
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Le non-fonctionnement des m6canismes crdds par l'Etat pour l'assister
 
dans l'orientation de sa politique de recherche agricole en 
sont
 
l'illustration. Le Conseil d'Administration de l'ISRA, la Commission
 
Nationale Consultative de la Recherche Agricole ne remplissent pas

leur r6le. Les bailleurs de fonds A cause de leur poids financier,
 
mais aussi A cause de leur expertise, jouent de fait un r61e plus

important. Les utilisateurs de la recherche: producteurs, soci6tds de
 
ddveloppement et services techniques des minist6res exercent une
 
influence tr~s faible.
 

La crdation d'une capacite de conception ne repose pas seulement sur
 
les hommes. Les difficultds rencontrdes pour rdunir des donndes
 
compl~tes et fiables sur les ressources humaines et financibres,
 
montrent que l'informatlon ndcessaire pour d6finir et contr6ler cette
 
politique nest pas collect6e et tr'iitde. Do m6me A long terme la
 
crdation d'une vdritable communaut6 scientifique ne pout reposer sur
 
les appuis des bailleurs de fonds dtrangers.
 

IV. ADOPTER LE STATUT DE L'ETABLISSEMENT
 
A SA VOCATION SCIENTIFIQUE
 

La non prise en compte de cette perspective A long terine explique
t-elle le choix fait en 1974 du statut d'6tablissement public A 
caractre industriel et commercial pour l'institut et le r6glement
d'dtablissement qui en a d6coul6? Ces toxtes ddtermlnent une logique
do fonctionnement contraire aux int6r6ts d3 la recherche agricole. II 
nexiste aucune incitation, ni motivation A produire. Il n'y a de 
carri~re professionnelle quo dans l'accbs A des responsabilitds de 
gestion. Les comportemoents individuels qui en ddcoulent on mnati~re de 
recrutement, de formation et de nomination crdent une situation 
conflictuelle permanente. 
 L'institut no peut ainsi sdlectionner et
 
conserver les ressources humaines dont il a besoin. 

L'ISRA manque d'une politique des ressources humaines. La rdmundra
tin, la formation en sont des aspects importants mais la valorisation 
de ravauir des cherchours, la cr6ation d'un climat favorable au
 
travail scientifique sont aussi importants.
 

V. MENER LA POLITIQUE DE 3ES MOYENS
 

Une rdflexion sur les ressources que le Sdn6gal peur consacrer A la
 
recherche agricole et une d6cision au niveau le plus 6levd sont
 
indispensables pour dimensionner un institut qui sans so couper do 
l'assistance flnancibre et technique ext6rieure, sera viable. La
 
d6pendance financi&re et scientifique dO la recherche agricole 
s6n6galaise avait t tn des arguments essentiols do la cr6ation do 
l'ISRA. Apr6s 12 ans d'existemce, celle-ci s'est accrue et demeure 
malgr6 la r~duction du tiers du personnel en 1987. JI nest pas sc.r 
quo le Sdn6gal puisse maintenir et ait'besoin de tous les centres, 
stations, laboratoires et Drogrammes de recherche existants. Jn
 
examen, sans doute douloureux mais basd sur des prioritds claires, est 
toujours n6cessaire. On devra veiller A no 
pas s6parrr la r6flexion
 
sur les prioritds et la r6flexion sur les moyens. En effet une des
 
causes de cette dependance est que le lien est rarement fait A tous
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les niveaux. Depuis sa crdation, lirstitut ajoute de nouvelles
 
activit~s A celles existantes et tend A les maintenir mime quand les
 
financements s'arrtent. Les contre-parties et les charges
 
rdcurrentes ne sont pas sdrieusement dvaludes et il n'y a pas de
 
r&ollocation des ressources d'oj la crise financi)re.
 

Les constats ci-dessus rdsument le contexte dans lequel la recherche
 
sur les syst~mes de production a te introuite. Les objectifs en 
dtaient tr~s ambitieux: crier .-. ddpartement de recherche avec un 
groupe central et cinq dquipes de recherche A partir de rien,
 
c'est-A-dire en formant plus d'un vingtaine de chercheurs sur cinq ans 
et en les encadrant. Le ddpartement avait aussi la responsabilitd des 
recherches d'appui sur les productions v6gdtales et sest vu aussi 
confier la crdation et la direction du oureau d'analyses macro
dconomiques. Cest un "changement r6volutionnaiPe" qui 6tait exige 
alors qu'un consensus sur ce changement nexistait pas Le plan de 
financement triennal qui 6td p :par6 pour le dvrarrage du projet n'a 
pas 6td prdcddd de idlaboration d',i plan de tra.'ail ddtailld. On 
na pas mis en rapport les programme,.' de recherche retenus avec les 
ressources humaihes effectivement disponibls, les ressources
 
financibres et matdrielles at les capacit6s rNelles de gestion et
 
d'organisation. La n6cessit6 de ,'dajuster en baisse les objectifs du
 
projet se serait sans doute alors impos6e A tout le monde.
 

VI. ADAPTER LIAPPROCHE SYSTEMIQUE AUX CONTRAINTES
 
DE LA. RE,.IIERCHE ACRICOLE 

Le prdsent rapport montre qua la mise on oeuvre de I'approche
 
systdmique au sein de l'institut a 6t0 un processus non maitrisd 
d'adaptation quasi-quotidienne A ueic situation -i'incertitude. 

Deu tAches ont doKin les prdoccupations du dcpartement: 

(1) La nise en place den hommes avc les prob lemes de formation 
et d, recrutement, et la rise en place des moyens mat6riels et 
financiers: aprbs cinq ans, les rtsultats en sont rcduits. Ndanmoins
 
du personnel peu expcrimentd mais bien forme et motivd a 6t6 retenu. 
Dans le domalne do Ki zootechnie et de l'economie agricole, l'institut
 
dispose de ressources humaines qu'il Wa:ait pas. 

(2' La d6fiition et l'exercic2 effective des attributions du 
ddpartement: la rdsolution de cette question sest rdvdlde 
particulierement destaLilisatrice pout tout l'institut. En effet, 
cela supposal- par ricochet de defin:r les attributions do tous les 
postes-clds et leurs relations fonctionnelles et hi6rarchiques. La 
direction s'y est lancee sans soutien suffisant. Le travail accompli 
sur les cinq ans est important, mais aurair di incontostablement 
relever de K. Direction Gdnirale. A partir de 1985, une bonne partie 
de cc travail a 0t6 mise en formc A la demande de celle-ci. 11 a 
port6 sur lcs procedures d'6daboration des programmes et budget; 
annuels, sur le suivi des programmes et des chercheurs, sur les 
rapports e les publications scientifiques, la documentation, la 
cazri~re des chercheurs, la formation, etc. Bien slr, suivant les 
int6rfts du moment et les sujets, diautres personnes y ont participe. 
Le rdsultat est que I'6quipe do direction a te inwuffisamment 
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disponible et n'a pu assurer correctement ses responsabilitds
 
proprement scientifiques A savoir l'appui methodologique aux dquipes,
 
l'61aboration et la supervision des plans de travail annuels, les
 
liaisons entre la RSP et les autres recherches, et le d~veloppement,
 
!a d~finition d'une mnthodologie RSP adaptde A l'institut, etc.
 

Sur le plan de l'approche, les difficultds A maltriser la collecte et
 
le traitement des donndes, A faire participer les paysans, les
 
vulgarisateurs et les autres chercheurs n'ont pas dtd r6solues.
 

Des difficultds lides aux disponibilitds financires, A la longueur
 
des procddures d'acquisition du matdriel, des fournitures, aux
 
limitations en personnel, A la sous-estimation du temps
 
d'apprentissage pratique des chercheurs ddbutants et A leurs arriv~es
 
dtaldes, ont contraint chaque annde A rdajuster en baisse les
 
activitds programmdes au ddpart.
 

Il faut donc revoir l'approche sous au moins trois aspects pour
 
l'adapter aux contraintes de la recherche agricole.
 

Premi~re proposition: 6taler sur une ann~e compl~te la phase
 
prd-diagnostic-diagnostic orient6e sur l'identification des probl~mes
 
de faqon A mieux en maitriser le'xcution (rythme d'apprentissage des
 
chercheurs, maitrise des outils de travail, traitement informatique,
 
analyse des donndes, connaissance du milieu, des acquis de la
 
recherche, de la politique regionale de d~veloppement, etc.) et A
 
sortir d~s la premiere ann6e des rdsultats finalisds:
 

-recommandations prdcises aux autres programmes sur les
 
technologies mises en oeuvre par les paysans et les contraintes
 
rencontrdes;
 

-fournir aux socidtes rdgionales un zonage et une typologie qui
 
soient un outil operationnel pour les activitds de vulgarisation
 
et des recommandations pratiques;
 

-faire une premi~re analyse de la politique rdgionale de
 
d6veloppement rural;
 

-consacrer le temps ndcessaire A dtablir les relations et les
 
mdcanismes permettant une participation rdelle des paysans sur
 
une base individuelle et collective, une participation effective
 
des autres chercheurs A la recherche syst&me et une collaboration
 
solide et efficiente avec les vulgarisateurs et la socidtd de
 
d~veloppement.
 

Deuxi~me proposition: opter pour une mdthodologie qui ne soit pas
 
l'exclusivit6 des chercheurs syst&mes mais des chercheurs travaillant
 
dans la rdgion de fagon A reduire les besoins en personnel chercheur,
 
A accdldrer la r6orientation des programmes gdndrateurs de techno
logies amdliordes vers des recherches conformes aux besoins et
 
prioritds des producteurs, et acc&ldrer le processus de transfert.
 
Troisi~me proposition: une fois un diagnostic global effectu6, choisir
 
dans une premibre phase un nombre limit6 de problbmes et adopter une
 
approche sectorielle tout en gardant une perspective pluri
disciplinaire et liant les analyses au niveau parcelle, troupeau,
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syst~mes de production et celles aux niveaus terroir, r6gion et
 
national. Celle-ci ne sera effectivement mise en oeuvre qu'au fur et
 
A mesure qu'on en aura les capacitds et les compdtences.
 

Plusieurs conditions doivent 6tre remplies pour cela:
 

-l'existence au sein de l'Institut d'une dquipe de chercheurs
 
expdriment6s rattachds aux directions de recherche apportant un
 
appui scientifique permanent aux programmes et aux chercheurs.
 

-la systdmatisation du parrainage scientifique des chercheurs en
 
mobilisant les comp6tences exiscantes hors de l'ISRA, au S6ndgal
 
et ailleurs, et avec l'objectif de le faire dvoluer vers une
 
collaboration scientifique entre chercheurs et entre dquipes.
 

-le renforcement des capacitds de gestion de l'institut.
 

VII. PRIORITES
 

Pour la Direction des Recherches sur les Syst~mes Agraires, en
 
supposant rdsolu le probl~me de l'affectation de collaborateurs, les
 
priorit6s pour les prochaines anndes devraient 6tre:
 

A. En Mati~re de Formation
 

(i) d'dlever le niveau de formation des chercheurs et les
 
confirmer dans leur discipline et sur le plan mdthodologique. Un plan
 
de formation sur cinq ans a 6t6 elabord pour cela. L'objectif est
 
d'amener sur les 10 ans A venir tous les chercheurs A obtenir un
 
dipl6me oe ill cycle ou un PhD. Les formations prevues alternent
 
de courts sdjours A l'dtranger pour des raisons univcrsitaires et pour
 
m~nager des pdriodes d'approfondissement et le travail de terrain avec
 
des appuir scientifiqu-r rdguliers;
 

(ii) de renforcer la formation en matiere de techniques de
 
collecte et d'analyse de donndes, notamment l'utilisation de la
 
micro-informatique;
 

(iii) de recruter et former les techniciens et assistants de
 
recherche qui font ddfaut et rdduisent l'efficacit6 des chercheurs;
 

(iv) de former les autres chercheurs de l'ISRA A l'approche
 
systdmique;
 

(v) de procdder et de faire proceder rdgulierement A I'valuation
 
des programmes et des chercheurs.
 

B. En Mati~re d'Appui et de Supervision
 

(i) de veiller A l'etablissement de mdcanismes efficaces entre
 
chercheurs syst~mes et autres chercheurs dans I'6tablissement des
 
plans de travail; A leur mise en oeuvre; A l'analyse des rdsultats et
 
A l'6tablissement des recommandations. Des sdminaires de recherches
 
entre chercheurs travaillant sur le m~me sujet, la m~me rdgion, des
 
fiches d'actions de recherche, des protocoles, des notes de recherche
 



176
 

doivent permettre A chacun et A chaque moment de savoir qui fait quoi?
 
pourquoi? et, o? La pluridisciplinarit6 en sera renforc~e;
 

(ii) de veiller A l'Vdtablissement de m6canismes efficaces
 
permettant une participation des paysans dans tout le processus de
 
recherche et de diffusion des rdsultats. Avec la rdforme des socidtds
 
de vulgarisation, on doit privildgier le travail avec des associations
 
ou des groupements de producteurs organisds et disposes A prendre en
 
charge seuls ou avec 
l'appui d'ONG ou des socidtds de vulgarisation.

le transfert des r~sultats.
 

C. 	En Mati~re de Prdparation des Programmes et Budgets Annuils
 

D'utiliser les resultats obtenus pour la rdorientation progressive des
 
prioritds de recherche de lISRA et pour leur articulation.
 

D. 	En Mati~re de Polittque Apricole et de Politique de Recherche
 
Agricole
 

De 
traduire les rdsultats en informatlons et recommandations pour les
 
responsables de la politique agricole et de la politique de recherche
 
agricole.
 

L'approche systme 6largie A l'ensemble des d6partements de recherche
 
necessite un groupe pluridisciplinaire expdriment6 au niveau central.
 
Mais ce groupe ne doit pas 6tre, comme on l'a fait dans le 
projet PRA,
constitu6 de chercheurs appartenant A une seule direction des 
recherches. Ce sont des collaborateurs A plein temps de tous les 
directeurs de d6partement qui doivent constituer le groupe central de 
fagon A ce que lapproche soit mise en ceuvre par lensemble des
 
directions. II reste n6anmoins qu'il doit toujours y avoir une
 
direction charg6e de coordonner la recherche syst6me. Dans le cas de
 
lISRA, on pourrait penser que c'est le r6le du directeur g6ndral

adjoint charg6 de 
la coordination des activit6s scientifiques. Ce
 
dernier est trop charg6 car il dolt sec:onder le directeur gdndral dans
 
ce processus tr~s difficile et long de recrdation de I'ISRA. Ii y a
 
d'autres recherches qui sont en dehors cornme 
la recherche halieutique.
La reflexion sur l'volution A long terme de la politique de recherche 
de linstitut dans le cadre de la politique agricole et de recherche 
du gouvernement devraient aussi loccuper. 

L'exprience de linstitutionnalisation de la m6thodologie de
 
recherche sur les syst~mes de production au sein de la recherche
 
agricole sdndgalaise n'a pas atteint les objectifs qui lui 6taient
 
assign~s. En g,-ande partie ces objectifs n'dtaient pas addquats dans
 
le contexte du systrme sdn6galais de recherche agricole et/ou ne
 
pouvaient 6tre atteints dans les ddlais fixs. 
Cette expdrience a
 
cependant Permis de cr6er au sein de linstitut des capacitds

d'analyse et de formulation de propositions de vulgarisation et de
 
politique agricole qui nexistalent pas auparavant. C'est donc un
 
acquis inestimable pour le Senegal. Elle a 6td 
un des r6v6lateurs des
 
probl~mes de fonds auxquels sont confrontds le syst~me national de
 
recherche agricole mais surtout elle a 6t6 loccasion de iormuler
 
toute une sdrie de propositions pour les rdsoudre. Un capital

d'exp6riences et d'hommes 
sont aujourd'hui disponibles. Ii faut une
 
volont6 A tous les niveaux pour le faire fructifier.
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Source: Agricultural Development Office, USAID, Dakar, SenegaL.
 

IL'annee correspond a Lannee de recoLte; 1961 
se rapport A Lannee de culture 1960-61: plantation au milieu de 1960, r6colte fin
 
1960/debut 1961.
 

2Les rhiffres entre parenthese indiquent le pourcentage de (a superficie totate culrivable effectivement cu[ti.e . La superficie
 
totate des terres cuttivabies est estimee A 3.728.000 hectares.
 

Estimation prel.imnaire du Ministere du Developpement Rural, en date du 9 avril 1984.
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Annex II.
 
ISRA PROGRAHMES DE RECHERCHES 1997
 

PROGRAMMES 
 LOCALISATION
 

DIRECTION DE RECHERCHES
 
SUR LA SANTE ET LES PRODUCTIONS ANIMALES
 

Agrostologie 
 LNERV
 
Cultures Fourragfires ,,
 
Alimentation
 
Zootechnie it
 
Pathologie Virale If
 
Pathologie Bactdrienr,
 
Pathologie Parasitaire
 
Production Viande Bovine 
 Kolda
 
Production de Viande Ovine 
 Dahra
 

DIRECTION DES RECHERCHES SUR LES PRODUCTIONS FORESTIERES
 

Amlioration 66ndtique des Plantes A Croissance Rapide 
 CNRF
 
Etude des For~ts Naturelles et d. Reboisement
 

dans le Bassin Arachidier it
 
Etude des For~ts Naturelles et des Roboisements
 

de la Casamance 
 CNRF/Djibdlor

Etude des Forfts Naturelles et les Reboisements/
 

Vallde Fleuve Sdndgal et B. Sahelen Nianga-Ngaoule

Recherche d'Accompagnement 
 CNRF
 
Recherche d'Appui/Sylviculture It
 
Agroforesterie ,,
 

DIRECTION DE RECHERCHES SUR LES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
 

Environnement 
 CRODT
 
Pche Hauturi~re ,,
 
P~che Pdlagique C6tire It
 
Pdche Chalutitre
 
Pdche Artisanale
 

T61ddtection
 
Pdchp Casamance
 
CRODT/Ziguinchor
 
Socio-Economie des P~ches 
 CRODT
 

DIRECTION DE RECHERCHES SUR LES SYSTEMES AGRAIRES
 
ET L'ECONOMIE AGRICOLE
 

Syst~mes/Production/Fleuve Sdndgal 
 Saint-Louis
 
Hydraulique Agricole Fleuve Sdndgal of
 
Syst~wres de Production Sine-Saloum Kaolack
 
Syst~mes de Production Basse-Casamance Djib6!or

Agro-Bioclimatologie 
 Bambey
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Annex II. - suite
 

Technologie Post Rdcolte It 
Recherches d'Appui dans le Sine-Saloum Kaolack
 
Mise en Valeur de Bassins Versants des Bolongs
 

de Casamance Djibdlor
 
Valorisation des Ressources Naturelles
 

pour le Production V~gdtale D/Syst&mes
 
Projet de Recherche sur les Populations

Santa-Dveloppement Dahra
 
Commercialisation Ldgwnes 
- Niayes D/Syst~mes
 
Commercialisation Cdrdales Bassin Arachidier o
 
Economie de la Production: Casamance et Sine-Saloum
 
Situation Alimentaire
 
Commercialisation du B6tail et Economie de l'Elevage Fleuve
 

DIRECTION DE RECHERCHE SUR LES PRODUCTIONS VEGETALES
 
Mil 
 Bambey

Sorgho 
 Bambey et
 
Kaolack
 
lais 
 Kaolack
 
Riz Irrigud - Fleuve St-Louis
 
Riz Pluvial - Casamance Djib~lor
 
Nidb6 
 Bambey
 
Arachide
 
Coton 
 Tambacounda
 
Stockage 
 S.C.S.
 
Arboriculture Fruiti~re - Cap-Vert 
 C.D.H.
 
Cultures Maraich~res
 
MIRCEN 
 Bambey
 
Semences de Prd-base it
 

Source: Dossier prdpar6 pour le Comit6 Scientifique et Technique de
 
I'ISRA, Octobre 1986.
 



Annexe III.
 
ATELIERS DE FORMATION DIRECTION RSP 1982-1986
 

Lieu Th~me Date Appui Ext~rieur 

S~ndgal Formation A la RSP Octobre 1984 MSU/FSSP/CIRAD/ICRISAT 

Formation MSTAT Janvier 1985 MSU 

Recherche Agronomique en Milieu Paysan Mai 1985 MSU/FSSP/CIRAD 

Recherche Zootechnique en Afrique de 
l'Ouest 

Avril 1986 MSU/IEMVT 

Afrique Formation A la RSP (Gambie) 198: FSSP 

Etats-Unis/Europe 

Traction animale (Togo) 

Utilisation des Micro-ordinateurs dans 
la Recherche Agricole 

1986 

Mai 1982 

FSSP 

MSU 

0 

Formation A la RSP (MSU Summer 

Institutes) 
Etd 1982 et 1983 MSU 

Formation A la RSP Juillet 1984 CIRAD/DSA 

Formation FARMAP Juin 1983 MSU/FAO 



ANUEXEIV 

ENgETES NEWEECPAR P'EgJIPE RSP BASSECASAMANCEDE 1982 A 1987 

!OnitIs I I lII IV -v 

Disciplines Ptriodes/r fl )E~ ~~~ D0I(] dobservation 0 .E E 	 - c = 1- M~ 
TYPE DIENg.ETES 

cmneem~es Tanne Lt nKdxe 

__78_ 

ErKFqute informedle 	Economie 

Agronomie 

S616ctionneur 


Coeptage derm- Economie 

graphique 


Mars-Avrit Villages 

Mai 1982 35 


Juin-Juil[et Population 

1982 totate 


lvittage 


RetevA parcettaire 	Economie Juitlet 150 exptoi-
Ag rom mie t a t io ns 

Suivi du caiendrier Agronosie Juin A 
 La parcel-

agricote 
 Econcie D~cembre taire 


1982 396 parcetles 


Recensement du 	 Economie 1982 150 exploi- j
materiel agricoLe Agronomie tations 


Suivi agronoeique 	 Agronomie Mai h Parcetles X 
D6cembre 150 exptoi-
1983 tations 

tho des 
.5 ! 1 

0 

X 


X 


X 

0 d'ntye 


r - xx U 

Analyse descrip-

tive; d6pouil-

lement manuel
 

X X X X X K K X 	 Analyse descrip-
tive de 
frequence et de 
Variance 

X K K 
 K K X X K 


X K K X K K K X 	 Analyse du par-
cellaire 
tggr~gnticn au 

niveau exploi
tation
 

X X K K X X X K 	 Analyse par bloc 
de travaux 

Rapports 

pc~ ar ou Co mm taires 

en cours
 

Notes de
 
terrain
 

Rapport A servi h tirer
 
N2 1 tichantitton-mre.
 

EU-ments contenus 
dans te rapport N& 1 
sur Panalyse de [a 
contrainte de main
d'oeuvre
 
Les enqu tes mentcs
 
Le0r0Jt s me s sen 1982 6taient cen

trkes sur deux A6
ments:
 
1. recucit de dom6es; 

de base 
2. description des
 

pratiques paysannes
 

Rapport
 
N2 1
 
1982-83
 

Notes tech
niques pour
 

Analyse des effets [a cellule 
et f r6quences Recherche

.Tabulations 	 DUveloppe
ffernt 

X X K K X X X X 	 Analyse fr~quen
tielle; evaluation
 
des rendements 

IBM 5120 FARKAP/

BRADS 



Annexe IV. - suite 

T1P O'EWUEIES 
Disciplines P~riodes/ d' 

Unitds 

bservation 

II 

0 
C' _- C 

V 

Mthodes 

Rapp)rts 

pr~pr~s ou Cwntaires 
CCrcrn~ez anne et nowre 0~ d'analyses an cmm-s 

0 : C Co 07 

Etude fonctionne-
ment des exploi-
tations 

Economie 
Agroncmie 
Sociologie 

Juin 1983 30 Exploi-
Fdvrier 1Y84 tations 

X X X X X X X X X Analyse input
output. Tableau 
BRADS/FARMAP 

Analyse globale 

Economie des ex-
ptoitations en 

traction bovine 

Econonie 
Agronomie 

Juin 1983 15 exploi-
Fdvrier 1984 tations 

X X X X 

de l exploitation 

Analyse compara-
tive Fichier 
FARMAP IBM 5120 

El6ments 
dans 
rapport 

Ces donn~es ont servi 
de base 6 ldlabora
tion d'une thise de 

puis PC XT N2 2 Masters h MSU. 
Budgets pluri- M moire de 
annuals titularisa-

Suivi des activit6s Economie 
et reverus extra-

agricoIes 

Juiltet 1983 Exploitations 
Juiltet 1984 15/village 

X S S X Analyse globale 
Budget exploi-

tation 
Traitement 

tion 

E16ments 
dans 

rapport 
N2 2 et 3 

informatique 

Enquties 

giques 

sociolo- Sociologie 1983-1984 Exploitations X X X X S S X X X X 

FARMAP 

Analyse manuelle MImoire 

-Migration 
-Syst~me foncier 
-Organisation du 
travail 

Suivi des activit~s Econceie 
et revenus extra-

agricoles 

Juitlet 1984 Exploitations 
Juillet 1985 15/village 

S S X X X X FARMAP 
Tableau standard 
Budgets 

Rapport 
Ne 3 

Analyse compo
sante des 

Suivi agrononique Agronomie 
Econmie 
Machinisme 

Mai A 
Dkeemre 
1984 

Exploitations 
15/village 

X X X X X X X 

revenus 

Analyse des 
fr6quences 
Tabulations 

Rapport 
N' 3 

Typotogie des 

syst~cies d'levage 

Zootechnie 1984-1985 Village (37) X X X 5 5 X X X X 

(micro) 

Document 
sur Les 

Lenquite a dbord6 Lea 
villages suivis par 

systmes t'6quipe syst~mes et a 
d'6tevage 
en B.C. 

permis de nouveaux dlE
ments dans te zonage 



Errutes 
materiet 

sur te 
agricoLe 

Machinisme 
Economie 

1984-1985 ExpLoitations 
15/vitage 

X X X X AnaLyse descrip-
tive-Tabutations 

Rapport 
1984/85 

Donnes 
dans te 

exploit6es 
cadre d'un 

mmoire de tituta
risation 

EncufJte sur le Zootechnie 1984-1985 
parcage 

Inventaire cheptel Zootechnie 1984-1985 
de trait 

Enqu~tes sur ta 
culture attete et 
le Cr6dit special
du PIDAC 

Economie JuitLet- PIDAC 
Octobre 198, 6 groupements 

de produc-
teurs 
48 exptoi-
tations 

X X PC XT 
Anatyse de 
fr6quences 

M6moire de 
titutari-
sation 

L'enqu8te a dtL 6gate
ment men6e dars 4 
villages situ6s pr6s
de BouLandor et Suet 
pour representer 
diff6rentes situations 
par rapport au cr6dit 
(m6moire Ndiame) 

Enqu6tes sur Les 
semoirs et Les 
engrais 

Economie 1985-1985 Exploitations 
15/vi lage 

X X X X X X X PC XT 
Tabulations 
Analyse descrip-

Document 
travail 
Rapport 

de 

tive, budgets NI 4 

Enqutre 
pLuviaL 

sur te riz Economie 1985-1936 Expoitations 
10/vittage 

X X X 

partiels 

PC XT 
Analyse de 

Rapport 
NI 5 

frdquences Document de 
travai t 

Enqufte sur tLex-
tension de La 
culture du mais 

Economie 
Agronomie 

1985-1986 ExpLoitations 
15/village 

X X X X X X X X PC XT 
Logiciet ABTAB 
AnaLyse descrip-

Rapport 
N' 5 

tive 
Enquete d-adoption Economie 1985-1986 Paysan ncmbre 

variable 
X X X X X "Early Acceptance 

Analysis" 
Rapport 
N' S 

Anatyse fr6quen
tietLe 

Suivi des prix Econoiie 1985-1986 

1986-1989 
March6s 

permanents 
LOTUS/PC 

et hebdoma
daires 

Enqutes sur Les 
barrages anti-set 

Economie 
Sociotogie 

1986-1987 50 paysans PC XT 
Analyses de 

Rapport sur 
Les bar-

L'en.**te a 6t6 men e 
dans 4 sites barr6s: 

fr6quence 
Tabulations 

rages 
set 

anti- Djiguinoure, DjiLacoune, 
Djimand6, Katour6. 

Document de 
_____prdparation travail en 
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