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Le 1"'septembre 1980 marque le debut des activit~s du Service International pour la Re
cherche Agricole Nationale, I'ISNAR, dont le sibge est 6 La Haye, aux Pays-Bas. nstaur6 par
le Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale (GCRAI) conform~ment 
aux recommandations 6mises par un groupe d'experts internationaux, I'ISNAR a pour mis
sion d'aider les gouvernements des pays en d~veloppement ? renforcer la recherche agrono
mique. II s'agit d'une entit6 autonome sans but lucratif, internationale par essence, et 
apolitique dans sa gestion, son personnel et son fonctionnement. 

Des seize centres internationaux composant le r6seau du GCRAI, l'ISNAR est le seul qui 
consacre l'essentiel de ses efforts aux problhmes de la recherche agronomique nationale. A la
demande des gouvernements, il Omet des reccmmandations en mati~re de politique, d'orga
nisation et de gestion de la recherche, compl6tant ainsi les activit6s d6ploy6es par d'autres 
agences d'assistance. 

Les programmes de I'ISNAR comprennent le service conseil, la recherche et la formation. 

I1b6n6ficie du soutien de nombreux membres du GCRAI, un groupe informel de bailleurs
de fonds constitu6 de gouvernements, de banques de d6veloppement, d'organisations inter
nationales ou de fondations. 

En couverture. Sc~ne typique d'Afrique occidentalc : la vente de produits agricolesan bord de Ia 
route. Les pays en d~veloppement ont besoin de systL'mes dc reche'rche'agronomiquc efficaces et bie'n 
gdrgs pour apporter aux agriculteurs des technologies utiles et adaptdes ? lcurs bcsoins. 
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Avant-propos
 
u nom de I'ISNAR, die son Conseil 
d'administration et de son personnel,

j'ai l'honneur de vous pr6senter le rapport 
annuel de linstitut pour 1990. 

En mai dernier, nous avons profit6 de la 
r6union )i moyen terme du GCRAI h La 
Ilave et de la pr6sence de nos collbgues et 
amis pour entreprendre une r6flexion sur 
les services que I'ISNAR a offerts atx svs-
tomes nationaux de recherche agronomique 
kSNRA) auI cours des dix premibres ann~es 
de son existence. Le ministre kenvan de 
l'agriculture, Son Excellence Maina Wanjigi, 
a dress6 un bilan global Lie la rech'2rche 
agronomique en Afrique subsaharienne. Le 
professeur Jan Tinbergen, prix Nobel d'6co-
nomie en 1969, a mis en lunire quelques-
uns des principaux problnmes de ressources 
et de d6veloppement auxquels nous serons 
tous confront6s dans les prochaines d6c, 
nies. 

En novembre, nous avons eu l'honneur 
d'accueillir Son Altesse Royale le Prince 
Claus des Pavs-Bas, en visite de travail au 
si~ge de I'lnstitut. Lors de nos entretiens, le 
Prince a soulign6 l'importance de la conser-
vation des ressources naturelles, notamment 
de l'eau, pour les g6n6rations Avenir. 

Tous les ateliers, s~minaires et discus-
sions que nous avons tenus en 1990 ont 
conduit 5 tin meme constat : il est n6cessaire 
de renforcer davantage ]a recherche agrono-
mique nationale des pays en d6veloppe-
ment, ainsi que les institutions et les 
mncanismes charges de Ia recherche et de 
l'tablissement de relations avec les agricul-
teurs. L'ISNAR est pr~t i jouer ce r6le. 

Le rapport anntuel 1990 met en exergue 
plusieurs activits men6c.; par notre sei vice
consel et par nos programmes de recherche 
et de formation. Nous sommes persuad~s 
qtue nos partenaires trouveront que l'ensem-
ble de nos activits prdsentent un intr t 
pour eux. Par ailleurs, nous avons d~crit 
bribvement deiux monographies de synthbse 
publies en 1990 qui, nous l'esp6rons, re-
tiendront l'attention d'un grand nombre de 
lecteurs : l'une porte sur les aspects scientifi-

ques et poliioques de la bioteclnologie, l'au
tre sur les liaisons entre les chercheurs, les 
acteurs du transfert de technologies et les 
agriculteurs. 

Depuis plus de dix ans, les activit~s de 
l'ISNAR ont concern6 50 systrnmes natio
naux. L'exp~rience que nous avons acquise, 
ainsi que la mise au point de nombreux ou
tils destin6s 2 am61iorer la gestion de la re
cherche agronomique, sont i I'origine de la 
forte demande dont nos services font l'objet.
Malheureusement, nos ressources finan
ci~res et humaines ne nous permettent pas 
Lie repondre h toutes les requtes. Nous de
vons reporter, parfois refuser, un nombre 
croissan' de projets de diagnostic, d'aide A 
la planification et ) la formation, et de con
sultation sur des problemes varies. En outre, 
et pour des raisons diverses, plusieurs de 
nos activit6s de d6veloppement institution
nel n'ont pas encore d6bouche sur 1'6tablis
sement de SNRA solid.ts et efficaces, 
capables de satisfaire tous les besoins des 
utilisateurs de technologies. 

La mission dont nous sommes investis, A 
savoir le renforcement des SNRA, est en 
train d' tre examinee. Les bailleurs de fends 
devront prendre ate des besoins difftrents 
et croissants des SNRA des pays en dave
loppement et convenir des moyens pour y
subvenir. A cet 6gard, nous attendions avec 
impatience la revue externe quinquennale 
des programmes et de la gestion de 
I'ISNAR, pr~vue pour i-i91. Nous nous 
sommes concentres sur quelques-uns des 
aspects susceptibles d'Otre abord6s lors de la 
revue externe : d'une part, l'efficacit6, l'im
pact et la gestion de nos ressources dans le 
pass6 et, d'autre part, notre strat~gie, nos
priorits ainsi que l'importance des innova
tions et des grandes tendances pour les dix 
prochaines annees. 

Toutes les socitds et nations subissent 
les effets des changements politiques, 6co
nomiques, scientifiques et 6cologiques, mais 
ce sont les pays en dveloppement qui en 
souffrent le plus. L'ei.vironnement et les 
ressources naturelles sont constamment 
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Visite ieSon Altesse Royale le PrinceClausdes 
Pays-Bas (0tdroite) an sii'ge de l'ISNAR en noienubre. 
Lors tie la table ronle oranisiepourI'occasion, 
Monsieur Christian Bon..'-Friedheint,directeur 
gdtneraldi' I'ISNAR, ainfornd son htc princier des 
actiz'itsde I'lnstitut. 

soumis i de nouvelles contraintes. Les g~n,- Des changements ont W apports A la 
rations futures remettront nos dcisions en tte du Conseil d'administration de I'ISNAR 
question, voire notre manque d'initiative. en 1990. Nous remercions tout sp~cialement 
Le systbme du GCRAI examine actuelle- M. Henri Carsalade (France) pour ses longs 
ment certains de ces problbmes. IIa 6t6 d6ci- et pr~cieux services en sa qualit6 de membre 
d6, au cours de la Semaine des centres du conseil, puis en tant que president. Nous 
internationaux de 1990, dc d~velopper cet sommes heureux d'accueillir le nouveau 
important syst~me de recherche afin d'y in- pr6sident du con, ?il, le professeur John Dil
clure une recherche d'appui h la foresterie, lon (Australie). Ses collbgues et lui-m~me 
l'agroforesterie, la pche, la gestion de l'irri- ont accept6 l'importante responsabilit6 
gation et les autres disciplines techniques. d'orienter les activits de I'ISNAR au cours 
Plusieurs questions relatives h la mise en des annes h venir. Fnsemble, nous veille
oeuvre des programmes futurs de recherche rons Ace que le Service International pour la 
dans certaines zones agro-6cologiques (par Recherche Agricole Nationale gagne encore 
exemple, la coordination des efforts et '6ta- en solidit6 et en efficacit6. 
blissement des priorit6s) ont 6t6 soulev~es et 
seront discut6es ult~rieurement. 

L'ISNAR et sa mission seront largement 
affect~s par plusieurs vnements qui mar- " 
queront les prochains mois. Ainsi, nous at-f . ,
tendons avec impatience la conclusion des 
6valuateurs externes, les conseils et l'aide de 
nos amis et bailleurs de fonds et les recom- Christian Bonte-Friedheim 
mandations du conseil d'administration. Directeur g~n6raI 
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Conseil d'administrationde I'ISNAR - 1990 

John L. Dillon, 
President (0partir de 
novembre 1990) 
University of New 
England (Australie) 

Naima Al-Shayji 
Kuwait Institute for 
Scientific Research, 
Londres (Royaurne-Uni) 

Christian 
Bonte-Friedheim** 

Directeur g~n~ral 
Guy Camus 

France 
Henri Carsalade* 

President (jusqu'en 
novembre 1990), 
Directeur g~n~ral, 
CIRAD (France) 

Kenzo Hemmi 
Asia University (Japon) 

Roberto Junguito** 
Presidente Junta 
Directiva, Banco 
Sudameris (Colombie) 

Carlos L6pez Saubidet* 
Presidente, Instituto 
Nacional de Tecnologia 
Agropecuaria 
(Argentine) 

Henry K. Mwandemere 
North Carolina State 
University (Etats-Unis) 

Kurt Peters** 
Institut ffir 
Tierproduktion, Berlin 
(Allemagne) 

Enrico Porceddu 
Universiti Degli Studi 
Della Tuscia (Italie) 

Henriette Lala Rakotovao 
Directeur g~n~ral, 
Centre national de 
recherches sur 
l'environnement 
(Madagascar) 

Sadikin S. W.* 
Indon~sie 

Joab L. Thomas 
President, Pennsylvania 
State University 
(Etats-Unis) 

Th. J. Wessels 
Ministre des affaires 
6trangres (Pays-Bas) 

** Membre du conseil depuis 
1990 

* Depart en 1990 

De gaauche ildroite, assis: Me Rakotovao, MM. Dillon, Bontc-Friedheini, Carsalade, Me AI-Chayji. Debout :MM. 
Junguito,Peters,CanIus,Mwandemere, Miller-Hay,, (obserzateurtie la FAO), Me Merrill-Sands(secritaire),MM. 
Honni,Thomas, Sadikin, Porceddn,Lpez Saubidet, Wessels. 
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Liste des principaux sigles 
AARD Agency for Agricultural Research and Development - Indon6sie
 
ACDI Agence canadienne de dtveloppement internatienal
 
ACIAR Australian Centre for International Agricultural Research
 
ADB Asian Development Bank
 
ARC Agricultural Research Corporation - Soudan
 
ARIS Agricultural Researcher Information System - ISNAR
 
ARP Agricultural Research Project - Bangladesh
 
BARC Bangladesh Agricultural Research Council
 
BMZ Bundesministerium ftir Wirtschaftliche Zusammenarbeit R~publique
-

f6d6rale d'Allemagne 
CAAS Chinese Academy of Agricultural Sciences 
CARDI Caribbean Agricultural Research and Development Institute 
CARP Center for Agricultural Research Planning - lndontsie 
CARP Council for Agricultural Research Policy - Sri Lanka 
CASER Center for Agro-Socioeconomic Research - Indonesie 
CIAT Centro de hnvestigaci6n Agricola Tropical - Bolivie 
CIFAP Center for International Food and Agricultural Policy -- Universit6 du 

Minnesota, Etats-Unis. 
CIRAD Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le 

D~veioppement - France 
CRDI Centre de recherches pour le dtveloppement international - Canada 
CTA Centre Technique de Cooperation Agricole et Rurale - Communaut6 

europeenne et pays de la Convention de LomtC 
DAR Department of Agricultural Research - Botswana 
DAR Department of Agricultural Research -- Malawi 
DRT Department of Research and Training - Tanzanie 
FAO Organisation des Nation; Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
GTZ Deutsche Gesellschaft fir Technische Zusammenarbeit - R6publique f~d~rale 

d'Allemagne 
HBSTC 	 Commission des sciences et des technologies de la province de Hebei 

- Chine 
IARMW 	 International Agricultural Research Management Workshop - ISNAR 
IBTA 	 Instituto Boliviano de Tecnologia Agropecuaria - Bolivie 
ICIPE 	 !nternational Centre of Insect Physiology and Ecology 
ICRA 	 International Course for Developnnt Oriented Research in Agriculture 
IER 	 Institut d'Economie Rurale - Mali 
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IICA Instituto Intermericano de Cooperaci6n para la Agricultura 
INERA Institut d'Etudes et de Recherches Agricoles - Burkina Faso 
INERA Institut National pour 'Etude et la Recherche Agronomiques au Za're 
INFORM Information System for Agricultural Research Managers - ISNAR 
INIA Instituto Nacional de lnvestigaci6n Agropecuaria - Uruguay 
INIAP hnstituto Nacional de Investigaci6n Agropecuaria - Equateur 
INRA Institut National de la Recherche Agronomique - Maroc 
INRZFH Institut National de Recherches Zootechniques, Forestihres et 

Hydrobiologiques - Mali 
IRA Institut de la Recherche Agronomique - Cameroun 
IRZ Institut de Recherches Zootechniques - Cameroun 
ISABU Institut des Sciences Agronomiques du Burundi 
KARI Kenya Agricultural Rsearch Institute 
MIS Systbme d'information pour la gestion 
NAARM National Academy of Agricultural Research Management - Indie 
NALRP National Agricultural and Livestock Research Project- Tanzanie 
NARC National Agricultural Research Center- Laos 
NARP National Agriciltural Research Program - Kenya 
NARP National Agricultural Research Project - Malawi 
NCRTD Centre National de Dvelppement de ]a Technologie Rurale -Chine 
OFCOR Recherche en milieu reel orientee vers l'utilisateur 
PBS Systbme de budgdtisation de la recherche 
PCARRD Philippine Council for Agriculture, Forestry and Natural Resources Research 

and Development 
PNBA Produit national brut agricole 
PNUD Programme des Nations Unies pour le D6veloppement 
SACCAR Southern African Centre for Cooperation in Agricultural Research 
SADCC Southern African Development Coordination Conference 
SEARCA Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in 

Agriculture - Philippines 
SNRA Systhme national de recherche agronomique 
SPAAR Special Program for African Agricultural Research 
SSTC Commission chinoise d'Etat des sciences et des technologies - Chine 
USAID United States Agency for International Development 
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Le renforcement des systbnes nationaux de rechercheagronoinique 

I. Service conseil 

Le Service Ilternationalpour la Recherche Agricolc Nationale a pour objec
tif d'aider I's systYnes nationaux tie recherche agrononique (SNRA) des 
pays en diveloppemenI. Nos trois domaines dt'intcr'tsont la politique, l'or
ganisationet la gestion de la recherche agrononique. Le moteur tie la colla
boration entre I'ISNAR et les SNRA est constitL par notre service conseil, 
epaule par les programmes de recherche et de formation. 

En matOre tie conseil, hotre dtmarclhe habituelle comprend trois phases : le 
diagnostic, la planification et la realisation; toutefois, cc mod'le 'est pas 
imnmuable. 

La premin're jtape consiste giniralement t) envoler uic mission d'Xvalna
tion de l'ISNAR dans le pays concernci. II s'agit ti'un petit groupe de spj
cialistes charg's tie determiner les caracttristiques particulires dnt SNRA 
et, ce faisant, d'apprendrei mieux connaftre h's responsables (tI sistimme on 
ties insi itutions.Cette evahuation s'intdresse h tie nombreux facteurs essen
tiels ti dtveloppement institntionnel (voir page 10) mnais sa nature exacte 
dipend ties besoins du pays et des termnes de rfrewnce requs. En 1990, les 
systnmes nationaux du Bangltdesh et tin Botswana ont fait l'objet d'une 
evaluation generale. 

Les Ltudes tie diagnostic sont tie plus en plus souvent rialisies ell collabora
tion avec des equipes nationales, parfois nmme sous la direction de ces tier
nitres. L'Algtrie et le Ynen, par exemple, out choisi cette voie. En 1990, 
ils ont pripari l'tude tiediagnostic en organisant un atelier sur l'utilisa
tion des nithoides ti'valnation avec l'aidedu personnel tie 'ISNAR. 

La deuxi~Me itapc consiste t) concevoir un plan et unie strat(gie en vue de 
renforcer le systbmte. Lors tie 'laboration de ces Nments, o: tient comipte 
des recommandations tinises par la mission devaluation. Par ailleurs, la 
contribution ties responsables et le personnel d SNRA devient pripondi
rante. Nos activit's an Mali, au Maroc et en Tanzanie (voir ci-dessous) en 
sont de parfaits exempls. 

La troisibne phase prend la forme d'un appui h la rlilisation corplte oi 
partielle dit plan. Cela revient en gintrala assister un systbne national de 
recherche ou h amener une institution a mnetre en place les ,necanisueson 
les processus destinis u son renforcement dans un on pisieurs domaines 
essentiels. Par exemple, l'ISNAR pent participer a la criation d'n systbmne 
d'information pour la gestion et assurer, comme dans le cas du Bangladesh,
dt Mali et di Maroc, les sianlces de formation nicessaires. L'Institut pent 
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Lgalement prisenter des proctdures atlant pour but de definir h's prioritis 
de la recherche ou ivaler h's activites t) mettre en oeu're, et collaborer t 
I'application des inethodes comme e;i hIduonsie et en Bolivie. Dans la prati
que, les efforts tieplanification et tie riseelnoeltvre du plan deployis par 
I'ISNAR finissent par se chevaucher. II arrive parfois, en reponse ti cer
taines requetes, que nous tIpportions notre aide sans entreprendredetude 
tiediagnostic prdliminaire. 

Si la section suivante, qui s'articule autour tie six pays, ne donte que quel
ques exeniphes des 7ctions nendes dans le cadre tie notre partenariat avec 
les SNRA, ellh'!en illustre pas moins l'ampleur et la portee tienos travaux 
ainsi que le renforceient mnuftuel de nos progranunes de conseil, de re
cherche et tie formation. Les situationsdcrites sont suiivies d'une Mn,2'ra
tioz tie nos activit;s tie conseil aupres tie 22 autres pays et d'i en organisniL' 
rtgional. Les hecteurs dtsireux d'obtenir ties renseignelnents compleilen
taires sur notre diniarcheet nos operations sont invitis t) nous &rire pour 
recevoir un exemplaire tie notre docunitent tie strategie intitid! ,Travailler 
an Renforcement ties Systmes Nationaux tie Recherche Agricole ,. 

Bangladesh 

ASvivrib 

population (1988) :109 millions d'habitattts 
principaux produits agricoles: riz, b1W, 

pomme de terre, 1Ogumineuses, canne A 
sucre, patate douce, oltagineux, tabac, 
jute, th6, pche, bovins, canards, poulets, 
ovins, caprins 

chercheurs (1986) :1 152 chercheurs 
rdpartis dans 10 instituts 

La collaboration entre l'ISNAR et le 
SNRA du Bangladesh date de 1987 et s'est 
poursuivie en 1990. File s'inscrit dans un 
vaste programme de d6veloppement insti-
tutionnel dont l'objectif est d'6tablir, aux dif-
fdrents niveaux du systme de recherche, les 

structures et les instruments de gestion n& 
cessaires pour surmonter les 6normes obsta
cles au d6veloppement agricole de ce pays 
trhs peupl d'Asie. 

La production des principales cultures 
res, notamment le b1W, a fortement 

augment6 au cours des deux dernibres d
cennies, en partie grace A ]a recherche. 
Nanmoins, cettc hausse n'a pas suivi le 
rythme de la croissance d~mographique, 
dont le taux annuel (2,7%) est rest6 lev6 de 
1980 A 1987, avec pour rdsultat une r~duc
tion nette de la consommation par habitant 
depuis plus de dix ans. Le gouvernement 
du Bangladesh esp~re limiter Ia forte d6pen
dance du pays vis-A-vis d'une agriculture 
traditionnelle bas6e stir la mousson et expo
sde aux inondations destructrices, au profit 
de systbmes de production plus fiables, axes 
sur l'irrigation en saison sbche. Cette politi
que entrainera de nouvelles activitds de re
cherche ainsi qu'une plus forte demande de 
technologies nouvelles. La recherche i venir 
devra se concentrer sur divers problhmes, 
telles la conservation des ressources natu
relies et ]a pdrennit6 des syst -mes plus in
tensifs d'exploitation des terres et de gestion 
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Facteurs critiques pour le renforcement des SNRA 

Le contexte politique de la recherche agronomique 

* 	 Interactions entre la politique nationale de d6veloppement et la re
cherche agronomique 

" 	 Formulation des politiques de recherche agronomique: definition 
des priorit(s, allocation des ressources et planification Along terme 

Structure et organisation de la recherche agronomique 

" 	 Structure et organisation des systmes de recherche 

* 	 Liaisons entre SNRA et d~cideurs politiques 

" 	 Liaisons entre SNRA, systimes d. transfert de technologies et utili
sateurs 

* 	 Liaisons entre SNRA et sources extrieures de connaissance 

Gestion de Ia recherche agronomique 

" 	 Formulation et budg~tisation des programmes 

• 	 Suivi el 6valuation des programmes de recherche 

* Gestion de l'information 

" Ddveloppement et gestion des ressources humaines 

" Ddveloppement 't utilisation des ressources physiques 

* 	 Acquisition et gestion des ressources financikres 

6ervice. Formgin 50% 

42A m i 
20% 

2 6% y * 
admlnIJtratiorn 

% 
Afrlqu. dO 6dord 

10. 
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hydrique. Par ailleurs, la recherche devra d'enseignement sup6rieur dans la ralisa
s'attacher davantage A]a qu.lit6, la transfor- tion des acti'it6s de recherche et ]a forma
mation, la conimercialisation et le stockage tion de nouveaux chercheurs. 
des denr6es destin6es au march6 int6rieur et L'c'quipe a mis en lumi{re plusieurs pro

l'exportation. blmes de gestion importants au niveau na-
En 1990, V'aide apporte par I'ISNAR au tional et institutionnel et propos6 des 

Bangladesh s'est concretisee 1 deux ni- solutions visant ) renforcer l'ensemble du 
veaux. Durant le premier semestre, une syst~me. Le gouvernenent 6tudie actuelle
6quipe compos6e de deux personnes a effec- ment quelques-unes des r6formes nces
tu6 Line 6tude de diagnostic du SNRA A la saires. Toutefois, d'autres mesures ont 6t6 
dernande du gouvernement. Celle-ci portait prises imn6diatement aprbs la mission d'& 
notamment stir le Bangladesh Agricultural tude, au vu des recommandations 6mises 
Research Council (BARC) et ses liens avec par l'ISNAR. 
les autres instituts. Ensuite, I'ISNAR a parti- La rcforme principale a 6t6 la fusion des 
cip6 Z1la phase II di lrojet de recherche quatre instituts de recherche en tin seul or
agronomique (ARP), financO par I'USAID, ganisme autonome, sous l'gide du BARC. 
qui doit permettre au BARC d'6tablir les Elle permettra de resserrer les liens entre la 
m6canismes et les procdures n6cessaires A politique de recherche agronomique et sa 
la gestion efficace de la recherche men6e au maise en application. En otItre, elle devi-ait 
niveau des instituts, des programmes et des conduire ,A Ine meilleure coordination de Ia 
stations exprimentales. recherche en favorisant tin dialogue plus 

6troit entre le Conseil, son secrftariat et les 
Revue de I'institution au sommet du instituts dtu ministere de l'Agriculture. 

syst~me et de ses liens 

Au Bangladesh, la recherche agronomi- Responsabilit~s et encadrement 
que financ'6e par le secteur public est r6ali- En 1990, le sp6cialiste de l'ISNAR d~ta
s6e par des instituts relevant de cinq che au Bangladesh a poursuivi sa collabora
minist~res Lie tutelle diff6rents : Agriculture, tion avec le BARC dans le cadre du projet 
lNche et 6levage, For~ts et environnement, de recherche agronomique 6voqu6 prc& 
Education, Industrie et commerce. Le BARC demment. II 6tait 6paul6 par des consultants 
se situe aU sommet du syst~me. I1planifie et d'autres cadres de l'lnstitut. La deuxiame 
les programmes, d~finit les priorit6s, phase, commenc6e en 1989, porte sur la ges
contr6le et 6value la recherche, ripartit les tion du syst~me de recherche dans son en
ressources et veille au d6veloppement des semble. Elle doit consolider les capacits du 
ressources htumaines. En fait, le Conseil as- BARC afin qu'il puisse assumer ses respon
sure Ia coordination des activit6s du SNRA. sabilit6s en matibre de planification et de 

Au cours de sa mission de 1990, l'6quipe gestion, et fournir des services d'appoint 
de I'ISNAR s'est pench6e sur divers pro- aux instituts de son ressort. 
bWmes. Elle a tout d'abord analys6 la struc- Une analyse des priorit6s 'e ]a recherche 
tire du BARC afin de d6terminer s'il a d'abord 6t6 entreprise. Elle servira de base 
possdait :'autorit6 et les capacit6s qu'exige A la planification et A I'affectation des res
I'accomplissement de son mandat. Ensuite, sources. Rfalis6e en collaboration 6troite 
1'6quipe a 6valu6 les liens hi6rarchiques avec le BARC et les instituts de recherche, 
unissant le BARC aux instituts nationaux de cette analyse repose sur une estimation 
recherche, et l'efficacit6 de la structure ac- (faite par le BARC) de la production et de la 
tuelle de ces inst'tuts. Finalement, elle a 6tu- demande pour 57 produits agricoles. Le per
di6 les relations existant entre le BARC et les sonnel local s'est familiaris6 avec Ia proc
autres organismes de recherche publics ef dure afin d'effectIer des analyses 
privds situs en dehors de sa juridiction. L'6- semblables AI'avenir 
quipe a notamment Cxarnin le r6le jou6 par A la demande du BARC, I'ISNAR a 6ga
les universits et d'autres 6tablissements lenent contriblu. l'organisation d'une 
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Otude sur le personnel et i l'6tablissement 
d'une base de donn6es sur les ressources 
humaines pour l'ensemble du svstbme de 
recherche agronomique. Cette activit6 
s'inscrit dans le contexte plus large de ]a
phase I1de l'ARR. Elle vise notamment a 
6valuer les politiques dans le domaine de la 
gestion du personnel au sein du SNRA et i 
mettre en place un projet de dCveloppement
des ressources humaines. 

L'estimation des at,.tres besoins de la di-
rection en matibre d'information s'est poul-
suivie en 1990. Notre action s'effectue en 
trois 6tapes, en collaboration avec le direc-
teur et le personnel des instituts. 

La creation d'un svst~me d'information 
pour la gestion I partir des donnes finan-
ciLres de l'exercice 1988-89 en a constitu la 
premnire 6tape. Cette entreprise a OtO mene 

grammes par le biais d'un syst~me de bud
gttisation (PBS). Les prparatifs de cette 
6tape ont pu tre achev6s avant le cycle de 
planification annuelle qui a dLbute en sep
tembre et en octobre. Au titre de ces der
niers a figur6 la formation de cinq membres 
du personnel ) Ilutilisation du systhme de 
budgdtisation des programmes mis au point 
par I'ISNAR (voir page 47). 

La tiaisirme 6tape devra officialiser l'uti
lisation d PBS au sein du SNRA. Grce aux 
informations recucillies A l'aide d'un ques
tionnaire standard auprhs des divers insti
tuts, le BARC pourra planifier et 
coordonner plus efficacement larecherche 
dans l'ensemble du systnme. 

Enfin, ,)la demande du ministbre de 
l'Agriculture et du BARC, l'ISNAR a partici
p6 ) la rdaction de la partie , recherche ,

h bien dans plusieurs instituts en 1989, i'ldu quatrihme plan quinqtiennal 6laborO par
mesure de leur 6quipement progressif en or- le ministhie (1990-1995). Dans le cadre gfn&
dinateurs par le BARC. ral de notre intervention, notIs avons 6gale-

La deuxibme 6tape a Ott iarque par 1'6- ment pri~par6 des lignes directrices qui
tablissement d'un processus de planification devront aider les instituts i r6aliser leur
destin6 h dCfinir les programmes de re- plan directeur, document traduisant les po
cherche des divers instituts et, ensuite, par litiques du plan quinquennal en pro
la r6partition des ressources entre pro- grammes op6rationnels. 

Botswana 

La conservation de l'environnement 
physique et biotique ainsi que le maintien 
d'une agriculture viable constituent deux 
pierres angulaires de Ia politique de dave
loppement rural du Botswana. Quoi de plus 
normal pour un pays semi-aride o6 les res
sources naturelles n~cessaires aux activit~s 
agricoles (eau, sol et vtgtation) sont limi

.
 tees et ofi, rnalgrO tine densit6 de population
relativement faible, les zones rurales, terres 

,,imarginales y comprises, sont largement uti-
LlisOes pour les implantations humaines, 

population (1988) :1,2 millions d'habitants l'Odevage et la protection de la faune sau
principaux produits agricoles :bovins, rail, vage? 

mars, sorgho, bWc,coton, arachide, 
tournesol, caprins, ovins, porcins 

chercheurs (1990): 39 chercheurs nationaux 
et 12 expatri6s dans le D~partement de la 
recherche agronomique (minist~re de 
l'AgricIlture) 

Afin d'ainmliorer la scurit6 alimentaire 
et promouvoir l'emploi long terme dans le 
secteur agricole, le gotivernement pr6ne Ia 
diversification de l'agriculture, l'accroisse
ment de la productivit6 des terres ainsi que 
la conservation et la gestion judicieuse des 
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ressources naturelles. Un ensemble de sons avec les autres Icteurs do d6veloppe
connaissances et de technologies sont re- ment de I'agriculture nationale. 
quises pour exploiter au miou', les terres, de La mission d'6tude a accord6 une atten
mime que les ressouiLes hydriques, c'Og6- tion particulibre i ]a structure du pro
tales et animales. Lelaboration de technolo- gramme de recherche du DAR. Auparavant,
gies exige 6galement la mise en place de le dtpartemient Otait oranis6 en plusieurs
comp6tences nationales, aptes mener des projets selon les disciplines scientifiques. 
recherches (strat('giques, appliqu6es, adap- Dans un tel contexte, les recherches men6es 
tatives et exp'rimentales) dans le domaine au niv'eau des diverses disciplines ne 
de l'agriculture et des resscources naturelles conduisaient pas forc6ment ) un pro
qui loi sont associces. gramme coherent et productif. Ueffort de re-

A la requtte du ministbre Lie l'Agricol- cherche pr~sentait parfois des lacones : des 
ture, l'ISNAR a particip6 l'Otude du sys- thames prioritaires 6taient d6daiss6s alors 
tome de recherche agronomique du que clans d'autres cas, des thmes ne pr6-
Botswana en mai et juin 1990. La mission sentant qU'un int6rt limit6 6taient pris en 
d'Otude Otait compose de deox sp6cialistes consid6ration. 
de l'Institut, d'un consultant et d'un groope 
d'experts nationaux du Dipartement de la Une taille et une envergure de 
recherche agronomique (DAR), Ia principale recherche r~alistes 
agence de recherche agronomique dI pays.
11s'agiz;sait de la premibre v'ritable activ'itO Selon la mission d'6tude, le DAR doit 
tie collaboration entre I'ISNAR et le SNRA s'imposer des limites sp6cifiques quant i la 
dU Botswana. taille et ) l'envergure de son programm. de 

Le travail de la mission d'Otude 6tait recherche. Le d6partement sera ainsi plus
6troitement lie AUn examen de la politiqtie apte ) dtplover des efforts efficaces et via
et de la strategic adopt6es par le Botswana bles i long terme. Les r6sIltats de l'analyse
cians le domaine dU dveloppement agricole ont indiqu( qUe. dans le domaine de la ges
national. L'ensemble di svst~Ine de re- tion des ressources naturelles, la priorit6
cherche a fait l'objet d'tIne tude approfon- doit &tre accord6e ) la recherche pluridisci
die comprenant des visites sur le terrain plinaire strat~giqtue et appliquoe. En ce qui
(dans Ia plupart ties installations de re- concerne les cultures prioritaires, les pro
cherche, des stations, des ranches et des duits de l'61ex'age et les syst~mnes d'exploita
sites exp~rimentaux), ainsi que des rencon- tion, la recherche agronomique doit se 
tres avec des d6cideurs politiques, des res- concentrer sur la recherche appliqu6e, adap
ponsables d'agences gouvernementales de tative et exp~rimentale (essais de technolo
tdveloppement, des bailleurs de fonds, ties gies). 
membres d'ONG et d'institutions techni- La mission d'6tude a sugg&6 que l'on 
ques et pcdagogiqties, et avec diivers colla- entreprenne tine restructuration limit~e au 
borateurs et partenaires potentiels de la niveau du d~partement tie Ia recherche. 
recherche et di d6%veloppement. Cet examen L'une de ses deux caract6ristiqIues princi
g6n6ral a permis au DAR de dCfinir son r6le pales serait la cr6ation d'un poste de direc
strat6giqtue dans I'organisation, la gestion et teur adjoint afin de renforcer la direction 
la coordination de Ia recherche en vtue de scientifique et technique du DAR. Uautre 
sotItenir le secteur agricole du Botswana. proposition porte sur la nomination de deux 

Le diagnostic et l'analvse ont porto stir directeurs adjoints et vise A fournir une di
plisiCurs probblmes strate'giques, dont les rection la division de la production v~g&
plus importants Otaient la structure et l'or- tale et ) Ia division de la production animale 
ganisation du syst~me de recherche, la pla- et des grands pturages.
nification et Ia programmation de la Les discussions avec les responsables et 
recherche, le dveloppement des ressources les scientifiques dtu DAR ont d~bouch6 sur 
humaines et physiques, ainsi qte les liai- tn projet d6tailh6 de r6organisation des pro

grammes 
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* Cultures : c&rales, olagineux, l6gumi-
neuses i graines, horticulture, gestion du 
sol et de l'eau, systmes de production, y 
compris l'agroforesterie; 

" Elevage :bovins, production laitihre, pe-
tits ruminants (ovins et caprins), alimen-
tation, prairies et grands piturages, 
systhmes de production. 

Dans ce systeme, chaque programme se-
ra constitu6 d'6quipes scientifiques pluridis-
ciplinaires, dirigOes par Lin chercheur 
expriment qui 6nettra des recommanda-
tions lors de la planification, de la formula-
tion et de l'6valuation initiales des 
programmes. 

S'agissant des besoins en personnel, La 
mission d'6tude s'attache ll atteindre tine ca-
pacitO de 60 a 65 chercheurs et 200 techni-

ciens au cours des annes 1990. Ce niveau 
d'effectifs, en hausse de 20 h 30 p. 100 par 
rapport A la situation actuelle, pourra Otre 
maintenu ) long terme grce ? l'appui po
tentiel du secteur non agricole. 

L!on la mission d'6tude, ilfaut 6gale
ment reiforcer la liaison entre les cher
cheurs et d'autres acteurs-cl~s du 
d6veloppement rural, savoir les d&ideurs, 
les vulgarisateurs et les agriculteurs. L"_ta
blissement do relations plus 6troites avec les 
d6cideurs dcvrait assurer une plus grande 
harmonie e:;tre les priorit6s de la recherche 
et la r6partition des ressources d'une part, et 
les objectifs nationaux du d&veloppement 
agricole d'autre part. A cette fin, ]a mission 
d'6tude a 6mis plusieurs recommandations, 
dont la creation d'un i Comit6 national 
pour la recherche et ]a technique ,,qui d~fi
nira les priorit~s dU DAR et des autres orga

in elierchenr u De'partenientde recherche apiniq it'ii IlttlI) MX109e) I leux aissistaIts(assis)discutent 
avec ties agricilteuirs (t' I regiontili delta ieI'Okahn tout en parhageai litti IL eI f. ais, I canin' )sucre et It' sor
gho sotilt h's htis principal'scull trn'siel i, r\"'ioll.ern id'rt's inii's,e hi stct'Ct 'sse a pe rbtl' It,c clleaninitldt 
crl'sq1i, iormIiah'ilient, fazorise I'exploitation ies lilt,' aprt'sI'rtraildes iaux.Cel'i, ridctition te Ia siierficie ie 
terre artabl' hiiiuide penlContraindreIt's a'ric hll'irs It,Ia rt,'iolt "liiier it' inl vvlh's cultnres, 1Itiodifier le eali'
drier des semis e It's techliques de conservation ti sol. Cul itdes principanx objectifs de iarecierch:'aIllon int'nen' 
allBotlS7i'aia esl lli tIribr teiilcaltc aies latcsie e vatii it's itutti lltunt ret's natn rlles, 
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nisations techniques directement concernes Botswana au lapport de la mission d'6tude. 
par la recherche agronomique. Le comit6 se- Le Comit6 national pour ]a recherche et ]a 
ra en relation, en amont, avec le Comit6 mi- technique, par exemple, verra officiellement 
nist~riel de politique agricole et, en aval, le jour vers le milieu de V'anne 1991. Plu
avec les comit6s de formulation des pro- sieurs recommandations majeures sont d~ji 
grammes (constitu6s de chercheurs, de reprises dans le septicrme plan de develop
vulgarisateurs et de d~partements gouver- pement national du Botswana, et nous de
nementaux de d~veloppement). vrions normalement participer h certains 

L'ISNAR se f~licite de la raction aspects de sa mise en oeuvre. 
prompte et positive du gouvernement du 

Mali 
de fonctionnement et d'6quipement. Le 
reste du budget provient de l'Etat et est 
avant tout destin6 au paiement des salaires. 

En 1990, le gouvernement malien a suivi 
les recommandations de I'ISNAR et, avec 
I'aide de I'Institut, a proc6d A la fusion des 
deux principaux instituts de recherche agro
nomique, / savoir l'Institut d'6conomie ru
rale (IER) et l'Institut national de recherches 

Uzootechniques, forestibres et hydrobiologi
ques (INRZFH). La nouvelle entit6 a conser
v6 le nom d'IER. I1 s'agit d'un institut 

population (1988) :8,8 millions d'habitants national semi-autonome consacr6 h la re
principaux produits agricoles: bovins, mil, cherche forestire, agricole et pastorale. La 

sorgho, coton, riz, arachide, mais, ovins, loi instituant 'IER a 6t6 adopt6e en octobre 
caprins dernier. 

chercheurs (1990) : 203 chercheurs affect6s 
au nouvel institut national de recherche Une recherche trop dispers6e 

Dans cc pays d'Afrique occidentale, Avant 1990, Ia recherche agronomique
l'agriculture et la recherche agronomique portait sur quelque 35 produits. D6finir des 
sont confront6es h d'importants d6fis li6s i priorit6s devenait n6cessaire pour que la re
la menace de la d6sertification, la fragilit6 cherche ait un impact. 
des sols et les contraintes impos6es au ni- En 1990, suite i la fusion et au probl~me
lieu naturel par les hommes et les animaux. pos6 par la dispersion des efforts de re-

Le SNRA de cc pays sah61ien est le plus cherche, I'ISNAR a collabor6 avec le SNRA 
important de I'Afrique francophone subsa- du Mali Axla pr6paration d'un plan strat6gi
harienne. En outre, pr,s de 90 p. 100 de ses que sur 12 ans. Cette activit6 compl6tait une 
chercheurs sont de nationalit6 malienne. brbve 6tude de diagnostic du systbme de re-
Avec un budget de recherche repr6sentant cherche men~e par I'ISNAR en 1988 ainsi 
0,9 p. 100 du PNBA, le Mali est un des pays qu'une 6valuation des besoins de la re
d'Afrique et de I'ensemble du monde en d6- cherche en 1989. 
veloppement qui investit le plus dans Ia re- Uaide apport6e par l'ISNAR en 1990,
cherche agronomique. Cependant, plus de avec le soutien partiel de I'USAID, pr&
la moiti6 du budget total consacr6 annuelle- voyait trois composantes. Dans un premier 
ment la recherche agronomique provient temps, nous avons particip6 ') la conception
de I'aide ext6rieure. Celle-ci couvre les cofits des nouveaux programmes de recherche. 
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Ensuite, nous avons aid6 h crer une base de 
donnes sur les ressources de la recherche. II 
s'agit essentiellement d'un inventaire des 
moyens physiques, humains et financiers 
portant , Ia fois sur les ressources existantes 
et sur les ressources requises par les nou-
veaux programnzew. Enfin, nous a\'ons four-
ni l'information n~cessaire pour faciliter la 
prise de d&ision stir les niiesx d'investis-
sement general et la d6finition des priorits 
en matibre d'affectation des ressources. 

Dans le cadre de cette collaboration, 
I'ISNAR s'est fixO pour objectif i long terme 
la formation des responsables dans le do-
maine de la planification strat~gique et l'in
troduction formelle de cette dmarche dans 
le svstbme de recherche.Le processus de planification a surtout 

porte stir la conception et la reorganisation 
de la recherche en Un nombre plus restreint 
de programmes. Les spcialistes de I'ISNAR 
ont collabor6 avec 40 responsables et cher-
cheurs maliens rCpartis en quatre quipes. 
Leur but 6tait de dcfinir la portee scientifi-
clue de sept programmes de recherche 
prioritaires (crCales et l6gumineuses ali-
mentaires, productions animales, prodiuc-
tions forestires et halieutiques, cultures 
industrielles, cultures horticoles et fruitibres, 
syst mes de production et gestion des res-
sources naturelles) et ce, ) Ia lumire du 
mandat global du nouvel IER. 

Pour la conception des programmes, les 
groupes de travail ont suivi une mthode de 
programmation pr&cdemment mise ati 
point par I'ISNAR. Celle-ci comprend plu
sieurs 6tapes : 
* 	 revue des objectifs du d6veloppement na

tional et du potentiel des systbmes de pro
duction existants pour raliser ces 

objectifs; 

* 	 dtermination des contraintes ,Ala r6alisa
tion des objectifs de d6veloppement; 

* 	 bilan des r6sultats de la recherche pass6e; 

9 	d6finition des objectifs de la recherche; 

* 	 6valuation tes bosoms el rossources hu
maines; 

* 	 6tblissement des priorit@ ti a ro

chorche. 
(La section consacre aux activit~s de 

I'ISNAR au Maroc, page 19, dcrit ]a m
thode de manibre plus d6taill6e.) 

Le plan strat~giqUe pr~sente plusieurs 
options de recherche susceptib:es di' tre 
adopt es par le gotivernement malien dans 
le cadre des sept programmes prioritaires. 
La d&ision finale d6pendra du niveau de fi
nancement et du nombre de chercheurs que 
le gouvernement jugera n6cessaires pour as

surer la viabilit6 du systbme. 

Tanzanie 
population (1989) : 23,8 millions d'habitants 

principaux produits agricoles :mals, riz, 

caf6, coton 
chercheurs: 350 agronomes r6partis dans 

50 instituts, stations et sous-stations 

L'agrictlture constitue I'6pine dorsale de 
AI 'cononlie tanzanienne. Cependant, ces 

dernires d&ennies, plusieurs facteurs in
ternes et externes ont conduit A un cycle in
quidtant de rcession economique et 
agricole. Alors que l'6conomie vacille, le 
gouvernement est confrrmt6 h d'importantes 
contraintes fiscales. La recherche agronomi
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que, comme d'autres initiatives de d6velop- la recherche pour les cinq annes venir. 
pement national, souffre d'un financemer,," Les ressourcesrequises par le systbme de re
insuffisant, l'une des principiles raisons de cherche y sont Ogalement prcis6es : 
la st-ignation de la production agricole et, financement, chercheurs et personnel d'en
par cons6quent, du d6clin 6cn.,omique. cadrement, 6quipement, infrastructure et in-

Le gouvernement tanzanin et les bail- fornation. Ces divers rapports ont servi 
leurs de fonds internationaux ont pris ]a me- d'ossature au plan directeur, r~dig6 ulterieu
sure de la situation. PKrmi les actions rement. 
entreprises par le gouvernment, nous cite- Cette d6marche fournit une repr~senta
rons la cr6ation, en 1988, du Projet national tion claire du SNRA : in systhme trop 6ten
de recherche pour l'agriculture et l'&evage du, dispers6 et en d~clin qui tente de mettre 
(NALRP). FinancO par la Banque mondiale en oeuvre 22 programmes de recherche sur 
et d'autres donateurs, cc projet de plusieurs les productions vtg~tales, cinq programmes
millions de dollars vise notamment la r6or- de recherche sur les productims animales et 
ganisation et la r~habilitation dIu systeme six programmes sp~ciaux. En fait, les res
national de recherche agronomique. sources allou6cs au systbme sont insuffi-

La preparation d'un plan directeur par le santes pour soutenir un rseau national de 
ministire du DCveloppement de l'agricul- 50 instituts, stations et sous-stations de re
ture et de l't1evage constitue l'un des princi- cherche comptant quelque 350 scientifiques, 
paux volets du projet. I1 s'agit 550 techniciens et 160 assistants bien form~s. 
essentiellement d'un programme quinqucn- Le manque tie moyens de transport et d'ac
nal de recherche agronomique pour ]a partie cos aux sites exp6rimentaux pose parfois
continentale de la Tanzanie. La phase pr6pa- problbme. II arrive que l'infrastructure de 
ratoire de cc plan a fait l'objet de discussions recherche soit prive de certains services es
sous l'6gide du Programme sp6cial pour la sentiels, comme l'approvisionnement en eau 
recherche agronomique en Afrique et en 6lectricit6. 
(SPAAR). Son financement est assur6 par La planification de la recherche constitue 
I'Allemagne, le RoVaume-Uni (principaux tin autre problbme. Elle est encore le r6sultat 
donateurs) et les Pays-Bas. d'une d6marche ascendante dans laquelle

En 1988, I'ISNAR a commenc6 ) collabo- les projets de recherche proposes par les 
rer avec le D~partement minist6riel de la re- chercheurs et les stations sont regroup6s en 
cherche et de la formation (DRT) en vue de plans nationaux, sans qu'aucune priorit6 ne 
d6finir la demarche de planification. Fin soit clairement dfinie. 
1989, nous avons d6tach6' tin membre de no- La majorit6 des fonds octroy~s au DRT 
tre personnel ,i Dar-es-Salaam afin d'6pauler sont destins au paiement des salaires, par
le coordinateur national tdu plan directeur et ailleurs peu 6levs. Le budget r~ellement 
ses quelque 30 collaborateurs tanzaniens consacr6 A la recherche est par cons&cuent 
(scientifiques et responsables tie Ia re- limit6. Le rtseau est devenu largement im
cherche) r6partis en quatre groupes. En productif et le moral du personnel est au 
1990, I'ISNAR a envoy6 sur place onze con- plus bas. 
sultants Otrangers pour aider l'6quipe Aras
sembler et ,) analyser les donn6es, et pour Consolidation plut6t que croissance 
participer i ]a compilation des rsuiltats. 

Cinquante-huit rapports rassembl~s en Le processus de planification a permis
trois tomes ont 6t6 produits par l'6quipe en d'6tablir une strat~gie g6n6rale pour la re
1990. Les antcdents historiques du sys- cherche agronomique qui peut se r~sumer 
tbrme national de recherche agronomique en que! jues mots : consolidation plutOt que
ainsi que sa situation et ses besoins actuels y croissance. La strat6gie suppose la contrac
font l'objet d'une description d6taille. Cer- tion prochaine des ressources gouvernemen
tains rapports possLdent tin caractbre r6tro- tales et extrieures. Les fonds disponibles
spectif et pr~sentent les progrr s r&cents du serviront i la remise er, 6tat de l'infrastruc
systbme. D'autres abordent les priorit6s de ture routikrc dti pays, des bitiments, diu r6
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seau 6lectrique, etc. Ie syst&rme de recherche 
doit par cons6quent tre red6fini afin de ti-
rer le meilleur parti de ses effectifs scientifi-
ques actuels et cibler la recherche sur les 
problbmes prioritaires. 

A l'issue de 'examen Lies donnes, 
l'6quipe de planificati,,n a propose des prio-
rit(s de recherche pour les cinq annes ) ve-
nir. Ce plan recommande tine r6partition 
des programmes en trois secteurs. Le pre-
mier de ces secteurs, hautement prioritaire, 
concerne les thbmes suivants : caf6, coton, 
the, riz, pathologic animale, production de 
lait et de viande de nminants, conservation 
du sol et maitrise de l'eau, agroforesterie, re-
cherche stir les syst imes de production et 
6conomie rurale. L'inclUsion de certains pro-
duits, comme le thW, le caf6 ou le coton, dans 
ce secteur prioritaire s'explique notamment 
par le fait que leur exportation repr6sente 
une importante source de devises pour le fi-
nancement du d~veloppement rational (y 
compris celui de la recherche agronomique). 

Le deuxihme secteur englobe le maYs, les 
plantes A racines et tubercules, les haricots 
(Phase'olus), les lkgumineuses . graines, les 
cultures maraichdres et les olWigineux. Les 
autres thbimes de recherche constituent le 
troisi6me secteur, le moins prioritaire. Le 
classement des programmes doit tre r~gu-
lihrement rtexamin6 et, le cas &h6ant, mo-
difi6. 

Le plan directeur pr6voit que les res-
sources libr6es au titre du NALRP soient 
surtout consacrOes aux programmes de pre-
mibre priorit6. Les recherches de deuxikme 
priorit: continueront h b6n6ficier du nivcau 
de financement actuel. Enfin, les pro-
grammes de faible piorit6 recevront Line at-
tention beaucoup plus linite, certaines de 
leurs ressources pouvant &re allou6es aux 
programmes de premiere priorit6. 

Dans le mrme temps, le plan directeur 
considhre que chaque programme doit pos-
s6der une masse critique de chercheurs afin 
d'atteindre les objectifs de recherche. Un 
plan national poor le personnel a tt6 mis au 
point dans le cadre de l'Mlaboration du plan 
directeur, avec le concours d'un spcialiste 
des ressources humaines de l'ISNAR. 
D'apr~s ce plan, 88 chercheurs, 102 techni-
ciens et 41 assistants devront tre r6affect6s. 

L'adoption de nouvelles priorit~s de re
cherche entraine lgiquement une red6fini
tion des priorit6s au niveau des 
installations. Aux termes du plan directeur, 
les premiers efforts de r6habilitation concer
neront huit grands instituts de recherche 
menant, chacun, des activit6s prioritaires. I1 
s'agit notamment de construire de nou
veaux laboratoires et bitiments, et de four
nir certains services (approvisionnement en 
eau, ordinateurs, transport, 6quipement de 
laboratoire, etc.). Les activit6s de r~fection 
interesseront 6galement 14 autres instituts et 
stations de recherche (deuxi~me priorit) 
ainsi que 10 sous-stations (troisiame priori
t). 

Outre la d6finition de nouvelles priorit6s 
de recherche, la raffectation du personnel 
et la remise en 6tat de l'infrastructure physi
que, le plan directeur 6voque la n6cessit6, 
pour le SNRA, de trouver de nouvelles 
sources de financement. Uoption la plus 
prometteuse est, selon le plan, le recours 
aux organismes semi-publics d'exportation 
de produits agricoles (agences et offices de 
commercialisation) qui sont d'importants 
b6n6ficiaires des r6sultats de la recherche. 
En mnme temps, le plan signale que de 
bonnes relations entre le systbme de re
cherche et le3 autres acteurs de Ia commu
naut6 agricole sont importantes pour 
assurer l'efficacit6 des efforts entrepris. Les 
auteurs du plan soulignent la ncessit6 pour 
le SNRA de renforcer sa collaboration avec 
les services publics (par exemple, la vulgari
sation), les universit~s, les autres pays et les 
organisations ext6rieures. 

En bref, le plan directeur vise essentielle
ment ) instaurer on nombre lirnit de pro
grammes de recherche agronomique plus 
aptes i produire des r6sul.i-ts prometteurs. 
I1est 6vident que cet objectif est insuffisant. 
Le projet de refonte du systhme de re
cherche, pour autant qu'il soit finalement 
adopt6 comme politique gouvernementale, 
devra 6tre envisag6 dans tin contexte plus 
large. En effet, il ne constitue qu'une 6tape, 
certes essentielle, dans le cadre d'un vaste 
effort national destin6 5 reconstruire l'infra
structure et l'6conomie nationales. 

Pour I'ISNAR, cette exp6rience s'est av&
roe particulibrement b6ntfique. Grace i 
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l'aide extdrieure que nous avons apportde i planification d'un syst me dans sa globalit6.
la coordination de l'dquipe de planification Une telle ddmarche est susceptible d'appor
tanzanienne, nous avons acquis davantage ter de nombreu, dividendes A l'agriculture
d'expdrience dans la gestion logistique de la du pays qui l'entreprend. 

Maroc 

As accordde h l'agriculture pluviale. La produc
tion accuse par consequent un certain re
tard. I1existe un grave deficit cdrdalier dont 
l'importance va croissant. 

Le ddveloppement de la production plu
viale est cependant possible, bien que diffi
cile h rdaliser. Pour ce faire, il faudrait 
maitriser les techniques de conservation de 
l'eau et du sol, et intensifier l'utilisation des 
ressources naturelles, tout en prot6geant 
l'environnement. Les chercheurs marocains 
sont donc confronts ) un ddfi majeur. La 

population (1988): 23,5 millions d'habitants misc en oeuvre d'une agriculture nouvelle 
principaux produits agricoles : bW, orge, requiert un nouveau type de recherche qui 

mafs, lkgumineuses alimentaires, betterave reponde davantage aux objectifs de d6ve
sucrire, canne h sucre, olkagineux, olive, loppement national. 
arbres fruitiers, vigne, cultures fourraghres Depuis plusieurs anndes, I'ISNAR colla
et pturages, cultures maraiclhbres, bovins, bore avec le SNRA du Maroc i la rdalisation 
ovins, caprins de cet objectif. Nous oeuvrons de concert 

chercheurs (1986): 178 chercheurs avec le principal organisme charg6 de Ia re
travaillant dans le principal institut de cherche agronomique dans le pays, h savoir 
recherche. Les Ctablissements l'lnstitut national de la recherche agronomi
d'enseignement font 6galement de que (INRA), une institution semi-autonome. 
la recherche. La recherche est 6galement assurde par 

l'Institut agronomique et vdtrinaire 
Depuis le milieu des annes 1970, et Hassan II ainsi que par d'autres organismes 

aprbs Line pdriode d'expansion, l'agriculture semi-publics. 
marocaine se heurte A d'importants obsta- La particularit6 de notre collaboration 
cles. Le Maroc connait une croissance demo- avec l'INRA est qu'elle illustre parfaitement
graphique rapide. L'entre de l'Espagne et l'intdgration des trois composantes de 
du Portugal dans la Communut6 euro- I'ISNAR (service conseil, recherche et for
ptenne a limit6 I'accbs des fruits et legumes mation) au niveau des SNRA dans la me
en provenance du Maroc sur le marchd eu- sure du possible. Nous avons commenc6, en 
rop6en. De surcroit, l'environnement natu- 1984, par 6valuer le systbme de recherche 
rel est fragile et sujet au phdnomhne de agronomique. Nous avons ensuite apport6 
degradation. notre aide 1 l'application des recommanda

Jusqu'A une 6poque rdcente, le gouver- tions 6mises. Les activits de collaboration 
nement avait accord6 la priorit A l'irriga- ont tout d'abord port6 sur l'6laboration d'un 
tion. Cette politique a permis de stimuler les systbme informatis6 de gestion et de budg& 
productions pour l'exportation, tels les tisation des programmes (PBS). Le logiciel a 
agrumes et les produits maraichers, et celles dt6 achev6 avec succhs au cours de l'annde 
de certains produits, comme le sucre, le lait 1990. 
et les huiles vdgdtales. Peu d'attention a t6 
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Nous av\ons 0galement accord tine at-
tention particuli re ,) la definition des pro-
grammes de recherche ) long terme (10 ) 12 
ans). L'INRA et l'ISNAR ont tout d'abord 
collabore ) l'e1aboration d'une methodolo-
gie de conception die programme. Celle-ci 
prO\oit tine procdure d'Otablissement des 
priorit~s parmi les differents , themes - de 
la recherche (propagation, travail di sol, ir-
rigation, etc.) relevant d'un programme d6
terrainO (par exemple, du programme 
olivier). La mCthode permet 0galement ie 
ddcfinir les besoins en ressotirces hunaines. 

La mthode est base stir tine triple ana-
lyse, i savoir : l'analvse des objectifs tie d&-
v"eloppement national; levaluation des 
besoins des agrictilteurs et des autres agents 
6conomiqies, Lie leur potentiel et ties 
contraintes A la rCalisation des objectifs na-
tionaux; et le bilan des acquis tie la re-
cherche nationale et 6trang~re. 

A partir de cette analyse, les responsa-
bles peuvent fixer les objectifs de recherche 
des programmes, identifier les activits cor-
respondiantes et dfinir le nombre et les ca-
ttgories de chercheurs et de personnel 
d'encadrement requis. Enfin, les priorit~s 
sont 6tablies entre les difftrents thnmes de 
recherche (pour lesquels des projets de re-
cherche spkcifiques seront proposos tilt-
rieurement par les chercheurs). 

Cette m~thode de conception de pro-
gramme se base stir des recherches men es 
pr&6ciemment par I'ISNAR cians le do-
maine de la planification et de l'tablisse-
ment des priorits. Elle s'inspire egalement 
tie techniqties utilisCes par la GTZ (Alle-
magne) pour la planification des projets. 

L'une ties particularits de cette mnthode 
est qu'elle est cestine i tre utilise par tin 
grotipe tie travail oui tin comit6 directetr de 
programme compos0 de scientifiques, de 
responsables et tie binficiaires de Ia re-
cherche. Les disctissions die groupe sont g-
r6es au moven tie techniques tie 
vistialisation qui stimulent la crtativit et 
assurent Line participation totale. 

Les reprcsentants d'tine Otventuelle unitt6 
de planification citi SNRA participent ) ce 
processus social. Ils ne prennent pas otiver- 
tement part aux discussions mais jouent tin 
r6le d'animateurs. lls encouragent l'inter

vention des parties directement concernees 
par les programmes de recherche. Cette rot
thode est plus participative que consul
tative. En effet, la participation directe 
permet de forger l'engagement des mem
bres dt groupe clans la mise en oeuvre ult6
rieure iu programme. 

Rechierche-action participative 

La methode tie programmation a t6 
raise atI point en 1990. Elie est le fruit des ef
forts conjoints de l'ISNAR et de l'INRA, 
notanment de sa Division tie la program
mation. Notis avons Olabor et test6 en pre
mier lieu tine mthode prototype en 
collaboration avec le Conit0 de programme 
de l'olivier. Cette exprience a permis d'ap
porter certaines amr1iorations. Les tests ont 
ensuite porto stir d'autres programmes de 
recherche (cultures fourragLres et petits ru
minants), avec la participation de la GTZ, ce 
qtii a permis d'ajuster la methode. Cette ap
proche ) la fois cycliqtie et pragmatique, im
pliquant directement les bcn~ficiaires de la 
recherche, est souvent appele - recherche
action participative '). 

L'ensemble de ces tests ont finalement 
tionn6 lieu , tine publication. R6alis' 
conjointement par le personnel de I'ISNAR 
et de l'INRA, le document fournit tine des
cription dtaillke, Otape par Otape, tie la m
thode tie programmation (cf. le document 
tie travail de I'ISNAR n" 37). Les cieux insti
tutions ont 6galeinent collabor6 Al'organisa
tion d'ateliers tie formation en vue 
d'appliquer la mithlodle i d'autres pro
grammes de recherche tie l'INRA, iont le 
grand programme consacr6 ) Lin systhme tic 
production : l'aricioculture. 

Une fois Ia mtthoce de conception de 
programme a long terme mise au point, il a 
falltI 6laborer d'atitres movens afin de facili
ter la gestion ties programmes et, notam
ment, la prtparation tie projets de recherche 
individiiels et la budg~tisation des res
sources. Les activits et les ressources pet
v'ent faire l'objet de detIx programmations 
differentes : moyen terme (i'environ cinq 
ains) et annuelle. La mthodologie a t6 

concue en collaboration avec I'INRA et se 
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fonde sur la mome d6niarche participative Un nouvel instrument de
 
de ]a recherche-action.
 

La programmation annuelle a permis de 
faire le lien avec le systbme de budgktisation La m6thode de conception de pro
informatis6 6voque pr6c6demment. Les gramme a suscit6 l'attention des agences de 
chercheurs ont intoduit dans le svstnine les d6veloppement rural, des ministres et des 
informations str les activit6s pr'Vues pour chercheurs bas6s dans les universit6s. lls 
l'anne suivante et les ressources requises. soni maintenant int6resss aux r6sultats po-

Grace ) la rise en place de ces proc6- tentiels des programmes de recherche de 
dures de programmation, le sysftme de l'lInstitut, ainsi qti',) tine collaboration 6ven
buidg6tisation petit devenir tine composante tuelle. Par consequent, cette methode ne sert
 
formelle de la gestion de I'INRA. On peut pas seulement i la planification et ,5la pro
maintenant pr6voir la mise en place des grammation, mais elle constitue 6galement

procedures de suivi et d'&valuation tie ]a re- tin moven de coordination facilitant la com
cherche. Ces deux noutivelles mesures entre- mtinication entre les partenaires de ]a re
ront en vigueur en 1991. Elles viendront cherche.
 
compl6ter les diff6rentes techniques de ges
tion des programmes.
 

Bolivie 

La collaboration avec la Bolivie est corn
pliqude par le fait que ce pays d'Am6riquedu Sud poss~de deux agricultures bien dis
tinctes. Les basses terres fertiles (les trois 
cinquibmes dti territoire national) pr6sen
tent tine grantde diversit6 climatique, allant 
des 6cologies tropicales aux Ocologies seni
arides. Les grandes et moyennes exploita
tions y prodiuisent la plupart des produits A 
haute valeur conimerciale (coton, canne ,i 

.... i ) ___________] sucre, viande bovine, etc.). Les activitds de 
recherche et de vulgarisation r~alis6es par le 

population (1988): 6,9 millions ti'habitants Centro de hnvestigaci6n Agricola Tropical
principaux produits agricoles : pomme de (CIAT) se concentrent dans la province de 

terre, oca, qtinoa, oViis, lamas, alpagas Santa Cruz, la plus grande de Bolivie (partie
(dans I'altiplano); canne a sucre, riz, occidentale du pays). La recherche sert aux 
ol~agineux, agrumes, soja, biW, orge, coton, exploitations commerciales ainsi qu'i un 
paturages, bovins, bois (dans les valises) nombre croissant de paysans pratiquant une 

chercheurs (1988) : 172 chercheturs r6partis agriculture de subsistance. 
entre les deux principatix instituts publics L'altiplano est un plateati aride, situ6 

dans l'ouest du pays entre les deux princi-
Les traVatix de I'ISNAR en Bolivie d6- pales cordillbres des Andes, i une altitude 

montrent l'intgration croissante de nos dif- de quelque 3 700 mrtres. Cette r6gion oc
f6rents services potr mieux aider les pays ) ctipe environ tin cinquiine du pays. I s'agit
consolider leur svstine de recherche agro- d'une zone h forte densitC de population o6 
nomique. Notre service conseil ainsi que nos l'on pratique g6n6ralement tine agriculture
services de recherche et de formation ne ces- de subsistance. Cette 6cologie, ainsi que les 
sent de se renforcer ,Atel point qu'il devient vall6es de haute altitude, sont du ressort de 
parfois difficile de les distinguer. l'Instituto Boliviano de Tecnologia Agrope
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cuaria (IBTA), un organisme dot6 de prro-
gatives nationales. Outre le CIAT et l'IBTA, 
la Bolivie possbde un grand nombre de pe-
tites institutions publiques et priv~es char-
gees de ]a recherche et du transfert de 
technologies. 

En 1990, nous avons donn6 suite aux be-
soins identifis vers le milieu de l'anne 
1989 par notre mission d'tude aupr~s de 
ces deux institutions. Aprhs I'application ra-
pide de plusieurs recommandations impor-
tantes au niveau du CIAT, l'aide de I'ISNAR 
a 6t6 sollicitee pour six domaines de gestion.
Cette anne, grace aux ressources disponi-
bles, notre collaboration s'est effectue )
deux niveaux : 6valuation 6conomique de la 
recherche du CIAT sur le soja et organisa-
tion d'un atelier de formation sur les prin-
cipes et aspects pratiques des activit~s de 
suivi et d'valuation. 

Lors de l'6tude stir e soja, le recours AIa 
th&orie de , l'exc~dent conomique , a per-
mis d'estimer les avantages apports, en Bo-
livie, par la recherche et la vulgarisation i 
cet important produit ai cours des 15 der-
nihres annes. Les rtsultats de cette 6valua-
tion , ex post , (aprbs les fais), rtalis~e 
conjointement par tin Oconomiste de 
l'ISNAR et le directeur adjoint du CIAT, in-
diquent tin taux de rentabilit6 d'environ 
70 n. 100. II s'agit 1Ad'un taux de rentablit6 
intOressant compar6 aux autres projets de 
developpement (taux minimal de 12 p. 100) 

et 1 l'ensemble de la recherche agronomique

(gdndralement estimn5 h40-50 p. 100). 


Cette analyse s'est fortement inspiree 

des theories Oconomiques 61abordes ces 30
 
dernibres annes et appliqui6es par I'ISNAR 

en 
1988 pour 6valuer le taux de rentabilit6 
de l'investissement consenti i la recherche 
rizicole en Uruguay. Les travaux entrepris
dans ce pays et en Bolivie stIscitent un vif 
intrt auprbs des autres SNRA qui espbrent
6valuer les avantages financiers de leur re-
cherche. L'ISNAR a mis en oeuvre des ana-
lyses similaires en Equateur, en lndon~sie et 
en Afrique subsaharienne. 

Les 6valuations 6conomiques de Ia re-
cherche s'av rent fortement utiles. En tant 
qu'instruments de planification, elles peu-
vent aider les responsables A estimer les 
cooits et les avantages des programmes A 

long terme, et i affecter les ressources en 
fonction de performances mesur~es plut~t 
que de crit2res moins empiriques. Ces 6va
luations penrettent 6galement aux pouvoirs 
publics d'appr~cier l'importance de la re
cherche agronomique et son ad~quation 
avec la politique agricole et 6coilomique.

Ces Otudes ont pour objectif d'accroitre 
les capacit~s des SNRA avec lesquels
l'ISNAR collabore afin qu'ils puissent ova
luer l'impact 6conornique de leurs re
cherches. 

En octobre, I'ISNAR a organis6 avec le 
CIAT un atelier de formation sur les activi
t~s de suivi et d'6valuation. Cette manifesta
tion a rassembl6 une dizaine de 
responsables de programmes de recherche. 
Les principaux themes abordos ont &6 le 
suivi de la recherche en cours et les amilio
rations 6ventuelles i apporter durant la 
phase intermtidiaire, ainsi que l'Ovaluation 
, ex ante , (analyse des projets de recherche 

au moment de la planification). Pour la pre
mibre fois, les responsables de programme 
du CIAT ont pu 6changer leurs experiences 
en matihre de suivi de la recherche. ls ont 
dtcrit les diffrents mcanismes utilis~s au 
sein de leur institut et de leurs stations pour
contr6ler les intrants, les dtpenses, les rsul
tats de la recherche et Ia performance du 
personnel. Plusieurs systbmes (par exemple, 
les fiches de rapport d'activits) ont &6tsim
plifis ou amliors. 

Stratdgie Along terme pour
 
le changement
 

Les progrbs r~alis~s par le plus grand
institut de recherche de Bolivie, I'IBTA, ont 
6t6 moins rapides qu'au CIAT. En effet, 
l'IBTA est en proie A de graves problmes
d'ordre structurel et financier. L'Institut doit 
6galement subvenir aux besoins technologi
ques des agriculteurs sans ressources de 
l'altiplano et des valles, et il s'agit lh d'une 
tiche particulibrement ardue. L'IBTA doit, 
par consequent, 6laborer une strat~gie A 
long terme pour introduire les changements 
n~cessaires. 

L'6tude r~alis6e en 1989 par 'ISNAR re
commande plusieurs changements structu
rels radicaux destin6s Arenforcer l'efficacit6 
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de I'IBTA et de ses stations. Outre la consoli- Au cours du premier semestre 1990, la 
dation de la recherche par le biais d'une proposition de projet a fait l'objet d'une 
fragmentation en programmes spcifiques mise au point d taillie par le gouvernement
mieux cibl6s, l'ISNAR a recommand6 une bolivien ainsi que par les 6quipes de la FAO 
reorientation majeure des activit6s de vulga- et de ]a Banque mondiale. L'!IBTA concentre
risation. Celle-ci est notainment motiv¢e par ra ses efforts de recherche sur les 6cologies
le f?ible succs rencontr6 par l'IBTA lors du de plateau et de vall6e. 11ralisera six pro
transfert de technologies aux agriculteurs. grammes ax6s sur les produits rev~tant une 

La gestion d'un service de vulgarisation importance particuli~re pour les agricul
public et traditionnel dans l'altiplano, une teurs sans ressources : pomme de terre,
region accidente et recuhke, s'avre coo- quinoa, cr6ales, 16gumineuses, mafs, pitu
teuse et difficile sur le plan logistique. Ce- rages et 6levage. Les travaux s'effectueront 
pendant, pr~s de 50 grandes organisations dans quatre grandes stations de recherche. 
non gouvernementales (et plusieurs cen- L'IBTA diffusera 6galement ses technologies
taines d'organisations de plus petite dimen- aupr~s des ONG et des autres agences pu
sion) se sont d6jh install~es dans la r6gion. bliques et priv~es de vulgarisation.
L'ISNAR a par cons6quent demandO t Lorsque la Banque mondiale aura ap-
l'IBTA d'offrir des services de , pr~vulgari- prouv6 le prdt, I'ISNAR devra vraisembla
sation ,, ces ONG et aux autres agences blement apporter son concours i l'IBTA 
publiques et priv6es de d6veloppement afin pour organiser et mener h bien les diff& 
de mieux servir les agriculteurs. Le bilan de rentes composantes de I'assistance techni-
I'ISNAR a catalys6 l'intervention des bail- que du projet (planification, 6tablissement 
leurs de fonds. Fin 1989, la Banque mon- des priorit6s, systhmes d'information pour
diale a charg6 la FAO de proc~der i un la gestion, activit6s de suivi et d'6valuation, 
examen approfondi de I'IBTA et de ses ser- liaisons avec les agences de transfert de te
vices de recherche et de vulgarisation. Le chnologies telles que les ONG). En pr~vi
rapport de la FAO confirme largement les sion de ce projet et d'autres travaux 
conclusions de l'ISNAR, mais va 6galement prometteurs qui seront men6s en Bolivie,
plus loin en prconisant des changements l'ISNAR a constitu6 un groupe de six ex
pr6cis. La Bolivie n6gocie actuellement un perts en novembre 1990. II s'agit li d'une in
prCt de plusieurs millions de dollars avec la novation qui s'av6rera utile A l'int6gration 
Banque mondiale pour une dur6e de huit de nos services au niveau des SNRA. 
ans afin de renforcer I'IBTA. 
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Le service conseil dans le monde
 
La liste ci-dessous expose les points essentiels des activits rnenes par le service conseil de I'ISNAR dans Ls 
pays non repris dans la section pr&ckiente. 

Afrique 
BWnin 

Examen de la proposition de restrUcturation de la Direction de la recherche agronomique en pr6paration d'un 
projet de la Banque niondiale et de la FAO visant h renforcer le SNRA. 

Burkina Faso 

Le ministre de l'Enseignement secondaire et suprieur et de la Recherche scientificlue s'est rendu en juin 7i 
I'ISNAR afin de discuter d'une collaboration; le directeur do la recherche et deux directeurs adjoints se sont 
rendus uIlt6rieurement a l'Institut afin d'y pr(parer leur plan d'activits pour les annies )ivenir. 

Bunndi 

Suivi de I'application des recommandations t6iises lors de I'6valuation de I'lnstitut des sciences agronorni
ques dU Burundi (ISABU) effectu6e par I'SNAR en 1988 et des priricipaux progr~s rtalis&; participation ) la 
prparation d'un system e de programmation et ) I'examen des rglemnents du personnel, et recommandations 
stir les crit~res d'valuation du personnel. 

Caieroun 

Evaluation des progrs r~aliss dans I'application des plans d'action de I'lnstitut de la recherche agronomique
(IRA) et de llInstitut de recherches zootechniques (IRZ); le conseiller de I'ISNAR en d6tachement a poursuivi 
ses travaux stir la programniation de la recherche HIRA. 

En mission aiLa i-iavote, en vue,,'examin'r les actiitesde olla orationentre son tpays et lISNAR, S.E. Mouiassine,Na
cro (i gauche), Pitinistrtilkjiii'd I 'lt'seiiemet secotlaireet supdriclrclde Recherche scientifil uejo,re1oi1 st's 
lihns , 'aMliti; 7e, It' ies piilicati,,is,h' !'ISNAR. Tous ,eux taient'i I'lioiv,''rsihd tit, Gorgie an ,ibit ,h'dsdeslt,,isalI' 
Illitt'S 1980, le pr,'mier to stagetost-tocloral,i'atotre ' Onbrt' ti, hl faculit.eooiiel 
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Ghana 

Suivi de I'6tude de diagnostic mene en 1989 : collaboration avec tine 6quipe de scientifiques ghanc-ens h l'61a
boration d'un cadre r)ur le plan de recherche agronomique nationale; ce dernier sera nis au point au cours 
des 18 a 20 premiers mois lors de la mise en oeuvre d'un projet quinquennal visant A renforcer ]a recherche 
agronolique; financement prvu par ]a Banque inondiale. 

Guin&c-Bissau 

Suivi d'un atelier stir la planification organis6 en 1989 : collaboration avec le Departmento tie Estudos e Pes
quizas Agricolas 'Ala dtfiinition des priorits tie recherche et ) la priparation des programmes d'Ctude. 

Kenya
 

Participation a la revue a maven terme (financement externe) duI Projet national de recherche agronomique; 
collaboration avec l'Institut kenvan tie recherche agronomiique (KARl) A la prt'paration de son plan de travail 
pour 1991-92 et a la d0finition ties procidures dvaluation des projets de recherche au niveau national; re
commandations ati Centre national die recherche stir le biW,et les oli6agineux et an Centre national de recherche 
agronomique (Nligug,) stir la formulation des progranmies. 

Oligaiida 

Apr s Ia revue d SNRA ougandais en 1987/88, IASNAR a (t6 charg(' de collaborer i la prLparation d'un plan 
et d'une strategie nationale de recherche agronomitque; dttachement d'un spLcialiste tie I'lnstitut en Otuganida 
en I1990; collaboration d personnel et des consultants avec une iqiipe tie travail ougandaise Al'tlaboration 
d'tin plan en tix volumes et d'une stratigie de mise enl oeuvre. 

Derni(re phase LU projet de gestion des ressources humaines et de diveloppement institutionnel financ(' par
I'USAID (deux ans); le gotvernement et le bailleur de fonds ont par consequent tiemani) Al'ISNAR de pour
suivre sa collaboration. 

Soialie 

Collaboration avec le gotIvernement somalien ) I'c'valtiation et i la mise a jour tiu plan strat(gique de re
cherche agronomitque, qui servira tie base au projet national de formation et tde technologie agricole, financ6 
par Un prt de I'IDA. 

Zaire 

Collaboration avec le CIRAD ) l'(laboration du plant directeur pour la recherche agronomique nationale, acti
viI6 s'inscrivant dians la phase finale d'tn projet financ6 par le PNUD et visant ]a restructuration de I'lnstitut 
national pour l'Ltude et la recherche agronomiques a Zaire (INERA). 

Asie 
ldtonldsie 

Etablissement d'tin systLme d'information pour la gestion h likgence pour la recherche et le d6veloppement
agricole (AARD) enl collaboration avec un sptcialiste de I'ISNAR en dLtachement; r('habilitafion du centre de 
programmation de la recherche de I'AARD avec I'aide d'un consultant de I'ISNAR. 

Laos 

Collaboration avec les responsables d Centre national de recherche agronomilue (NARC) et une 6quipe de 
la Banque asiatique de dveloppement h l'(1aboration d'un pian de recherche Along terme, dans le cadre d'un 
projet financ, par le PNUD (phase finale). 

Philippines 

Exprimentation-pilote (dans tieux instituts tde recherche) tie m(thodes 6labor6es par I'ISNAR A l'intention 
des responsables de la recherche : ARIS (systOme d'information sur les chercheturs en agriculture) et PBS (sys
tLrme de budgtisationi des programmes); compte rendu de l'expLrience acquise par le Conseil philippin pour
la recherche et le d('veloppement de ]'agriculture, de la foresterie et des ressources naturelles (PCARRD) dans 
le domaine d suivi et de I'Ovaluation de ses programmes (en collaboration avec l'ISNAR). 
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Sri Lanka 

Collaboration avec le Conseil pour la politique de recherche agronomique (CARP) 1l'Iaboration et 1l'exp~ri
mentation d'un systime d'information pour la gestion dans les 19 instituts de recherche du CARP, ainsi qu'7
]a formation du personnel dans cc domaine. 

Am6rique latine et Caraibes 
Costa Rica 

Collaboration avec les responsables i Ila definition du r6le de la Commission nationale pour la recherche et le
transfert de technologies agricoles, pr&c6demment 6tablie sur la base des recommandations de l'ISNAR; pr&
paration d'un plan de coop6ration entre l'Institut et la Commission, apr&s I'approbation du r6le de cette Com
mission par le nouveau gouvernement. 

Equateur 

RLecommandations sur le cadre Itgal et institutionnel r6gissant l'autonomie de l'Instituto Nacional de Investi
gaci6n Agropecuaria (INIAP) : d6finition des changements structurels et organisationnels, reformulation et
renforcement du processus de planification et de programmation, et amelioration de la recherche et du trans
fert de technologies. 

Uniguay 

Poursuite de ]a phase de planification du nouvel Instituto Nacional de hnvestigaci6n Agropecuaria (INIA) : re
commandatiOns sur la politique et la strat(gie de dtveloppement institutionnel, d6finition des priorit6s, struc
ture et organisation, planification et d~veloppement des ressources humaines. 

Caraibes 

UISNAR a particip6 h l'('aboration du nouveau plan d~cennid de l'lnstitut des Caralbes pour la recherche et
le d6veloppernent agricoles (CARDI), i la demande de ce dernier; lors des diff6renles missions, le directeUr 
ex&utif du CARDI et les sp&cialistes de IISNAR ont prepar6 la revue des pays du CARICOM (Communaut6 
des Caralbes). 

Moyen-Orient et Afrique du Nord 
Algirie 

Collaboration avec une 6quipe d'experts locaux i l'6tude de diagnostic du systbme national de recherche: ate
lier sur Iamnthodologie d'6valuation des systbmes de gestion de la technologie agricole (ATMS) 61abor6e par
I'ISNAR. 

Soudan 

Participation h Iarevue moyen terme du Projet de recherche, de vulgarisation et de formation agricoles; pr&

paration d'un rapport sur l'amtlioration de l'organisation et de la gestion de la Soci6t6 soudanaise de 
re
cherche agronomique (ARC).
 

Syrie 

Collaboration avec l'quipe nationale de planification strat~gique i ]a pr6paration et ii la mise au point de la 
strategic de recherche agronomique. 

Winen 

Collaboration avec une equipe d'experts locaux h1'6tude de diagnostic du systbme national de recherche; ate
lier sur la m6thodologie d'6valuation des systbmes de gestion de la technologic agricole (ATMS) 61abor~e par
I'ISNAR. 

Outre les pays mentionn6s ci-dessus, I'ISNAR a collabor6 ou 6tabli des contacts avec plusieurs autres SNRA,
combinant g~n6ralement les activits de conseil Ala recherche et h la formation. Ces pays sont les suivants :
Angola, Br6sil, Colombie, Chine, C6te d'Ivoire, Ethiopic, Fidji, Guin6e, Jama'ique, Lesotho, Mexique, Mozam
bique, Niger, Rwanda, Sierra Leone, Togo, Tonga, Zambie, Zimbabwe. 
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II. Recherche
 
Afin d'assurr lil service conseil t la fois peLrfor ant et utille aux systbnes
 
nationaux de recherche agronomique (SNRA), I'ISNAR doit combiner
 
deux types ie comptences : t'une part, le savoir-fairt et l'expeiience no
taunnent acquise par nos cadres stipirieurset, d'autre part, les thtories, les 
inethodes et It's instruments rtcenment mis au point par le programmei de 
rechercie te l'ISNAR. Ces deux catjgories ie coinpitences sont rlnforcees 
par la collaboration avec nos partenaires des SNRA et par I'utilisation s'
lective dt consultants. 

L'tvolution dtes SNRA et ie leur enviromtiement rend la recherche n'ices
saire. Les besoins changent; dt nowvtaux probleines surgissent.De Bainako 
t Bujumbura, par exempl', les instituts nationaux acquibrenIt des micro
ordinateurs.Pourtant, ccinme de nomnbreux tracteurs rouillis 't usags, le 
materiel informatique pourrait se retrovert la dicharge,sans I'laboration 
d'instriunents et ie ntlithodes primettant tie collecter It's donni&s nices
saires aux responsables, ie It's mettrt i jour Lt de les convertir sous uile 
forme exploitable.Autretmnent, les ordinateurs n'aurontrien apportd an pro-
CessUs ic gestion et Lie prise tie dicision. C'est I'mn des nombreux doinaines 
oft I'ISNAR apporte sa contribution. 

Outre l'laboralioni doutils, le proriamLe reclerclie LiL I'ISNAR assure
 
la mist it jour continuelle it nos bases tie cotnaissances sur les SNRA.
 

En 1985, lors Le I'tvaluation du programme Le I'ISNAR, un accroisseinent 
des ressources consacrwes t) la recherche a te reiicoiimandi. Notre plan i) 
moyen terie prevoylait d'atteindre 25 p. 100 en 1990. Avec, cette aniide, 
26 p. 100 flit temps di personnel consacre t la recherche, cc plan est respec
ti. 

Notts iitilisons deux grands dispositifs pour la recherche. Nous mettons eli 
oeuvre ies projets formels d'une dur& diterininjeet cherchlons tll finance
ment spdcial auprt's des bailleurs Lic fonds. Nots procdons tgalemeit i)des 
activitis tie recherche qui sont financies par notre budget central et. rjali
sLes par ies , groupes tie travail ,, internes. 

La recherche vient toujours complter nos autresdonaiie, d'activitis. Telle 
itait t'ailleurs notre intention is le dipart. Par exemple, certains rdsultats 
obtenus dans le cadre tie notre projet sptcial sur la recherche en milieu rel 
ont pii tre appliques lots ies activitis de conseil menes en T,nzanie en 
1990. De mntme, Its principes eniployes dais le cadre ienotre itude sur la 
recherchie agronomique de 50 petits pays se sont igalementl rtvtjs itihes 
pour ntos activitLS de conseil aii Botswana, ainsi que pour l'organisation 
d'un atelier tie formation aux Caraibes. Les spicialistes de I'ISNAR chargis 
ties activitis ieformation et Lie conseil aupr~s des SNRA coinptent tgale
meit parni les principaux btnificiaires Lie nos programmes tie recherche. 

La section suivantedcrit ties travaux de recherche rialisis par I'ISNAR en 
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1990. Une attention particulirea t1i, 11ccordiL'e aux cinq pIrjets les pis
performnants. Les antresefforts de recherche ne font I'obljet que d'nne brevL 
description, notannent I's activitis djjh nentionnies dans la section 
concernant Iaforination ou le service consi[. 

Analyse des donn es des SNRA et contribution 'ala 
definition des politiques 

L 	 a base de donn6es des Sries d'indica-
teurs de I'ISNAR (statistiques relatives 

aux ressources humaines et financires des 
SNRA de 154 pays) a 6 publi.e en octobre 
1989 par les Presses universitaires de Cam-
bridge. En 1990, une 6tape majeure a tt6 
franchie : nous avons ach'v6 la premi~re
phase d'analyse et d'interprOtatiuil de cette 
masse de donnes brutes dans le but tL, 
contribuer au dialogue international en ma-
tibre de politique de recherche-d6veloppe-
ment agricole. 

Un ouvrage complementaire, intitdle 
Agricultiural Research Polict/ : Iternatio,tal 
Quantitative Perspectives, sera bient6t pulli6 
par la mrnme maison d'edition. Comme le 
mentionne l'un de ses auteurs, ce document 
entreprend d'aborder ,, le naximlum de pro-
blmes-cls politiqUes qu'il est possible d'6-
voquer, faits empiriques h l'appui . 

Ce nouvel ouvrage ne s'inspire pas seu-

lement des Sries d'indicateurs, mais aussi 

des donn~es de la Banque mondiale, du FMI 

et de ]a FAO. I1 traite de plusieurs pro-

bmles importants et s'adresse aux bailleurs 
de fonds, aux gotuvernements et aux SNRA. 
Les 12 chapitres, r6dig~s par cinq sp6cia-
listes de I'ISNAR et huit experts exttrieurs, 
s'articulent autour des themes suivants : la
recherche dans le(ycontexteco m risdeses politiquesh me ded~ ve opp men rob d e 
divlioppcdent (y compris les problm s de 

viabilit6de l'agricultUrc), lvaklation de Ia 

recherche et du d6veloppement i6conomi
que, ]a recherche publique (perspective- na-
tionales, r6gionales et internationales), la 
recherche priv6e et les problhmes de politi-
ques du 21 ' sicle. 

L'aide au d~veloppement menac6e 

Les chercheurs et les 6diteurs veulent 
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, 6tayer le dialogue politique A l'aide d'in
formations ,. Car dialogue il y aura. Le pay
sage g6opolitique du monde est au coeur 
d'une tourmente qui continuera A passion
ner 	les d6bats, sans pour autant parvenir A 
les apaiser totalement avant la fin du si&ce. 
Conme le font remarquer les auteurs dans 
leur introduction, < les vieux sttr otypes 
des 	premier, deuxibme et tiers mondes per
dront sans doute une grande partie de leur 
valeur descriptive ,Amesure que de nou
velles alliances et priorit6s 6mergeront >,. 
Les auteurs sont n~anmoins convaincus que 
, le courant de l'aide au d~veloppement 

vers les pays consid6r6s comme moins d& 
velopp6s semble sirieusement compro
mis ,. 

Le soutien h la recherche agronomique 
nationale n'est qu'une petite composante de 
l'ensemble des efforts d'aide au d6veloppe
ment d6ployes par les pays donateurs. I1 
s'av~re n~anmoins indispensable Ala crois
sance agricole. Son orientation A venir d& 
pendra des orientations politiques - de 
l'appr~ciation et des priorit6s des bailleursde fonds dans un contexte ohi de nom
breuses demandes entrent en competition. 

La tendance a plus importante, et aussi 

Ia plus proccupante, qui ressort de l'analyse de l'ISN AR est sans doute l'6rosion ac
tuelle du financement des SNRA. Les pays
ndett6s d'Afrique subsaharienne, d'Amtri

que latine et des Caraibes ont notamment 
6 contraints de r6aliser une coupe sombre 

dans les d6penses de l'Etat. La recherche 
agronomique n'a pas 6t6 6pargn6e. Bien au 
contraire, elle semble constituer la princi
pale cible des restrictions g6n6rales. Uaide 
au d6veloppement suscite egalement une 
certaine inquietude. Au cours des ann6es
1980, les bailleurs de fonds n'ont pas accru 
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le volume total de leurs contributions aux 
pays moins dveloppds. De mrine, rien ne 
semble indiquer que la recherche agronomi-
que ait pu b6nficier d'une plus grande part 
du gteau. 

Entre les deux p~riodes 1976-80 et 1981-
85, 37 p. 100 des pays les moins dCvelopp~s 
repris dans l'chantillon Lie I'ISNAR enre-
gistraient uine baisse de leur - investisse-
ment dans la recherche agronomique 
calcul en pourcentage di Produit National 
Brut Agricole ,. lPrs de la moitiO de ces 
pays (10 au total) se situent en Afriqtue sub-
saharienne. On remarquera qu'au cours de 
la mnme periode, seuls trois pays dvelop-
p6s ont vu la part de leur PNBA consacre a 
la recherche agronomique diiminuer 

D'apr~s les donn~es fournies par les S-
rics dindicat'urs,lespays faible revenu ont 
consacrO annuellement tine moyenne de 
0,6 p. 100 de leur PNBA la recherche agro-
nomique entre 1981 et 1985. Le prix Apaver 
pour rattraper les pays h reVenu tl1ev6 qui 
affectent 2,13 p. 100 serait trop lourd pour 
les pays revenu limit. 11faudrait d'ail-
leurs qu'une part plus importante des 
dtpenses publiques consenties au dvelop-
pement agricole soit allotC'e h la recherche 
et passe, par consoqtuent, de 7 (niveau de 
1981-85) ,) 25 p. 100. Or, cela signifierait que 
les faibles :essources attribu&6es atix autres 
secteurs (infrastructure rotiHre, irrigation, 
vulgarisation et subventions ) la production 
et i la commercialisation) soient encore r6-
duites. 

L'une des principales consequences poli-
tiques est l'normle prudence dont font 
preuve les bailleurs de fonds et les gouver-
nements des pays d6veloppds lorsqu'il 
s'agit d'valt,er les niveaux de financement 
requis par les SNRA et, par cons6quent, 
d'appliquer des rbgles empiriques ,, par 
trop g~n~rales ,,. 

Dans la conclusion de cet ouvrage consa
cr6 ) la politique agricole, I'economiste Ver
non Ruttan ttablit des predictions pour les 
premibres dcennies du 21' sicle. I1estime, 
entre autres, que I'agriculture et '61evage 
pratiqu6s dans la plupart ties pays en dave
loppement resteront bien au-dessous de leur 
potentiel productif. II faudra, selon lui, in
tensifier les efforts pour d~velopper des ca
pacit~s de recherche dans les pays les moins 
dveloppds. 

Cet ouvrage de politique agricole parai
tra mi-1991. 

Enfin, pour apporter quelques precisions 
sur l'ouvrage original (Striies d'indicateurs), 
nous noterons que la publication de cette 
base de donn~es constitue tin vnement c16 
pour I'ISNAR en tant qu'institution. Ce do
cument est le fruit de quatre ann~es d'ef
forts de compilation et se base sur plus de 
1 00( r~f~rences. 11 permettra aUx dideurs, 
aux responsables des SNA et aux bailleurs 
aix resosae esNRA et a e 
de fonts te comparer les diffcrents pays en 
termesie financement tie Ia recherche agro
nomique et tie personnel tie recherche entre 
196I et 1986. Bien que certains pays n'aient 
pu fournir des informations pour certaines 
annes, les s(ries d'indicateurs constituent A 
ce jour l'ouvrage statistique le plus complet 
dans le domaine de la recherche agronomi
que nationale. 

En 1990, nous avons contiinu6 nos activi
t~s de suivi au niveau des SNRA et collect6 
des informations pour Ia base de donn~es. 
Nous avons 6galement pr~par6 une propo
sition tie projet global , long terme en vue 
de lancer notre seconde operation de col
lecte et d'analyse de donn~es. Grice ut.n fi
nancement special, nous pourrons mettre en 
oeuvre la composante , Afrique subsaha
rienne , du projet qui constitue notre 
grande priorit6 pour I'ann~e 1991. 

Vers une conjecture plus structuree : la d6finition des
 
priorit s en Indonesie
 

La d~finition des priorit~s entre les pro- une tiche importante pour les hauts respon
grammes (c'est-h-dire entre des ensembles sables de la recherche agronomique. Dans la 
de projets de recherche 6troitement hi~s) est pratique, il s'agit d'approuver et de financer 
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certains programmes aux ddpens d'autres 
qui seront soit rejet6s soit diff~rfs. En 199), 
l'ISNAR et plusieurs institutions qui colla
borent avec lui ont r alisO d'importants pro-
grhs dans l'6tablissement d'une procedure 
visant i faciliter cette d~marche. 

Avant de d6finir les priorits, les respon-
sables de la recherche doivent rtsoudre Pltu-
sieurs problbmes d'ordre politique,
technique et Oconomique. Sur le plan politi-
que, ils doivent fixer les buts et les objectifs 
des svstbmes de recherche. Sur le plan
technique et Oconomique, ils doivent se pO-
ser les questions suivantes : Quelles sont les 
chances d'obtenir des rtsultats utiles ? Con-
bien de temps faudra-t-il pour obtenir les 
premiers r~sultats concrets stir le terrain ? 
Dans quelle mesure l'application des rsul-
tats pourra-t-elle stimuler la production ou 
r~duire les cofits de production ? 

Dans la majorit6 des pays, cette de-
marche revient h se livrer h des conjectures 
plus ou moins 6clair6es reposant sur tin en-
semble de paramitres (prix des produits,
chiffres de production et de consommation, 
exp~rience personnelle de directeurs de la 
recherche chevronn&s et intuition profes-
sionnelle). L'ISNAR et les institutions colla-
borant Acette Otude n'ont pas t'intention de 
remplacer 'd1Oment danshumain a prise
de decision. Ils tentent en fait de ,, structurer 
la conjecture , par I'application d'une me-
thode de simulation par ordinateur, c'est-A-
dire d'une (structure d'aide i la dcision ,. 

Ce projet multinational est essentielle-
ment financ0 par l'ACIAR (Australie). I1a 
6t6 mis en oeuvre en 1988. Fin 1990, la pre-
mire phase de r~alisation 6tait presque ter-
mine. Plusieurs organismes qui y
collaborent, bases en Indon6sie, aux Philip-
pines et en Thalande, servent actuellement 
de ,, bancs d'essai , a la rise au point et a 
I'application de cette m~thode. Le BMZ (AI-
lemagne) finance la collaboration entre 
I'ISNAR et le Centre de recherche agro-
socio-Oconomique (CASER) de I'Agence in-
don6sienne pour la recherche et le develop-
pement agricole (AARD), l'un des premiers
organismes i appliquer la m~thode de dofi-
nition des priorit~s. 

Les <<retombdes > de la recherche: 
estimation des avantages 

Uun des attraits de cette mfthode reside 
dans sa souplesse analytique. L'usager peut
estimer les avantages potentiels d'un pro
gramme de recherche dans les agro.6colo
gies situes en dehors de la zone cible. 

Par exemple, l'objectif du programme de 
recherche petit tre l'Ciaboration d'une va
ri~t0 de pomme de terre produisant d'excel
lents rendements dans des conditions 
spcifiques de sol, d'humidit6, de temp~ra
ture et de photop6riode. Grce h la mthode 
de definition des priorit6s simule par ordi
nateur, l'analyste petit estimer les , retom
bees ,, de la recherche dans les zones 
6cologiques situ-es hors de la zone concer
n~e. Le potentiel d'accroissement de la pro
duction peut tre inf~rieur de moiti6 dans 
ces r'gions secondaires. Cela suffit cepen
dant pour amener les responsables 1choisir 
le programme de recherche sur la pomme
de terre plut6t que le programme soja, par
exemple, si ce dernier stimule fortement la 
production d'Une region donn~e mais que 
ses retomb~es sont restreintes, voire nulles, 
dans les autres ecologies. Ce genre d'infor
mation petit Otre tr s utile pour les respon
sables de ]a recherche, amens Aprendre et 
Ajustifier d'importantes d6cisions au niveau 
de Ia conception de programme. 

Comme dans toute analyse informati
que, l'efficacit5 des mthodes de d6finition 
des priorits depend de ]a qualit6 de l'infor
mation utilise pour 6valuer l'impact atten
du de la recherche. En 1990, ]a plupart des 
activit~s de d~veloppement du CASER et de 
l'ISNAR ont porto sur la collecte, l'interpr&
tation et la compilation de quatre types de 
donn6es, une operation particulirement 
longue et difficile. 

La premibre cat~gorie d'informations a 
trait aux parambtres 6daphiques et climati
ques. Ceux-ci doivent permettre aux cher
cheurs de mieux cerner les nombreuses 
zones agro-0cologiques d'Indon~sie. Ces in
formations, une fois d~finies, peuvent Ctre 
exploit6es dans le pays, quelle que soit la 
d6marche d'6tablissement des priorit~s. La 
deIxi&me cat~gorie de donn~es porte stir 
l'adaptation des auxproduits diff~rentes 
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zones agro-6cologiques, et la troisibme sur 6tant presque h son terme, les efforts se 
les statistiques de production, de consom- concentrent actuellement sur la structura
mation et de fixation des prix pour chacun tion des procedures de prise de dtcision et 
de ces produits (au niveau provincial). Ces Li formation des analystes dans les diff& 
trois premiers types d'informalions provien- rents pays collaborateurs. Au cours de l'an
nent de la FAO et de sources indon~siennes, ne 1990, I'ISNAR a poursuivi la formation 
notamment de l'institut de ptdologie et des de trois membres du personnel du CASER. 
agences locales de statistiques et de re- En octobre, ceux-ci ont rencontr6 21 coll
cherche agronomique. La quatribme cattgo- gues thaflandais et philippins lors d'un s& 
tie est compos~e d'estiniations subjectives minaire organis6 A Punta Baluarte 
6manant des scientifiques et des vulgarisa- (Philippines) et financ6 par 1'ACIAR. Ils ont 
teurs : l'impact escompt6 de leurs pro- pu ainsi 6changer leurs experiences sur l'ap
grammes de recherche (ou les economies plication de ]a mithode de definition des 
rCalis~es), les probabilitts de r6ussite de priorit6s et 6tudier les moyens de garantir la 
leurs activit~s et les dilais d'adoption des viabilit6 des procedures.
nouvelles technologies aprds leur mise au UISNAR est en train d'6laborer le mat& 
point. 'avis des experts constitue, bien sir, riel ntcessaire h I'adaptation de ]a m~thode 
une composante-cl6 de ce processus. et h son adoption par les autres systhmes

Une fois l'information introduite dans le nationaux de recherche. I1s'agit notamment 
modele de simulation informatis6 (0 partir d'un ouvrage sur l'aspect th~orique et prati
d'un ordinateur personnel), les analystes que de l'6valuation de la recherche et de la 
peuvent 6valuer les avantages 6conomiques definition des prioritts. Celui-ci sera accom
des programmes de recherche existants ou pagn6 de divers supports informatiques.
potentiels, ainsi que les retombtes possibles. Pour ce qui est de notre collaboration avec 
Les donn6es doivent tre disponibles sous l'lndon6sie, nous devons dtsormais encou
une forme aistment exploitable par des d6- rager l'6tablissement de liens entre le 
cideurs toujours surchargts afin qu'ils puis- CASER, les btntficiaires ultimes et les d6ci
sent les utiliser lors de la planification deurs : le secretariat de I'AARD et son 
strattgique ou la definition des prioritts. Centre de planification de la recherche agro-

La phase d'Claboration des m6thodes nomique (CARP). 

Ouvrages sur la biotechnologie et demarrage d'etudes de cas 
En 1990, les conclusions d'une impor- s'agit d'un ouvrage concis, facile Alire et in

tante 6tude internationale sur la biotechno- tituI6 Beyond Mendel's Garden : Biotecimology
logic, financ6e par la Banque mondiale, in the Service of World Agriculture. I1est desti-
I'ISNAR et le gouvernement australien, ont n6 aux responsables et aux dtcideurs qui,
fait l'objet de trois publications. Ce projet sans forc~ment posstder les connaissances 
tait dirig6 par une botaniste australienne de base dans le domaine de la biologic mo

qui a pass6 une bonne partie de Y'annte 16culaire, doivent ntanmoins investir des 
1988-89 A I'ISNAR. Elle a rejoint les effectifs ressources dans la recherche agronomique. 
du service en 1990 pour poursuivre ses tra- Cet ouvrage, publi6 par CAB International A 
vaux sur la biotechnologie dans le contexte la demande des institutions finanqant
des systbmes nationaux de recherche. l'tude, commence par un aperqu g~n6ral

Ce projet a tout d'abord donn6 lieu h la des principales biotechnologies et de leur 
r6daction d'un rapport de la Banque mon- application. I1aborde ensuite certains pro
diale h usage essentiellement interne, c'est- blames majeurs d'ordre politique, tels que la 
a-dire rtserv6 au personnel et aux parties sfcurit6 biologique, l'acc~s aux nouvelles 
int6resstes. connaissances, la gestion de ]a propritt6 in-

Un deuxibme document a 6t6 publi6. I1 tellectuelle et l'impact socio-6conomique 
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dans les pays en dveloppenment. 
Le troisime ouvrage, 6galement publi 

par CAB International, est plus long et plus
technique. 11s'intitule Agricultural Bih'tcIo-
Iogy : Opportiuitiesfor /Iit,'rnathialDevelopt,-
mett. II reprend les 31 rapports mandats de 
I'0tude internationale et traite des aspects
scientifiques et politiques, ainsi que des pro-
blimes de gestion relatifs a la biotech-
nologie. 11 s'adresse aux scientifiques, 
6conomistes et responsables oeuvrant dans 
le tiomaine de la biotechnologie et, plus par-
ticulierement, dans les pays du Tiers-
Mond e. 

Etude de quatre pays 

En 1990, le gouvernement ncerlandais a 
charg0 I'ISNAR de r6aliser des 6tudes corn-
pl~mentaires sur la biotechnologie et son 
application au niveau des SNRA. Les quatre 
pays proposes (Colombie, Indon~sie, Kenya 
et Zimbabwe) se sont tous dotes d'un pro-
gramme operationnel de biotechnologie 
agricole et peuvent servir d'exemples atix 
autres pays. 

Deux Otudes de cas ont dtmarr cette an-nDe, en Indoneside c au Kenya. L'ISNAR a
pr6par, un premier rapport gnraI str Ia 

biotechnologie en lndon6sie qui servira de 
base, en 1991, A Utine &rude r~alis~e dans cc 
pays. L'Universit de Nairobi a 6t6 chargc 
de rdiger un rapport similaire dans le ca-
dre d'une 6tude stir les recherches bio-
technologiques mienes au Kenya. 

Les grotipes d'cxperts de chatqUC pays 
collaboreront avec les chercheurs et les d6ci- 
deurs, consignerc.nt leur exp~rience et iden-
tifieront les po:ssibilit~s d'intcgration de la 
biotechnologie aux syst ines nationaux d 
recherche. Les diffrentes ttudes compren-
dront des inforinations stir les priorites ac-
tuelles de ]a recherche, les investissements 
des secteurs public et priv6, les procedures 
de r~glementation, la gestion de ]a propri~tO 
intellectuelle et le transfert de technologies 
au niveau international. 

Proposition de recherche pour huit 
nationsd'Asie 

Outre les projets mentionnes ci-dessus, 
I'ISNAR joue un r6le consultatif de premier 
rang dans le domaine de la recherche bio
technologique. Au COUrs d 'anne 1990, 
notre spcialiste a collabor0 0troitement 
avec la FAO et le PNUD l'01aboration d'un 
vaste programme de biotechnologie v6g0
tale pour l'Asie. Ce projet quinquennal de 
5 millions de dollars amtricains concerne 
les huit pays suivants : Chine, Inde, lndon
sie, Iran, Core, Malaisie, Philippines et 
Thailande. La recherche portera sur ]a r~si
stance des o01agineux aux ra'V-,geurs et aux 
maladies, la rtsistance du cotonnier aux in
sectes nuisibles, Ia propagion rapide du 
dattier et la qualit6 des fruits tropicaux 
apres la rcolte. 

Au cours d cette ann~c, I'ISNAR a rtdi
g6 une synthbse des 6tudes biotechnologi
ques entreprises dans chacun des huit pays. 
La premire version du projet a 6t6 pr~par~e 
sous I'6gide de l'lnstit-Lit. En d6cembre, plu
siCurs spcialistes des instances et des pays 
participants se sont rencontres i Bangkok
lors d'une r6tInion de planification parrai
n~e par la FAO. Ils ont pass6 en revue le do
cument du projet. Les discissions ont porte 
stir l'aspect logistique de la collaboration, 
les priorit~s de la recherche et les mca
nismes permettant d'acc~der ) un service 
permanent d'expertise sur les problbmes 
politiques de la biotechnologie. La FAO a 
sourmis le projet au PNUD en vue d'un fi
nancement. 

En 1990, I'ISNAR a 6galement apport6 
Line importante contribution h BIOTASK et 
h ses activitds. Cc comit6 international du 
GCRAI, cont le secrtaire est membre dtu 
personnel de I'ISNAR, doit stimuler le dia
logue en matibre de biotechnologie entre les 
bailleurs de fonds, les SNRA et les centres 
de recherche internationaux. Au cours de 
cette ann~e, BIOTASK a organis6 deux smi
naires stir cc thbme : 'un portait sur le ma
nioc (Amsterdam, mars 1990), l'autre sur 
I'61aboration d'unc carte girnitique du riz et 
la s01ection varitale (Canberra, juin 1990). 
Le compte rendu de ces r6unions a fait l'ob
jet d'une large diffusion. 
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Etude des petits pays : apparition des premieres tendances 
L'Otude de Y'ISNAR sur la recherche 

agronomique ralisee dans 50 petits pays a 
fortement progress6 en 1990. La methodolo-
gie (identification et analyse des capacit6s, 
des contraintes et des avantages comparatifs 
des organismes de recherche dans Lin en-
semble de petits pays) a Ot aim1ior~e et r6-
dige. Les responsables de la recherche 
nationale collaborant avec l'lnstitut ont redi-
g6 les qtiatre premires Otudes de cas (Fidji, 
Honduras, Sierra Leone et Togo). Le texte fi-
nal des trois autres (JamaYque, Lesotho et 
Matirice) sera prZt vers la mi- 1991. 

AtI cours de I'anne, des membres de l'6-
quipe ont ralis6 deux rapports d'etiude re-
gionaux. Ceux-ci portaient stir Lin certain 
nombre de SNRA de deux regions dis-
tinctes : I'Afrique occidentale trancophone 
et I'Afrique australe. Des recherches ont 
Ogalement itt6 menes stir les flux de techno-
logic entre les pays du Pacifique Sud. Elles 
devraient conLuire a la redaction d'Liin troi-
sime doctiment. 

Ce projet vise essentiellement liidentifi-
cation de modtles d'organisation et de stra-
tCgies de gestion adapts aux svstbmes de 
recherche des petits pays. Pour ce faire, 
nous devons connaitre, I des fins de compa-
raison, la situation actuelle de la recherche 
dians le plus granLd nombre de pays possible. 
Dans le cadre de ce nmtnlce projet, l'ISNAR 
compile actuellement une base de Lonnes 
stir 50 petits pays. Celle-ci reprend quatre 
types d'informations 

* 	 les cultures, les systbines de prodictio et 
les zones agro-ecologicties; 

• 	 ]a nature du systbme de recherche et sa 
capacit6 (importance de l'aide financiire, 
nombre de chercheurs, niveati de forma-tion, etc.);Pefcin 

* 	 les liens entre les composantes dLi sVs
throe; 

* 	les relations avec les sources de connais-
sances ext6rieures, 

En 1990, des progrs ont t6 r6alis~s 
clans le domaine de la collecte et de la saisie 
des deux premibres cattgories de donn6es. 

On dispose achtellement d'informations sur 
la presque totalite des 50 pays. Celles-ci pro
viennent de la FAO et d'autres sources inter
nationales. Quant aIx informations d'ordre 
institutionnel stir les SNRA, pr s d'un tiers 
d'entre elles ont OtO compilees A partir de 
sources nationales. Les donnes les plus 
complktes portent stir les sept pays repris 
dlans les etudes de cas, ainsi que stir les ati
tres nations avant accueilli tine mission 
d'6tude de I'ISNAR. 

La methodologie de la recherche repose 
stir tin certain nombre de concepts permet
tant l'analyse comparative des SNRA des 
petits pays, en partictilier les concepts de 
taille et L'ainpleur. 

La taille est la capacit de recherche 
r~elle oti planifie d'un systbime national. En 
d'autres termes, il s'agit de l'ensemble des 
ressources diont disposent les SNRA : per
sonnel, finances, informations et infrastruc
ture physique (quipement de laboratoire, 
btinients et champs exp~rimentaux). 

L'ampleur correspond a la mission 
scientifique dti SNRA, c'est---dire A l'en
semble des thmes et des objectifs de re
cherche. Elle possde tine double 
dimension. La premire concerne la diversi
t6 des programmes entrepris (g~n~ralement 
repartis selon les produits, les disciplines ou 
les zones agro-6cologitjues). La seconde cor
respond au niveau ou ) la nattire de la re
cherche : fondamentale (strat~gique), 
applique, adaptative et exp(rimentale. La 
recherche fondamentale est gtnralement laplus cofiteuse et la plus complexe. On la 
trouve rarement clans le SNRA des petits 

pays. 

Perfectionnement demntdla m~thodologie 

La premibre version du projet a 6t6 

conitue en 1989, de miOme que la d~marche 
m6thodologiqtue. En lors d'unatelier f6\vrier 1990,international organis6 A La Haye, 

l'6quipe de recherche de I'ISNAR s'est en
tretenue de I'aspect m6thodologique avec 22 
sp~cialistes participant au projet (scienfifi
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ques, conseillers de I'ISNAR et conseillers 
externes). Les participants ont 6mis plu-
sieurs recommandations concretes en \'tze 
d'amliorer la procedure. A titre d'exemple, 
ilsont preconise que les chercheurs pren-
nent en compte 1.1stabilit6 financiLre dU ss-
tame atu fil du temps lorsqu'ils &alUent la 
taille des SNRA. Les SNRA des petits pays, 
ont-ils remarqu, sont particuliL'rement sen-
sibles aux caprice: du financement national 
ainsi qu'i l'alternance des pOriodes d'expan-
sion et de regression qui, dans les deux cas, 
peuvent etre rapides et spectaculaires. 

L'6tude de l'ISNAR repose stir I'hypo-
thibse selhn laquelle les petits pays en dove-
loppement, dotes tie mo'ens limit(s, 
dioivent ajuster ]a taille et I'ampleur de leUr 
SNRA. Or, comme l'a souVent observ't 
I'ISNAR, cette ampleur est gi~nCralement 
exagre : les petits svstimes s'engagent 
dans des programmes de plus en plus 

lourds et diversifi6s. Comme ilsne dispo
sent pas de 1a masse critique de ressources 
n&essaire i l'obtention de rdsultats pro
bants, les diffhrents programmes s'avirent 
improductifs. L'inertie bureaucratique ai
dant, les programmes sont reconduits d'an
nhe en anne, mime lorsque leur utilit6 est 
douteuse. 

L'un des movens pour eviter ce piibge 
consiste , maitriser l'art de ladaptation et 
de l'exp(rimentation des technologies em
prunt~es i 1'extirieur. 11s'agit 1Ad'une op
tion inttressante pour la plupart des petitr 
pays. C'est la raison pour laquelle l'ttude de 
IPlSNAR accorde une attention particulhire 
aUx Ochanges entre les petits SNRA et les 
sources scientifiques externes des autres 
SNRA, les organismes privs, les universits 
et les rt seaux de recherche). 

NCanmoins, emprunter des technologies 
n'est peut-&tre pas aussi facile qu'il ne parait 

De'x cul tants tde I'ISNAR arli'ile'tt tioi ti'lllt'tit, C'Si/st Mou'i) ."qll Il'lsiillint's (otilart5) pctits /hills.
cmilit'if It' t I's SNRA d' chcimi d' ci's thlps, ,l111 li i, l' s iiifil-rmalimiS 9ir Iihiciit ainsi sur It's liiismis citr' h's 
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;i premi~re rue. Les r6sultats pr6liminaires de recherche non gou\vernemrentales abor
d'une 6tude connexe r~aliste en 1990 sur les dent souvent des domaines consid(rs
tichanges de technologies dans le Pacifique comme fondamentaux par les SNRA (par
Sud semblent indiquer que les possibilits exemple, l'agroforesterie et la conservation 
d'appliquer des technologies provenant de du sol). Ces observations laissent supposer 
sources externes sont limitees. On petit no- que les SNRA des petits pays peuvent
tamment en d'duire que la plupart des pe- contribuer hi renforcer les capacits natio
tits SNRA ont besoin de renforcer leurs hales en coordonnant les efforts de ces 
capacit~s nationales pour identifier et groupes disparates et en canalisant les r&ul
adapter les technologies appropries. tats de la recherche de manie,re h enrichir les 

Tonga en constitue tin excellent exemple. connaissances agronomiques gdndrales des 
Ce minuscule Etat insulaire a besoin de pra- pays en question. 
tiques culturales amnliordes et adaptdes Les premirres conclusions de 1'6tude de 
pour la production a petite ichelle de noix cas rCalisCe en Sierra Leone sont 6galement
de coco. Cependant, les entreprises privdes intcressantes. Contrairement aux autres pe
tie la region ainsi qu'un centre de recherche tits pays, cet Etat d'Afrique occidentale a 
agronomique du Vanuatu 'voisin, mettent voulu conserver un effectif (limit) d'agro
plutct l'accent stir la production intensive noms hautement qualifi6s pour la re
clans les grandes exploitations. Les informa- cherche en milieu rfel. Cette politique a 6t6 
tions et les technologies en leur provenance poursuivie malgr les probhmies economi
risquent, alors, di'ctre moins pertinentes ou ques de ces dierniires ann~es. Le systme
tde nccessiter tin travail d'adaptation impor- national de recherche di&pend largement des 
tant. technologies eniprunt6es , l''tranger, bien 

qu'il utilise assez efficacement ses propres
Les multiples sources de la recherche comp6tences scientifiques. Les contacts in

L'6tude Suppose que les petits pays, , tensifs et fr, quents entre les chercheurs et 
cause de leur faible capacit6 financiere, ne les agriculteurs assurent le retour d'infor
peuvent pas investir facilement clans la re- mation ncessaire ) l'adaptation des techno
cherche publique. La rehierche agronomi- logics et, par cons6quent, hi leur adoption. 
que est g~n6ralement r6alis~e par les L'6tude de cas effectu6e en Sierra Leone 
organismes les plus divers. Outre les institi- constitue tin exemple d'application de cette 
tions d'Etat, nous mentionnerons les entre- stratCgie dans le domaine de la recherche 
prises prives, les universits, les ONG et stir les tubercules et le riz. Nous esp6rons
les projets de dveloppemient financs par qu'il y aura li matibre tie r~flexion pour 
des bailleurs de fontds. Etant donn6 l'impor- d'autres petits pays. 
tance de ces agents externes, les SNRA des Plusieurs composantes de ]a recherche 
petits pays doivent accorder tine attention r~alis~e par I'ISNAR dans les petits pays ont 
particuliere ) leur fonction de coordination. dj,) trouve leur utilit6 en diehors du cadre 
Ils peuvent conseiller les gou\vernements et du projet. En 1990, nous avons appliqu6 ces 
jouer, par conseqtient, un r6le essentiel, principes et ces m6thodes lors des activit~s 
mime dans les diomaines ne relevant pas de de conseil que nous avons menes dans plu
leur mission. sieurs petits pays, de mnme qu'h l'occasion 

Cette tendiance ressort particcilihrement d'un atelier de formation regional stir Ia pla
des 6tudes de cas menes au Lesotho et au nifi-ation stratgique destine6 aux petits
Honduras oii la recherche agronomique est SNRA. Outre I'ISNAR, l'organisme de re
gth6nralement r~alis6e en diors du cadre cherche CARDI (Carafbes) a utilis6 les 
des instituts officiels ou des dfpartements concepts tie taille et d'ampleur, tcls qu'ils
minist(riels. Les principales sources de la ont &6 dCfinis dans la mtthodologie de 
recherche sont les universit&s, les entre- l'lInstitut, afin d'Ovaluer les SNRA de la r6
prises prives et les projets de dt~veloppe- gion. Ce travail s'inscrit dans le processus 
ment i court terme. En outre, ces initiatives de planification strat6gique d CARDI. 
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L'etude des liaisons entre dans sa phase de synthe se 
La seconde phase de l'tude quadrien-

nale entreprise par I'ISNAR sur les liaisons 
entre la recherche agronomique et le trans-
fert de technologies s'est acheve en 1990. 
Les travaux ont porto stir l'analyse des pro-
bhWmes sptcifiques provenant d',tutdes de 
cas dans six pays, )isavoir le Costa Rica, la 
C6te d'lvoire, la R6publiqUe dominicaine, le 
Nigeria, les Philippines et Ia Tanzanie. Une 
6tude-pilote avait &6 rtalisCc prcdem-
ment en Colombie. 

A la suite du depart du responsable du 
projet, l'un des chercheurs charg~s de 
l'tude de cas en C6te d'lvoire a 6tO recrutt, 
au debut de l'ann'e, pour en assumer le 
leadership. 

Sept documents de discussion analvti-
que ont &0 publi~s pendant l'ann~e (voir 
page 57). Deux autres seront disponibles 
vers le deuxibme semestre de 1991, soit tin 
total de 12 dans la s~rie. Le projet vient Oga-
lement d'entrer dans sa troisinme et der-
nibre phase, A savoir la svnthbse des 
r6sultats. 

Solon un rapport 6dit6 en 1985 par la 
Banque mondiale, la question des liaisons 
constitue ,, le problhme primordial dans 
l'c1aboration d'un systc'me de recherche et 
de vulgarisation efficace ,. Uun des spccia-
listes collaborant au projet de I'ISNAR a 
m'mne dcclarc6 que des liaisons peu solides 
entre les agences de vuigarisation et les ins-
tituts de recherche , sont pratiquement une 
garantie que les r6sultats scientifiques 
n'atteindront pas les agriculteurs ou, en tout 
cas, que les agricuIlteurs ne seront pas capa-
bles de les exploiter ,,. Malheureusement, 
dans la majorit6 des pays en dcveloppe
ment, les tentatives de renforcement tie ces 
liaisons se sont avxrces dcevantes. 

R~pondre Aun besoin 

L'ISNAR a lanc6 son projet d'Otude des 
liaisons en 1987 A la demande des responsa-
bles de ]a recherche agronomnique dc'sireux 
d'obtenir des conseils dans le domaine assez 
complexe que constitue le dcveloppement 
rural. Les gouvernements italien et alle-

mand ainsi que la fondation Rockefeller y 
ont apport0 leur soutien financier. 

La litttrature spcialis~e sur le sujet d6
crit abondamment les probllmes pos6s par 
l'absence de liaisons solides entre ]a re
cherche et le transfert de technologies. Ce
pendant, il s'agit, dans la majorit0 des cas, 
d'informations anecdotiques ou trbs g~n& 
rales. Une eRude systtmatique devait d&s 
lors &ire entreprise afin de fournir aux res
ponsables des SNRA un ensemble de direc
tives ) la fois concretes et efficaces qui leur 
permettraient d'analyser et, par cons~quent, 
de renforcer ces liaisons. Grice Aces recon
mandations, I'ISNAR espbre aider les res
ponsables h mieux adapter les activites de 
recherche aix besoins des agriculteurs et 
des autres bc'noficiaires, et A s'assurer que 
les technologies sont largement diffus~es et 
adoptes par les paysans. 

La recherche a commenc6 par un bilan 
dtailk6 de la litt~rature spcialis6e, ainsi 
que la r6daction d'une s~rie d'articles th
matiques analysant les liaisons recherche
vulgarisation et les problbmes rencontr6s au 
niveau disciplinaire. Parmi les sujets abor
ds, nous citerons ]a recherche du secteur 
priv0' et son r6le dians le transfert de techno
logies, ainsi que l'impact des nouvelles 
politiques gouvernernentales et des change
ments structurels stir les liaisons en ques
tion. 

La deuxibme phase porte sur les sept 
Otudes de cas : 17 sous-systbmes des sys
tciies nationaux de technologie agricole ont 

6texaminos par quelque 20 chercheurs lo
caUx et sp6cialistes de I'ISNAR. 

Comprendre le contexte politique 

Le projet est entr6 dans sa troisime 
phase en 1990 avec ]a formulation d'une 
strategic pour la synthc'se des r6sultats de la 
recherche. Ces 6tudes de cas nous ont no
tamment appris que l'analyse des pro
blbrmes de transfert recherche-technologie 
ne potivait 6tre effecttu16e sans la connais
sance du contexte politique. Simultan6ment, 
l'6quipe de recherche a pris conscience du 
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fait qu'il tait difficile, en raison de condi- *'efficacit6 de, mcanismes de liaison. 
tions spdcifiques aux pays donnds et A leur 
SNRA, d'entreprendre tree Otude g~n6rale Les auteurs s'inspireront des quelque 70 
des liaisons. rapports et documents r~dig6s jusqu'A pr-

Le processus de synthse pr~voit la pu- sent dans le cadre dt, projet, ainsi que de 
blication de sept documents : quatre par le deux ouvrages, l'n publi6 en d6cembre 
personnel de l'ISNAR et trois par des ex- 1989, et l'autre en septembre 1990 (The
pel Ls externes. Les sujets abordts sont les Tecinologt Triault, voir page 39).
suivants: Les documents de synth se paraitront 

" lirnpact dies pressions exttrieUres (goti- sous tin seul volume. Leur objectif n'est pas
• 	 rnimpactds pressiors detondeus (gsoi- dte sugg~rer des solutions normatives et univernements, bailleurs de fonds, associa-	 verselles aux problL'mes de gestion des liaitions d'agriculteurs, etc.) stir l'efficacit0 sn.L auet~ p~iitedsssire
des liaisons; sons. La nature tr~s sp~cifique des systbmnes

nationaux de recherche et 	de transfert de 

" les besoins en ressources et la gestion des technologies exclut d'ailleurs ce genre de 
liaisons; d6marche. Les problbmes seront plut6t pr 

sent6s de manihre h ce que les responsables
" la relation entre la structure cLi SNRA des SNRA puissent en d6gager les principes

(par exemple, le nombre d'institutions) et et les informations ntcessaires Al'analyse de 
l'efficacit6 des liaisons avec le transfert de leur propre systbime. Ces , indications ,
technologies; 	 notIs permettront d'6laborer une mdthode 

d'analyse des liaisons Utilisable, ) l'avenir," ]a relation entre l'organisation des sys- par le personnel de l'ISNAR et des SNRA. 
tames de recherche (par discipline, pro- La troisiime phase a pour objectif final 
duit, rdgion, etc.) et l'efficacit6 des liaisons de produire et de diffuser tin support didac
avec le transfert de technologies; tique 61aborO ) partir des doctiments de syn

* 	la dynamique de groupe et l'impact des thbse et de la mdthode analytique. D'autres 
differences de statut entre les diffdrents etudes de cas seront rdalisdes, pour autant 
agents; 	 que l'on dispose des cridits n6cessaires. La 

m6thode sera 6galement affine et des ate
* 	les liaisons ndcessaires, selon le type de Hers de formation seront organisds AI'inten

technologie 5 dissdminer; tion des responsables. 

Autres activit s de recherche 
Cette section aborde briivement plu- bliographique globale du S&E (concepts,

sieurs autres activits de recherche mendes i mthodes et experiences). Cette 6tude a por-
I'ISNAR, notamment les efforts ddployds t6 sur 1 500 documents. 
par nos groupes de travail. Notis avons 6galement rdalis une 6va

!tation prtliminaire des besoins des sys-
Suivi et dvaltationde la recherche throes nationaux dans ce domaine. A cette 

fin, nous nous sommes entretenus avec les 
Au cours de l'anni6e 1990, nous avons responsables de la recherche lors de notre 

pos6 les bases pour arn6iorer notre service atelier international stir la gestion de Ia re
auprs des SNRA en mati~re de suivi et d'6- cherche agronomique organiso en novem
valuation de la recherche (S&E), tin aspect bre. Notis avons ensuite consult6 pendant
de la gestion des syst~mres nationaux consi- trois jours certains reprsentants des sys
d6r6 comme prioritaire par I'ISNAR. Notis t? mes nationaux. Cette r6uinion faisait direc
avons tout d'abord proced, Aune revue bi- tement suiteh l'atelier. 
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Nous avons riuni 10 responsables de 
SNRA, in spcialiste de I'valuation de la
recherche du CRDI/IDRC (Canada) ainsi 
qu'un expert de la diisionf R&D (recherche-
dtveloppement) dc Shell International. En-
semble, notis avons examintli contexte 
actuel des activits de suivi et d'evaliation 
au sein des svstrmes nationaux, idientifi6 les 
besoins et propos6 pltisieurs schCmas de 
collaboration avec I'ISNAR. Un thhme cen
tral petit Otre d&gag6 de ces rt'unions :les ac-
tivits de S&E ne peuvent Otre raises en 
oeuvre sans tine difinition prcise des ob-
jectifs de la recherche et des crit~res d'\a-
luation. Scion les participants, il est 
n~cessaire d'6laborer des procdures, des 
methodes d'analvse et de formation d'em-
ploi facile pour le S&E. Un compte reniti tie 
ces consultations sera publi6 el 1991. 

Enfin, cette annCe, nous aonls r'alis' 
tine 6valuation 6conomiqtie en 3oliv'ie tians 
le cadre de nos activits de S&E. Nous 
avons collaborC' avec le Centro de Investiga-
ci6n Agricola Tropical (CIAT) afin de dCter-
miner le taux tie rentabilit6 de la recherche 
stir le soja et celui du transfert de technolo-
gies rCalisCs par l'institut depuis 15 ans. Ces 
activits font l'objet d'un rapport plus d6-
taillC en page 22. 

Etude dit systnie chinoisde 

rechercheagronomique 


DCbut 1990, I'ISNAR entamait une 6tUde 
de 2 ans et tiemi stir le plus grand SNRA du 
monde: celui de ]a RCpublique populaire de 
Chine. Le projet est rCalis6 en collaboratoi 
avec Ylnstittut d'6conomie rurale de I'Acad6-

mie chinoise des sciences agronomitues 

(CAAS) et le Centre pour la politique ali-

mentaire et agricole internationale (CIFAT') 

de l'Universit6 du Minnesota (Etats-Unis). 

Finances par la fondation Rockefeller, ces 

activits s'inspirent des travaux effectues 

prCalablement par le membre principal de 

I'6quipe de recherche, tin spOcialiste chintois 

de I'6coniomie rurale actuellement bas6 )

I'ISNAR. 


Le projet vise les objectifs suivants :
 

* d6crire le systbrnie chinois, son 6volution 
institutionnelle et le dCveloppemnent des 

capacits de recherche; 

estimer 'impact de recherchela agrono
mique sir l'accroissement de la produc
tion; 

* 	rtaliser une analyse prtliminaire des prin
cipaux problhmes politiques influenqant 
la repartition des ressources consenties a 
la recherche. 

Le projet s'est acqtiitt6 de deux tiches au 
cours de l'anne 1990. La premihre consis
tait i rassembler des informations d'ordre 
institutiionnel grace, notamment, i des acti
v'it~s de terrain. La seconde visait la r~dac
tion d'uine nionographie stir le 
LVIeeloppeinent du SNRA chinois depuis 
1949 et les ressources disponibles. Ce docu
ment sera publiO en 1991. 

Systfmes d'information 

, oir in gestion 
L'ISNAR a achev6 Ia premibre phase 

delaboration de son syst&me d'information 
pour les responsables de la recherche agro
noniique (INFORM). Ce systnime trbs facile 
h utiliser regroupe des informations stir les 
activits de recherche ainsi que stir les res
sources huimaines et financires. 

INFORM est contu pour aider les res
ponsables c) utiliser ces informations dans
leur dCmarche de planification et de prise 

de dCcision, ainsi que dans le cadre de leurs 
activit's de sutiVi et d'6valuation. Nos tra
vaux ont suffisanmment progress6 en 1990 
pour permettre lorganisation, la m~me an
ne, de deux ateliers tie formation tdestins 
aux responsables asiatiques (l'un ell Inde et 
I'autre aux Philippines). Le compte rendu 
de ces ateliers commence , la page 19. 

L sstme INFORM a Ct6 L.crit dans le 
dctail. Une sCrie de notices techniques se
ront 6dites par I'ISNAR en 1991. Elles se
ront 6galement accompagnees d'un support 
ditiactique. 

Etude de la rechercheen milieu rdel 
L'ISNAR a pouirsuiM Ia synth? se de 

l'Otude en cours stir l'organisation et la ges
tion de la recherche en milieu rCel centre 
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Parution de « The Technology Triangle 

The Technology Triangle: Linking Farmers, Technology Transfer Agents,
and Agricultural Researchers. Sommire d'un atelier internationalorganWis 
an siege de l'ISNAR, A La Haye, du 20 au 25 novenbre 1989. DeborahMerrill-
Sands et David Kai11o1vitz avec la collaborationde Kay Sayce et de Simon 
Chater.1990. Pages:xviet 118. La Haye :ISNAR 

Utabiissement de liaisons entre les instituts de recherche agronomique et 
les b~n~ficiaires (agriculteurs et agences de transfert de technologies) est ca
pital pour l'Mlaboration et la diffusion des technologies. La collaboration di
recte entre les scientifiques et les producteurs, par le biais de la recherche en 
milieu reel, permet l'apport d'innovations utiles et un retour rapide de l'in
formation. Les liaisons avec les agences de transfert de technologies assu
rent une large diss6mination des technologies, tout en favorisant leur 
adoption par les paysans. 

Parmi les modes de collaboration les plus commun~ment usit~s, nous 
mentionnerons la mise en place d'agents de liaison, de comit~s de coordina
tion, de missions, de visites sur le terrain, d'6tudes de diagnostic conjointes 
des problimes, de consultations informelles, de publications et de directives 
r~gissant la rpartition du temps et des ressources financi~res affect~es aux 
activit6s communes. 

The Technology Triangle,publi6 par l'ISNAR en 1990, constitue une syn
th~se de plus de 25 rapports et exposes pr~sent~s Al'atelier international or
ganis6 par I'ISNAR en novembre 1989. Cette reunion, intitul~e <<Faire la 
liaison , devait passer en revue les r~sultats de deux projets de recherche de 
l'ISNAR dans ce domaine afin d'examiner les moyens de renforcer les liai
sons entre les chercheurs et les utilisateurs, Aisavoir les agriculteurs et les 
agences de transfert de technologies. Les projets pr~voient des 6tudes appro
fondies de ces liaisons dans 16 pays. 

L'atelier de La Haye r6unissait quelque 50 participants : agronomes et 
responsables de la recherche de toutes les regions du monde en d~veloppe
ment, spicialistes de l'ISNAR, responsables d'6tudes de cas et autres ex
perts. 

L'ouvrage The Technology Triangle analyse essentiellement les diff~rents 
types de liaisons ainsi que les causes de leur r~ussite ou de leur 6chec. 11 s'a
dresse surtout aux responsables de la recherche agronomique des pays en 
d~veloppement. Le texte est 6maillk de 31 encarts pr~sentant des exemples 
concrets, au niveau national, de liaisons chercheurs-utilisateurs ainsi que les 
tendances refl~tes par les nombreuses 6tudes de cas. 

Les rapports d'6tude de l'ISNAR repris dans l'ouvrage portent sur cinq 
domaines-cl~s de la gestion de la recherche : le contexte politique dans le
quel les liaisons s'6tablissent, leur organisation, les diff~rents m~canismes 
d'6tablissement des liaisons et leur gestion, les problimes de gestion des 
ressources humaines et le leadership. 

Une version franqaise de l'ouvrage, The Technology Triangle, sera publi~e 
par l'ISNAR vers la fin de 1991 avec l'appui du Centre Technique de Coop& 
ration Agricole et Rurale. 
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sur l'utilisatetr (OFCOR). Lanc6 en 1986, ce 
projet est financ6 par le gouvernement ita-
lien et ]a fondation Rockefeller. 

Nous avons produit trois publications 
sur ce projet ati coors de l'anne 1990 et, no-
tamment, on rapport de synthl'se d'on im
portant atelier organis eni 1989. Les deux 
autres consistent en tinle analyse compara
tive de la recherche stir les svsti~mes de pro-
dIction et les problnies de personnel, ainsi 
qtl'un document de rcflexion stir le r61e des 
agents de liaison entre la recherche et la \'ul-
garisation en Zambie. 

La premire de ces publications, intituk1e 
Tht Tchnolo,t7)'iangh', examine les relations 
entre la recherche, le transfert de technolo-
gies et les agriculteurs (voir page 39). Le 
Centre technique de cooperation agricole et 
rtirale (CTA) a accept de financer la tradLic-
tion franraise de cet important ouvrage en 
\'tie d'en assurer oine plus large distribution, 
tne initiative dont I'ISNAR se f01icite. 

En 1990, le projet OFCOR a stIscitO one 
activitO la ois inattendue et intOressante. 
Le gotvernement tanzanien a en effet requis 
la collaboration de I'ISNAR pour e1aborer 
tin projet de six ans, financ6 par les Pavs-
Bas, et visant ) dvelopper les capacits hla-
tionales de recherche stir les systemes de 
production. L'ISNAR a uitilis6 ses propres 
competences et les rsultats de l'tude 
OFCOR afin de dfinir la composante insti-
tutionnelle du projet tanzanien ainsi, d'ail-
leurs, qLie le volet formation. 

Organisationet structuredes SNRA 

Le groupe de travail Lie I'ISNAR charg6 
d'6tudier cet important facteur de la gestion 
de la recherche a poursuivi son analyse 
,, anatomique , et rcgionale des SNRA. Ces 
activit~s sont finances par l'Agence cana-
dienne pour le d6veloppement internatio-
ial 

Deox Otudes rcgionales out 6t6 publices 
en 1990 dans le cadre tlu projet. Elles por-
tent stir l'Asie et les pays arabophoiies (s6rie 
des doctiments de travail de l'ISNAR). Trois 
autres documents tint tt6tgaleiiieiit prpa-
r6s et paraitront en I991. Le groupe de tra-
vail a en outre ridig6 detx rapports stir le 
probleme de centralisation et de dcentrali-

sation de la gestion Lie ]a recherche. Ces huit 
documents ont servi i animer les dibats or
ganis6s lors de notre atelier international 
stir la gestion de la recherche agronomique 
(voir page 49). 

Planificationstrategiqlue 

NoLs avons 6labort- one mtthode de pla
nification stratcgique stir la base de notre 
collaboration avec les SNRA d'un certain 
nombre de pays, notamment le Maroc et le 
Mali. Au coUrs de cette anne, nous avons 
rdigO in document de travail stir l'une des 
principales composantes de cette dimarche 
Lie planification, ) savoir l'laboration O0 IC 
r~ajustement des programmes Lie recherche 
i long terme. 11s'agit essentiellement d'un 
,mode d'ellploi - poor les responsables de 
a reclierche. La methode dcrite comporte 

sept Otapes. Le document analvse le proces
sus r0gissant la participation des principaux 
acteurs de la recherche agronomique (les 

I 	scientifiques, les responsables et les titilisa
teurs de technologies) ) ]a conception des 
programmes : ils ile se contentent plus de 
jouer on r6le simplement consultatif. Cette 
mnthode fait l'objet d'une description plus 
dOtaillce en page 19 dans le cadre de lios ac
tivits Lie conseil au Maroc. 

RcchIe'
 
Rchc' publique etprivce
 
La tendance mondiale hi ]a privatisation, 

combince a des restrictions btidg6taires 
dans la plipart des Etats en dtveloppeient,
impose Lne redfinition Le la s6paration en
tre la recherche agroliomique publique et 
prive. La recherche do secteur priv6 s'est 
forterient dveloppOe tians les anntes 1980. 
Elle est r6alise oLI finaiicOe par des entre
prises iiatioiialCs o iiitinationales pro
ductrices d'intralts agricoles, des 
plantations, des instituts de recherche stir 
les produits, t ondatioiis et des associa
tions d'iagriciltL,.:s. 

Ei 1990, I'ISNAR a lancO un projet visant 
,) tudier les interactions entre les secteurs 
public et priv. Celm-ci abordera plusicurs 
domaines cians lesqticls les detix secteurs 
peuv'ent 6ventuellemenit compl~ter leur ac
tion, ainsi que les diffOrentes sources de fi
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nancement de ]a recherche. La preniere apprhender le r6le des secteurs public et 
phase sera anmorc6e en 1991. Les chercheurs priv6 dans la recherche agronomique. Le 
6laboreront un cadre conceptuel et une base projet permettra d'identifier un certain 
de donn6es sur la R&D du secteur priv%. La nombre de possibilites d'organisation struc
seconde phase comportera plusieurs 6tudes turelle. II doit enfin aider les responsables
de cas. des SNRA A mieux appr~hender l' volution 

Le projet sera r6alis6 cenjointement par des deux secteurs et leur impact sur I'orga-
I'ISNAR, plusieurs SNRA et des organismes nisation, les priorites et les programmes des 
de d~veloppement. Les dcideurs pourront instituts nationaux. 
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III. Formation et conferences 

Les cadres de la rechercheagronomiquesont appeles a mener des activits 
complexes engageant leur responsabilitjan plus haut nivean : ilabort.tion 
de politiques, organisationet gestion. Citons, entre antres exemples, la pla
nification strattgiqle,l' tablissement des prioritisde recherche,la budgiti
sation des programmes, la gestion des ressoirceshumaines et financib-es, 
des terres, des bftiments et die I'quipement. S'acquitterde ces tdhes avec 
competence exige iun niveau d'expertise -t des capacites specifiques que 
pel de responsables de la recherche o;t pu acquerirpar tne formationfor
inelle an cours de leur carrikeles menant dn laboratoirean bureau directo
;ial. 

L'acquisition de telleF qualifications passe cependant par une formation 
spicialise et adapt& an contexte professionnel. L'ISNAR est bien place 
pour contribuer daits ce dontaine. Tout d'abord, son programme de re
cherchea conqu un ensemble d'instrumentset de methodes de gestion spJ
cifiquement destines aux responsablesdes SNRA. De plus, nous avons la 
possibilitjde faire appel a notre jquipe interneformation ainsi qu'aux in
stances habituellementsollicitesen la matibre, comme les universitis et les 
itablissementsde formation dans le domaine de la gestion. Enfin, l'ISNAR, 
en tant que membre diu GC Z4I, peut s'appuyer sur le capital-formation 
des instituls internat~onauxde recherchesur les productionsagricoles. 

En 1990, I'ISNAR a particip activement, parfois comme organisateur,il 
27 activitesde formation on conferences daiis 18 pays. II s'agissait,dans la 
plupart ties cas, de manifestations s'etendant sur une h trois seiaiiues. 
Cinq fnrent de dimension internationale,cinq de type regional et seize 
d'ordre national(axiessur un pays particulier),tandisque la dernireril
nissaitdeux pays. Le nomnbre total de participantsh ces activites s'est jlevd 
t 693 personnes, lioiiines et feiinnes, ce chiffre tie comprenuant pas le per
sonnel de l'ISNAR. 

La section suivante est consacree aux principales rdunions et activites de 
formation organisespar I'ISNAR, seul onl en cooperalion avec d'autresor. 
ganisations. On trouvera ensuite une lise plus complete des manifestk
tions pour l'anne 6coule. Les spicialites de l'ISNAR ont egalement 
contribud a ritreindividuel,en tantque formateurson responsablesde Ven
cadrement,4i de noinbreusesactivitds de formation placies soils les aiuspices 
d'autres instances, lesquelles ne sont pas repertorijesdans le present rap
port. 
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L'appuiaux formateurs
 
L 'unit6 de formation constitue le noyau 

des initiatives de V'ISNAR dans ce do-
maine. Constitute d'une q1uipe de trois 
personnes, elle est charge d'assurer ]a coor-
dination des activit6s de formation et des 
conf-rences, et d'aider, par ses conseils et 
son soutien, les cadres sup6rieurs de 
I'ISNAR appel,3s )i dispenser tine formation 
sp6cifique. Cette unitO contribuie la planifi-
cation de ces manifestations et fournit son 
expertise pour leur suivi et evaluation. Elle 
aide tgalement les cadres de l'ISNAR dans 
la preparation de prcsentations audiovi-
suelles et d'autres supports didactiques. 

La cr6ation de quatre bases de donn~es 
figure au nombre des grandes rCalisations 
de l'unit6 at, cours de l'ann e 1990. Ces 
bases contiennent les profils des stagiaires, 
des descriptions d'activit~s reprenant les ob-
jectifs et le contenu de chaque atelier, stage 
ou s~minaire, ainsi qtI'un inventaire tiu ma-
tiriel didactique disponible et des Ovalua-
tions de la formation fond(,es Sur les
donn~es provenant des questionnaires rem-
plis par les stagiaires au terme de chaque ac-
tivit6 de formation. D'ores et d6ji, ces 
questionnaires ont permis de d6terminer 
l'utilit:6 rtelle du stage pour les personnes 
s6ectionnes. Les cadres de I'ISNAR se fon-
dent 6galement sur les valuations des par-
ticipants pour d~cider d'une modification 
ventuelle de la conception des supports di-

dactiques et, le cas 6chant, de ses modali-

Nouvelle s~rie de publications 
L'unit6 a 6galement lanc6, en 1990, tine 

, S~rie de publications sur ]a formation ,,. 
Les deux premiers ouvrages sont des ma-
nuels de formation des formateurs destins 
au personnel de l'ISNAR et aux sp6cialistes 
des SNRA; ils Ovoquent les aspects fonda-
mentaux de la conception et de la r6alisation 
d'un stage de formation. Ces documents 
couvrent des sujets allant de l'valuation 
initiale des besoins en matibre de formation 
h la r~alisation et Al'6valuation finale d'une 

activit6, en passant par la conception et 'ex
p rimentation du materiel p~dagogique. 

1990 a vu la publication, toujours dans le 
cadre de cette sorie , Formation ,, d'une s6-
He de 16 documents consacres l Ia gestion 
des ressources humaines, un des facteurs 
critiques auxquels l'ISNAR consacre ses tra-
Vaux. II s'agit de brbves synthbses exposant, 
h l'intention des formateurs et des responsa
bles des SNRA, les bases th6oriques de la 
gestion des ressources humaines. Elles sont 
num6res tians la section , Publications , 

page 58. 
Ces publications sp cialement destin6es 

aux responsables de la recherche d'Afrique 
australe ont 6t6 pr partes dans le cadre du 
Projet ISNAR/SADCC de recyclage en ma
tibre de gestion de la recherche agronomi
que. Ce projet men6 h bien par I'ISNAR fait 
appel dans une large mesure , l'expertise 
interne et ? ses effectifs permanents qui tra
vaillent en 6troite association avec lunit6 de 
formation. Celle-ci s'est 6galement lanc6e,
en 1990, dans la production de modules de 
formation pratique consacrts A la gestion 
des ressources humaines. Le materiel est 
Stsceptible d'tre itilis6 par les formateurs 
suscete dnt unon Ae f nomaeur 
appartenant ou non I'ISNAR en conjonc
tion avec des documents thoriues. Ces 
modtles regrotipent le texte du formateur et 
les materiels visiels sous forme de planches 

Pltsieurs sries de doctments du mnme 
type, conjuguant aspects th6oriques et prati
ques, sont A l'tude; ils portent sur d'autres
facteurs de gestion critiques comme les liai

sons entre la recherche et le transfert de 
technologies, l'organisation et la structure 
des systbmes de recherche, ]a planification 
strat6gique et les systdmes d'information 
destins aux responsables. 

La section suivante aborde les princi
pales activit~s de formation entreprises en 
1990 dans cnq pays (Kenya, R6publique po
pulaire de Chine, Malawi, Inde et Philip
pines) ainsi que deux conf6rences 
organis~es au sifge de I'ISNAR. 
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Kenya : constitution d'uncorps de responsables 
de la recherche 

C'est en 1990 que l'ISNAR et l'lnstitut 
kenyan de recherche agronomique (KARl) 
ont vu leur projet innovateur de formation A 
long terme, 6labor6 I'ann6e pr cdente, por-
ter ses premiers fruits. Trois ateliers destins 
aux responsables de la recherche et aux 
scientifiques ainsi qu'une conf6rence scienti-
fique nationale ont en effet &6 organiss 
dans le cadre du Projet de formation 
KARI/ISNAR sur la gestion de la recherche 
agronomique. 

Ces manifestations sont les premibres 
des 25 activit6s de formation pr6v\ues dans 
ce projet. Celui-ci, qui b6n6ficie d'une sub-
vention de 1,12 millions de dollars am~ri-
cains octroy6e par la Commission des 
communauts europ6ennes, a pour objectif
l'amdlioration de la gestion de la recherche 
au sein du SNRA kenyan, et devrait se pro-
longer jusqu'en 1994. 

Le premier atelier a examin6 les pro-
blWmes de gestion li6s ) la r6organisation du 
KARl et Al'adoption du Programme natio-
nal de recherche agronomique (NARP). 
L'ISNAR a publi par la suite un compte 
rendu des d~bats qui sera distribu6 aux ca-
dres du KARl. Selon le directeur du KARl, 
,, les groupes de travail de l'atelier ont pu
6laborer des plans d'action fort utiles qui
guideront le KARl dans le renforcement de 
sa gestion. )

Le second atelier avait pour but d'aider 
les responsables de ]a recherche Ar6diger et 
i pr6senter des communications scientifi-
ques. Etant donn6 que la conf6rence scienti-
fique nationale du KARI (partie int~grante, 
elle aussi, du projet KARI/ISNAR) 6tait pro-
grammne pour le mois suivant, les partici-
pants n'ont pas dfi attendre longtemps pour 
mettre lears nouvelles comp6tences i 1'-
preuve des faits. Plusieurs stagiaires dipl6-
m~s de l'atelier de redaction scientifique ont 
6t6 rcompenss pour des expos6s pr6sent6s 
dans le cadre de la conf6rence. Une fois en-
core, le directeur du KARl se dit impres-
sionn6 des r6sultats : ,, Les exposes des 
responsables ayant bL-cifici6 de cette forma-
tion se distinguaient nettement de c,.ux pro-

nonc6s par les autres cadres. Etant donn6 
que la plupart de nos effectifs souhaitent ac
qu6rir de telles qualifications, nous serons 
amen6s a organiser cet atelier sur une base 
annuelle. , 

Le troisibme atelier a permis de passer 
en revue le programme national kenyan de 
recherche maYsicole. I1 rassemblait des ca
dres du KARl, des repr6sentants du secteur 
priv6, des chercheurs employ6s par les uni
versit6s et des reprsentants du CIMMYT, 
de l'ICIPE et d'autres centres internatio
naux. Comme l'a mentionn6 par la suite le 
directeur du KARl, " cet atelier a vu 6mer
ger une nouvelle conception quant aux prio
rites du progrannme maYsicole l'avenir >. 

Cette association entre l'ISNAR et le sys
tome de recherche agronomique kenyan est 
ancienne. En fait, le projet de formation doit 

tre plac6 dans le contexte des relations de 
coop6ration antrieures unissant I'ISNAR 
au Kenya. Ces liens remontent A 1981, lors
que nous av)ns proc~d h une revue du sys
tome national de recherche agronomique. Ils 
se sont encore renforc~s en 1984-85, quand 
nous avons contribuC i la r6daction du plan 
strat6gique national de la recherche agrono
mique. 

Plus scientifiques que gestionnaires 

Le plan strat(gique signalait, entre au
tres choses, un fait marquant concernant 
l'encadrement propre au SNRA kenyan : la 
plupart des responsables de la recherche 
agronomique sont sortis de ces rangs et sont 
donc avant tout des chercheurs, et non pas
des gestionnaires. On constate d'ailleurs la 
m~me tendance dans d'autres pays. C'est 
pourquoi le plan strat6gique pr6conise un 
processus Along terme d'am6lioration de la 
gestion et de la formation dans ce domaine. 
II vise i rehausser le niveau de l'ensemble 
des responsables nationaux de la recherche 
en faisant appel aux ressources en matibre 
de formation offertes par les instances r6gio
nales et internationales, tout en d6veloppant 
les capacit6s de formation nationales. 
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Le projet de formation ISNAR/KARI ac-
tuel est a concr~tisation des recommanda-
tions figurant dans le NARP de 1986. Les 
diff6rents types de manifestations orgahi-
s6es durant les cinq ann~es que durera le 
projet de formation peuvent Ctre class~s en 
cinq catgories: 

" ateliers de sensibilisation et de I'analyse 
g6n~rale (par exemple, susciter une com
prehension et un consensus large sur la 
strat~gie et l'organisation de la recherche 
agronomique au Kenya); 

" ateliers avant pour thme la gestion de la 
recherche (par exemple, initiation I des 
sujets sp~cifiques, comme l'6tablissement 
de priorit6s, la formulation des pro-
grammes et le d~veloppement des res-
sources humaines); 

Formation et conferences 

ateliers visant le d6veloppement des cor
ateies (ar edele men scom
petences (par exemple, r~daction scientifi
que et recours a l'informatique dans 
l'excution des tfches de gestion); 
ateliers d'audit (tat d'avancement des 
programmes de recherche sur les pro
duits, facteurs ou systbmes de production
sp~cifiques); 

* 	ateliers techniques (acquisition, par de 
jeunes chercheurs, d'aptitudes techniques 
sp~cifiques). 

L'ISNAR considre que ce projet lui offre 
une occasion unique d'enrichir sa connais
sance d'un systhme national sur plusieurs 
ann6es. En 1990, nous avons pu renforcer 
notre comprehension des besoins du KARI 
en matire de formation, tout en travaillant 
en 6troite cooperation avec son programme 

l.ors d'un' reeotretthluis&etIlijfusle en direct,en septembredernier,It'vice-g ) vermeur de la prnvine chinoistde 
Ht'bei (assis droiht')examieh It's stii es ctt' i ule,oratigraniiiesds recherchear(n)oni, tic I'igarisIltioiet d'eseigne
mentsupdrieuren place datns 	 directeur ditDdpartentttd'agricult re de I Conmiissa juridiclion. Adroite se tient It' 
Sion des seilcteS et des teeltol)it'.s I re'presentat tie NISNAR (assisdIgauche) et mtmid' IIl provinieti' Helei. 
interprte(i'bout ti ilttimhe)ti'aient p "(sente;c's schtinas hors d'imi stininairesur Ia g'estion, preniicrte activitt tdeforna
tion rdalisdet par I'ISNAR en Chine. 
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de formation interne. Deux formateurs du 
KARl se sont 6galement rendus au siege de 
I'ISNAR, oil ils ont consaci6 deux semaines 
,) approfondir leurs connaissances en ma-
tiire de programmation et d'organisation 
des activit6s de formation. 

Pour le Kenya, cette premire ann6e de 
projet amorce la cr6ation, sur des bases so-
lides, d'un corps national de responsables 

de la recherche motiv6s et hautement quali
fi6s, mission critique s'il en est. Lorsque ces 
responsables auront les r~nes de la re
cherche bien en main, le Kenva sera prt A 
relever le double 16fi des ann'es 90 en ma
tire de viabilit6 de l'agriculture, Aisavoir 
l'accroissement de la production et la ges
tion rationnelle de ressources naturelles li
mit6es. 

Republique populaire de Chine:
 
une premiere pour 1ISNAR
 

Fin 1988, l'ISNAR a conclu till protocole 
d'accord avec le Centre national de d6velop-
pement de la technologic rurale (NCRTD) 
de la Commission chinoise d'Etat des 
sciences et des technologies (SSTC). Cet ac-
cord mentionnait plusiCurs diomaines sus-
ceptibles de faire l'objet d'une Loop6ration, 
parmi lesquels l'arn6lioration indispensable 
du potentiel national de gestion de la re-
cherche agronomique. A l'instar dui projet 
de formation ISNAR/KARI nlen6 au Kenya, 
les premiers rOsultats concrets de cette ini-
tiative ont vu le jour en 1990. 

Un expert de l'ISNAR s'est rendu en 
Chine au printemps 1990 afin d'y pr6parer 
en d6tail l'organisation, dans ]a province de 
Hebei, au nord-est diu pays, d'uln atelier stir 
la gestion de la recherche, la premiere de 
nos activit~s conjointes. Portant stir le sys-
teme de recherche au niveau provincial, 
cette activit6 a 6t6 conque comme une expe
rience p~dagogique susceptible de profiter 
autant I'ISNAR qt'"u ses interlocuteurs cli
nois. C'est la premiere fois que l'on testait la 
pertinence et l'utilit6, pour Ia Chine, des ap-
procles de gestion de la recherche figurant 
dans la , panoplie d'outils , propos6s par 
l'ISNAR. 

Cet atelier d'une semaine s'est dt~roui6 
en septembre ) Zhengding, el coop6ration 
avec Ia Commission des sciences et des 
technologies de la province de Hebei 
(HBSTC). Trente-trois responsables de ni-
veau sup6rieur et internl diaire ont pris 
part Acette activit6. L'animateur de l'atelier, 
d~tach6 par I'ISNAR, a abord6 tin large 
6ventail de stijets lU~s i la gestion : de la pla-

nification de ]a recherche et de l'6tablisse
ment des priorit6s h la gestion des res
sources humaines, sails oublier les liens 
avec les universit6s, la vulgarisation et les 
agriculteurs. Les exposes, ainsi que les sup
ports visuels en chinois, ont &6 pr6sent6s 
avec l'aide d'un interprbte. 

Cet atelier a permis de ieter tine pre
mire base solide. Les exposes ont 6t6 ap
pr6ci6s des participants. La direction 
politique provinciale s'est d6clar~e fort sa
tisfaite des r6sultats. Le vice-gouverneur de 
la province de Hebei a rappel6, au cours 
d'une allocution publique et t~ltvis6e, les 
pr6occupations du gouvernement en ma
tibre de problbmes agricoles et 6cologiques A 
long terme, ainsi que soil souhait de coop& 
rer dor6navant avec I'ISNAR dans le cadre 
de Ia planification strat6gique de la re
cherche. 

L'exemple des pays industrialis6s 

Cet atelier , exp6rimental , s'est av6r6 
productif pour I'ISNAR. Tout d'abord, il of
frait l'occasion de presenter till certain nom
bre de concepts de gestion issus des travaux 
ilen6s par I'ISNAR dans diffhrentes regions 
du monde et, eil m6me temps, de recueillir 
les r6actions des participants : il est clair que 
les Chinois soullaitent connaitre d'autres 
exemples de gestion de la recherche agroilo
mique telie qu'elle se pratique dans les pays
industrialisO,;. Les activit6s de formation A 
venir tiendront compte de leurs desiderata. 

En second lieu, I'ISNAR a pu se familia-
I riser avec la logistique d'une activit6 de for
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mation i organiser dans un environnement 
culturel et linguistique jusque-lh inconnu; le 
recours i un interprte et ) des supports tra-
duits est chose faisable. Enfin, l'atelier a per-
mis ) I'ISNAR de rassembler des donn6es 
concretes et actualis6es sur le systbme de re-

Formtion et conferences 

cherche agronomique de ]a province de He
bei et son organisation, donn6es qui pour
ront tre partages, en fin de processus, avec 
d'autres pays collaborant avec I'ISNAR. 

Des syste mes d'information pour la gestion en Asie
 

L'absence d'informations adquates peut 
freiner consid6rablement la gestion efficace 
de la recherche. Les responsables doivent 
6tre parfaitement au courant des activit~s 
menes par les chercheurs, en sachant avec 
quelles ressources et A quel coat celles-ci 
sont r~alis6es. Sans ces donn~es, ils ne peu-
vent remplir leurs missions essentielles, 
comme la planification, la programmation, 

Les participants th'deox st'millairesasiatiquessli I'informatmt 

le suivi et l'0valuation, ni am6liorer la faqon 
dont ils s'en acquittent. 

Dans son souci d'aider les SNRA h rele
ver ce d6fi, I'ISNAR a cr66 de toutes pikes 
un syst~me d'information pour la gestion 
baptis6 INFORM (INFOrmation for Agri
cultural Research Managers). 

En 1989, la Banque asiatique de develop
pement (ADB) octroyait h I'ISNAR les fonds 

ort Ia Xtgesth11 ont conswaet pius tie, a 11oit it e Ior 
temps di forimnato tits familiariseravc I'ttilisatiom des micr-otirdwteursdi I st~shne INFORM en oe d'id'ntifier 
ts solutitns aux ptrobl'mies tie, litgestion (te hi recherche. C,'s spdciaiistes tic l'information el do traiteinent ide ,hnjies 
soot emplotytfs pir It Dt'partenitit phanification et technique to ministre tha'iantiais tie I'Agriculfftr'. Is ont bt;nti
cid, dtorant l'ateier t Los Banos, des cnseis d'une fornatricephilippine do PCARRD (deuxit, tapartirde la drite), 
spfcialist tie it butdgttistitiuntie programmes. 
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indispensables )I l'daboration et A la diffu-
sion du systbme. En fait, I'ISNAR avait ]an-
c6 les activit&s prliminaires de recherche et 
de d6veloppenent, dL's 1986, el Indonsie 
et au Sri Lanka. Le projet de I'ADB reposait 
principalcment sUr lori;anisation, en 1990, 
de deux ateliers r6gionaux d'initiation i 
INFORM. 

Ces ateliers v'isaient deux objectifs : ap
prendre aux responsables asiatiques de Ia 
recherche ) utiliser INFORM dans le cadre 
de la budg~tisation des programmes de re-
cherche, et les faire participer ati perfection-
nement Lies instructions d'INFORM et des 
supports de formation con us par I'ISNAR. 

Le premier atelier, qui s'est Licrouli du 
17 au 29 septembre ,i HLyderabad, en Inde, 
6tait organisO conjointement par I'ISNAR et 
l'Acadtrmie nationale de gestion de la re-
cherche agronomique (NAARM). I1 comp-
tait trente-trois participants et animateurs 
originaires du Bangladesh, de la Rtpublique 
populaire de Chine, d'Inde, dU Ncpal, Liu 
Pakistan et du Sri Lanka. A la suite de cette 
manifestation, ]a NAARM a pris un engage-
ment important, ) savoir d'inclure les sys-
tanmes d'information pour la gestion dans 
ses activit.s de formation. (Le premier stage 
organis6 par ,i NAARM se d~roulera d~but 
1991, et fera appel tant i INFORM qu'aux 
supports pedagogiques dont l'Acadnlmie est 
d6j! dot~e.) 

Le second atelier, organis6 du 12 au 23 
novembre ) Los Bafios, aux Philippines, 
6tait parraini par 'ISNAR, le Centre r~gio-
nal SEAMEO d'enseignement sup~rieur et 

de recherche agronomnique (SEARCA), et le 
Conseil philippin pour la recherche et le d6
veloppement de I'agriculture, de ]a foreste-
He et des ressources naturelles (1PCARRD). 11 
rassemblait trente-six participants et anima
teurs d'LIndonesie, du Laos, de Malaisie, du 
Mvanmar, die Iapouasie-Nouvelle-Guin6e, 
des Philippines et de Thaflande. 

Sens pratique 

Les formateurs de I'ISNAR se sont effor
cos, en accord avec le sens pratique prsi
dant aux ateliers, d'organiser un maximnum 
d'activit~s en dehors de ]a salle de cours et 
de privilCgier I'utilisation des ordinateurs. 
Les stances de travail informatique 6taient 
entrecoupees de discussions de groupe et de 
cours theoriqUes sur les orientations 
d'INFORM. Les participants ont mis h profit 
les debats de groupe mens quotidienne
ment pour critiquer ces orientations et sug
g~rer d'eventuelles modifications. 

En 1991, I'ISNAR devrait publier les 
iorientations d'INFORM, une s~rie de sup
ports ptdagogiques ainsi que les actes des 
deux ateliers. 

Les participants se considbrent d6sor
mais comme les noeuds d'un r6seau asiati
que rassemblant les professionnels de 
l'information stir la gestion de la recherche 
agronomique. L'ISNAR se propose de sti
muler le d0veloppenent et la croissance de 
ce r6seau, et compte aider les participants i 
introduire INFORM dans leur pays respec
tif. 

Malawi : comment g rer l' volution d'unsysteme de
 
recherche
 

La recherche agronomique du Malawi, 
pays d'Afrique australe, fait l'objet, depuis 
quelques ann~es, d'une reorientation radi-
cale. La principale instance de recherche 
gouvernementale, le D~partement de ]a re-
cherche agronomique (DAR), consacre aul-
jourd'hui ses efforts aux 1,2 millions de 
familles rurales et ?1leurs besoins en mati re 
de technologies. Ces petits agriculteurs ex-
ploitent 70 p. 100 de la superficie cultive au 

Malawi. 
Afin de mieux permettre aux responsa

bles de la recherche de cc pays de s'adapter 
i ]a situation changeante, I'ISNAR et le 
DAR ont organist tin atelier de formation 
de deux semaines A Mzuzu (Malawi) du 21 
au 301mai. 11s'agissait Ii d'une des quatre 
activits de formation organis6es en 1990 
dans le cadre du projet de formation 
SADCC/ISNAR. 

48 



Formation et conferences 

L'atelier 6tait consacr6 i plusieurs 
themes lies h la gestion : formulation et bud-
g~tisation des programmes, Otablissement 
de priorit~s (recherche sur les produits), r6-
partition des ressources, preparation de rap-
ports et de propositions de projet, gestion
des ressources humaines et des stations ex-
p~rimentales. Le DAR avait d p&h6 un 
nombre important de participants (27 res-
ponsables). L'Uni\,ersit6 du Malawi, la Fon-
dation pour la recherche sur le thtier, 
l'lnstitut de recherche sur la foresterie et le 
Conseil national de Ia recherche avaient 
6galement envoy6 des reprsentants, soit 32 
au total (dont six temmes). 

L'importance accord~e rcemment, au 
Malawi, h de nouveaux thbmes de recherche 
s'inscrit dans le cadre d'un Projet national 
de recherche agronomique A long terme 
(NARP) conu par le minist re de l'Agricul-
ture et financ6 par la Banque mondiale. Cet 
atelier faisait suite, dans une large mesure, 
aux recommandations figurant dans la re-
vue sur l'6tat d'avancernent du NARP r~ali-
s~e en avril 1989. L'tquipe charge de cet 
exercice avait propos6 des modifications au 
niveau des operations men~es par le D~par-
tement de la recherche agronomique et, plus 
particulihrement, une amelioration en 
ter!nes de planification, de m~thodes d'6ta-

blissement des priorit~s de recherche, de 
communication des r6sultats, ainsi qu'une 
r6vision du systme de r~mun~ration et de 
valorisation du personnel scientifique et de 
la structure des carribres. 

<<Traduction > du plan directeur 

L'atelier a surtout donn6 lieu i une ana
lyse du , plan directeur ,, agricole du Mala
wi coniu par le ministbre de l'Agriculture 
dans le cadre du NARP. Cette discussion est 
essentielle car les stagiaires ne peuvent, en 
effet, acqurir de nouvelles comp~tences en 
matibre de gestion sans qu'un lien avec la 
r~alit ne soit tabli. Comme l'a d6clar6 un 
formateur, l'atelier consistait i " traduire le 
plan directeur en programmes et en projets 
susceptibles d'etre mis en oeuvre. ,, 

L'atelier a 6galement marqu6 le lance
ment d'une formation de suivi intensive au 
sihge de I'ISNAR. Trois membres du person
nel du"DAR se sont d'ailleurs rendus en juil
let A La Haye pour deux semaines de 
formation. Ils se sont faniiliaris~s avec les 
m~thodes (mises au point ou adapt~es par 
l'ISNAR) d'6tablissement des priorit~s, de 
budg~tisation des programmes et de gestion 
des informations relatives aux iessources 
humaines. 

Consultation internationale avec les responsables
 
de la recherche
 

L'unit6 de formation organise chaque tion Agricole et Rurale (CTA). 
ann~e au si~ge de I'ISNAR, ALa Haye, une 
r6union h vocation mondiale intitul~e , Ate- Les SNRA en l'an 2000 
lier international sur la gestion de la re
cherche agronomique ,,. Celui-ci aborde L'atelier international a fourni aux res
chaque fois tin sujet d'int~rt majeur pour ponsables des SNRA une occasion id~ale 
les systhmes nationaux du monde en dove- d'entrer en contact avec leurs homologues
loppement. d'autres pays et d'6changer leurs exp&

L'atelier organis6 en novembre 1990, et riences. UISNAR, quant Alui, a pu exploiter 
qui rassemblait 32 hauts responsables de 1 bon escient les informations sur les sys-
SNRA, avait pour theme l'organisation et ]a tames de recherche et sur les besoins futurs, 
structure des systemes nationaux de re- qui emanaient des participants. Au cours de 
cherche agronomique. Outre les fonds pro- l'atelier, les participants des SNRA ont requ 
venant du budget central de I'ISNAR, cette chacun Lin questionnaire. Les questions por
manifestation a requ l'appui financier du taient sur un ensemble de thames, comme 
PNUD et du Centre Technique de Coop~ra- les buts de l'agriculture, les contraintes i la 

49 



Rapport annuel 1990 

Question 2: Ouels buts pour I'agriculture 6 I'horlzon 2000 ? 
4.00 

.20 

0080 

Busl 

Question 10: Le mandat do I ISNARdolt-il comprendre 

I trans ert do technologies ?
 

Sans opinion 
r e t l j a p c s2.25 

Ou 59.3%0 

recherche, l'inclusion 6ventuelle du transfert 
de technologies dans le mandat de 'ISNAR. 

Les graphiques ci-dessus pr~sentent 
sous forme globale les r6ponses donn6es par27 participants aux questions pos~es par
'ISNAR. 

Classez par ordre d'importance les buts 
fix6s pour l'agriculture de votre pays en 
l'an 2000 : scurit6 alimentaire, am6liora-
tion des revenus des exploitants, distribu-
tion des revenus, production de devises, 
preoccupations lies i l'environnement. 

• 	 Classez par ordre d'importance les 
contraintes susceptibles de freiner la re-
cherche agronomique h l'horizon de 
l'an 2000 : manque de chercheurs exp~ri-
ment~s, manque de ressources permettant 
de financer les chercheurs, manque de 
ressources physiques ad~quates, manque 

50 

Question 5: Quelles contralntes pour Is recherche ? 
4,00 

. .320 

0,00 

Contslinies 

Question 12: Soutlen do IlSNAR I plus pertinent ? 

. ... 	 .
 

225 

000O 

Nature du soutln 

de liaisons avec les sources de connais
sances externes, autres. 

i Les partenaires de lISNAR sollicitent fr& 
Lertenaire de'I S leicate duquemment notre aide dans le cadre du 
processus de transfert des technologies.Pensez-vous qu'il faille Mlargir le mandat 
de l'ISNAR de maniire Ace qu'il couvre le 
transfert de technologies A proprenent 
parler ? (Note : A l'heureactuelle, le texte dd
finissant la mission de I'ISNAR inclut I'assis
tance dans les domaines Iks aux politiques de 
recherche, t l'organisation et la gestion de la 
recherche agronomique, ainsi que les liaisons 
entre la recherche et le transfert de technolo
gies.) 

D'apr~s vous, de quel type de collabora
tion ou d'appui offert par l'ISNAR votre 
organisation aura-t-elle le plus besoin en 
l'an 2000 : information et publications, 



Formation et conferences 

formation, services consultatifs directs, s'adressant I'ISNAR. Les traprocurer el V 
amelioration des connaissances et des m6- vaux de recherche indispensables ) ]a r6dac
thodes clans le domaine des politiques de tion de ces ouvrages ont &6 finances en 
recherche, de l'organisation et de la ges- partie par l'Agence canadienne pour le d& 
tion de Ia recherche Iveloppemeit international (ACDI). 

Lors de [atelier de cettt ann&6, la majori- Parnil les principaux thebmes d'impor
tt6 des discussions se sont inspir6es de des- tance secondaire figuraient les strat~gies or
criptions analytiques st'r les aspects ganisationnelles i mc, me de g !rantir un 
organisationnels des SNRA dc cinq rcgions : financement suffisant de la recherche, de 
l'Asie, l'Amnirique latine et Ic:, Caraibes, 
I'Afrique anglophone, l'Afrique franco- plae ratio i tes politiques et tie tirfinir les 
phone, ainsi que le Moven-Orient et I'Afri- 1 
que du Nord. Les dCux documents programmes. L'atelier s'est aussi pench6 stir 
consacrs au Moven-Orient et I'Afrique du les avantages et les inconv6nients des diff& 
Nord (pays arabophones) ainsi qt.', l'Asie rents modeles organisationnels, comme .es 
ont 6tt6 publis en 1990. 11s'agit des docu- Foniations, les Conseils et les Instituts auto
ments de travail 31 et 32 que l'on peut se nomes de recherche. 

S'organiser pour une agricult-ure viable 
L'Iargissement du rseau GCRAI A nale africaine, le SACCAR. Deux autres ex

I'6tude d'autres ressources naturelles, diont perts, des agronomes, avaient 6t d(tach6s,
]a foresterie, a porte la problematique de la l'cun, par un institut n6erlandais et l'autre, 
viabilit6 de la production au premier rang parle PNUD. 
des pr6occupations de la recherche interna
tionale. Les svstbnles nationaix doivent ra- Continuit6 des ressources humaines
 
gir au dofi que pose l'int6gration du concept et financiies
 
de viabilit6 dans les politiques de recherche,
 
les programmes, l'organisation et la gestion lun des documents aborde un probIhme
de ]a recherche. Un nouveau type de r6- politique caractbre crucial : l'obligation, en 
flexion s'avbre indispensable au sein des raison de la dimarche ) long terme qu'exige
SNRA et des instituts de recherche interna- la recherche pour une agriculture viable,
tionaux. d'assurer Ia continuite du financement et du 

L'ISNAR a franchi aone 6tape importante personnel de recherche. La consultation 
clans cette direction en octobre dernier c-i aussi permis de d6gager tie nombreuses au
interrogeant les responsables de plusieurs tres questions. Quelques exemples : Com-
SNRA quant ) leurs besoins cians ce do- ment et ofi les SNRA acquerront-ils les 
maine. Pour ce faire, nous avons organis6 qualifications indispensables i one re
une consultation de trois jours avec six sp6- cherche interdisciplinaire ? Comment remo
cialistes externes et demandc6 I'laboration deler l'ensemble des comptences
de plusieurs documents de fontd (onidocu- scientifiques actuellement repr~sent6es dans 
ment de port6e g~in6rale et quatre tudc- de les instituts de recherche ? Comment r6ali
cas) destin6s ) stimuler la discussion. La ser un 6quilibre id6al entre ]a gestion des 
r6union 6tait intitul6e - Politiqie, organisa- ressources naturelles et I'am6lior-.tion des 
tion et gestion de la recherche agronomique cultures dans les zones marginale, et 6colo
pour uine production viable,,. giquement sensibles ? Q'elles en sont les 

Parmi les spcialistes convi6s h cette ren- Cons6quences pour la formation ? 
contre figuraient quatre hauts responsables Les d6bats ont permis de d6fiinir trois iii
de la recherche originaires du Brtsil, veaux d'action pour les SNRA d6sireux 
d'Egypte, d'lnde et de l'organisation r~gio- d'assurer ]a viabilit:6 de la production par le 
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biais d'une approche int'gr6e : politique recherche et d'identification des aptitudes
agricole et de recherche; recherche stir les scientifiques indispensables h long terme. 
facteurs de production, les produits et les Une coop6ration 6troite avec les facult6s 
systbmes; et problmes lies aux produc- d'agriculture s'avorera n~cessaire dans de 
teurs, tels l'accs limit6 au savoir et le choix nombreux pays.
restreint de technologies. Les experts consultes ont suggr6 trois 

Les participants Otaient d'avis qu'il ne rcles pour l'ISNAR :promouvoir le travail 
fallait pas obligatoirement 6tablir de nou- stir la viabilitO au scin des SNRA, fournir les 
velles organisations ou unit6s sp~cifique- approches et les outils n~cessaires, et infor

-ment chlrges des questions de viabilit6. I1 mer les SNRA et autres instances des diff6
appartiendrait plutC~t aux SNRA de modifier rentes expt~riences et des options offertes. 
la formulation de leurs politiques, de leurs L'ISNAR projette de s'engager dsormais 
buts et de leurs stratgies. De nouveaux cri- plus activement dans le domaine de la via
tres seront 6galement indispensables en bilit6 de laproduction agricole en coop~ra
matibre d'i6tablissement des priorits, d'af- tion a\,ec ses partenaires des SNRA. 
fectation des ressources, d'6valuation de la 

Echale I'(.Axtlirict's td's chrcheurs aniolais tlarticipillttitlit at'lier Malmto (Mo-SADCC/ISNAR smr" lagestiot I) 
zaollhulqle). i'isitet tilt(' ]I)In'hI C.Vlt;iriilitItlh,de llnic t)11 stalion ' recit'rched'Lhnibet'.i. Lt ,a tiniw ti ces cilti-
I'irSS'ilsTritdam.; i'ildrel it iiutll itira tes I)iaciiies t lub'irciltcs titII'lslit alIcl c fi ll 'ti uti des ,la ut nationl
mno.zlanticilin,der,'hch11 aclnnhl eC'Stageorgaitist;I'll illilh't ,h'rilierp~orlait ill'anttold suirI tphtlificathon tieI 

rechr'ch' et lp'sli,,tsltS.i,, Ilr,'s],nint's.Cell manlifsi n1 It,lebut thhi CIII ih't alnll iarillt; collaboratioilI'ISNAR 
aVCeh's SiStMnICS 1ititilllll,crecherthe 'Ati hli c t uzllui,iqll'. 

D ". , 
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Activit s de formation et conferences par region 
Le lecteur trouvera ci-apr~s la liste, pour 1990, des stages de formation, confrences et autres r6unions que
I'ISNAR a rtalisSs, seul ou en collaboration avec d'autres organisations, ou auxquels il a contribt,6 par l'affec
tation d'un personnel d'encadrement. La description de la manifestation est suivie de la date, du lieu, du 
nombre et du profil des participants. 

Afrique 
Projet conjoint KARI/ISNAR de formation sur ia gestion de la recherche agronomique. 

N" I. Atelier sur les problmes li6s / la r6organisation du KARl et h la r6alisation du Programme natio
nal de recherche agronomique (NARP). Du 23 au 27 juillet, )i Nairobi, au Kenya. 44 responsables de ni
veau interm(idiaire et suIprieur employ,&s par le KARl. 
N" 2. Atelier sur la redaction et la presentation de documents scientifiques. DU 6 an It) ao0t, i Thika, au 
Kenya. 15 cherchers et 4 responsables de niveat, intermc'diaire et siprieur du KARl.
 
N" 3. Conf&ence scientifique annuelle du KARl. DU 2 au 8 septembre i Nairobi, au Kenya. Finance
ment de la participation de 11) chercheurs et responsables.
 
N" 4. Revue du Programme national de recherche maisicole. DiU 19 au 23 novembre h Kakamega, au 
Kenya. 45 participants provenant du KARl, de Ia Socit6 semenci&re du Kenya, du ministire de I'Agricul
ture, de diverses tiniversit,3s, do CIMMY' et d'ait,es organisations. 

Atelier MOA/ISNAR/SACCAR sur la formulation d'orientations dans le cadre de la pr~paration d'un plan
de travail pour la recherche zambienne. DU 22 au 26 janvier, , Livingstone, en Zambie. 21 responsables de la 
recherche agronomiqu1e nationale de niiveau intermidiaire et sipdrietr. 

Integration de la gestion h I'INERA. D 1l)au 23 f0\vrier, ) Bobodioulasso, au Burkina Faso. 31 directeurs de 
programme et cheis de station dlgus par l'lnstitut d'6tudes et de recherches agricoles (INERA). 

Atelier DR&SS/SACCAR/ISNAR sur la gestion des changements an DR&SS. DoI 19 au 23 f~vrier, ,i Kariba, 
au Zimbabwe. 21 participants, principalement des cadres suIprieurs du DR&SS (Dpartement de ]a recherche 
et des services spcialis.s). 

Atelier DAR/SACCAR/ISNAR sur la gestion des changements au DAR, du 21 a, 31 mai, ,i Mzuzu, au Ma
lawi. 32 responsables de la recherche issus des secteurs public et pri\,', principalement du D6partement de la 
recherche agronomlijue (DAR). 

Atelier de planification strat6gique 1AR, du 16 aLI 18 juillet, i Addis Abeba, en Ethiopie. 64 chercheurs et 
chefs de programmn s de I' lnstitut de recherche agronomique. 

Atelier SADCC/ISNAR Mozambique/Angola sur le d~veloppement des ressources humaines, du 16 au 27 
juillet ,AMaputo, au Mozambique. Chercheurs et responsables d'Angola (14) et du Mozambique (24). 

Atelier sur les liaisons entre la recherche et ]a vulgarisation, du 4 ai, 9 novembre i Bamako, au Mali. 37 res
ponsables maliens, dont des chercheurs de i'lnstitut d'6conomie rurale et des responsables de la vulgarisation 
issus de plusieurs agences. 

5e stage FGCR sur la gestion dc la recherche agronomique, FAO/CIRAD. Module de planification :6tablis
sement des prioritJs. Activiti destinC'e aux pays d'Afrique francophone. Les 12 et 13 novembre, h Marseille, 
en France. 24 responsables de ]a recherche de nivean intermdiaire originairos de 14 pays. 

Asie 
S~minaire de formation sur la gestion de la recherche agronomique centr& sur Ia planification, l'6tablisse
ment des prioritC's, le dSveloppement des ressources humaines et I'6tablissement de liaisons. Du 13 au 19 sep
tembre, h Zhengding, dans la province de Hebei, en Rpublique populaire de Chine. 33 responsables de la 
recherche agronomique de niveau intermd iaire et suprieur. 

Atelier international sur les svsti~mes d'information pour la gestion de ]a recherche agronomique. Manifosta
tion de port'e rcgionale: Chine et Asie m~ridionale. DU 17 an 29 septembre, 1iHyderabad, en Inde. 33 agro
nomes, administrateurs de la recherche et cadres du Bangladesh, de la R~publique populaire de Chin-, 
d'Inde, du Nepal, du Pakistan et du Sri Lanka. 
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Atelier international sur les systimes d'information pour lagestion de larecherche agronomique. Manifes
tation de portde rigionale : sud-est asiatique. DU 13 au 23 novembre i Los iafnos, aux Philippines. 36 
agronomes, administrateurs de la recherche etcadre.'s d'lndon'sie, du Laos, de Malaisie, du Myanmar, de 
Pa pouasie-Nouzvell -Ginie, des Philippines et de Tha'lande. 

Am6rique latine et Cara'bes 

Atelier FAOIISNAR/IICA/INIAP sur laplanification strat6gique et la gestion de la recherche agronomi
que. Manifestation rtgionale :Amnrique latine. DU 2 au 6 avril, ) Quito, en Equateur. 14 directeurs de lapla
nification et chefs de station provenant de pays latino-ainricains et 14 responsables 6qUatoriens de la 
recherche. 

Atelier :Evaluation 6cononique de larecherche agronornique (Initiation aux grands concepts et prsenta
tion tie lamcthodologie etdes rsultats iel'OtudU tie cas stirlesoja). Le 25 mat, hSanta Cruz,en Bolivie. 20 
agronomes du CIAT issus de Ia base et des Mlelons interm6,diaires tce]a hirarchie (Santa Cruz). 

Confirence: Evaluation 6conomique de larecherche agronomique - le cas du soja. (Presentation des ri~sul
tats de ',tude et des motifs justifiant un accroissement des investissements dans ]a recherche agronomique). 
Le 30 mai, a Santa Cruz,en Bolivie. 15 participants :reprtsentants du monde rural, dt ministre tie l'Agricul
ture et de lapresse locale. 

Atelier CARDI/FAO/IICA/ISNAR sur laplanification strat6gique organis6 h l'intention des SNRA des pe
tits pays. Manifestation rCgionale :Caraibes. DU 24 au 28 septembre A Kingston, en Jama'que. 25 responsa
bles de larecherche des 1Bahamas, de laBarbade, tie Grenade, tie Guyana, de fafti, de laJama'fque, de 
Sainte-Lucie, de laTrinit,-et-Tobago, tie laRpublique dominicaine et du Surinam. 

Atelier sur lesuivi et I'6valuation. Les 8 et 9 octobre, a Santa Cruz, en Bolivie. 13 responsables de lare
cherche, diont ties chefs tie programme employs par leCentro de Investigacin Agricola Tropical (CIAT). 

Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Atelier :Initier I'6quipe d'6valuation locale , lar6alisation d'une 6tude de diagnostic stir le SNRA. Les 12 
et 13 aocit, aSanaa, an Ymen. 5 responsables de larecherche agronomique issus des difftrents instituts natio
natix du Ytrnen, tous nenbres d'tine tquipe d',tude pluridisciplinaire. 

Atelier: Initier I'6quipe d'6valuation locale i lar6alisation d'une 6tude dr diagnostic sur le SNRA. Les 2 et
 
3 octobre, en Alg6rie, a Alger. 5 responsables de larecherche agronomique issus des difftrents instituts natio
naux algt~riens, tons membres d'une quipe td'tute plurid isciplinaire.
 

Activit~s menses au niveau mondial 

Atelier :Problkmes lis I'analyse des SNRA des petits pays et nithodologie utilis~e. DU 29 janvier au 2
 
fI vrier, a La Have. 7 chercheurs et 7 conseillers extcrieurs travaillant stir le projet ISNAR consacr6 aux petits
 
pays ainsi que 8 conseillers de IISNAR. 

Atelier sur lagestion de larecherche. Contribution tie I'ISNAR au Stage international consacri6,i larecherche 
agronomique axte stir ledtfveloppement (ICRA). Du 21 an 23 ft,\,rier,,5Wageningen, aux Pays-Bas. 21 jeunes 
agronomes originaires de pays en d'veloppenent. 

RCunion consultative :Politique, organisation et gestion de larecherche agronomique pour lemaintien 
d'unc agriculture durable. )ti 15 an 17 octobre, a La Have. 4 hauts responsables de larecherche originaires
de pays en d~veloppement, 2 spcialistes dMtach&s par des agences extirieures et participation de cadres supC
rieurs de Y'ISNAR. 

Atelier international sur lagestion de larecherche agronomique. DU 5 an 9 novenbre, 5 l'ISNAR (La -laye). 
32 hauts responsables tie ]a recherche originaires de pays en developpement, ainsi que des cadres de I'ISNAR. 

Runion consultative :Suivi et 6valuation de larecherche agronomique. DU 12 au 14 novenbre, ! La Haye. 
Cadres de I'ISNAR et 12 conseillers : 11 hauts responsables de larecherche et un sp6cialiste externe de lapla
nification et tie l'\valuation. 
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IV. Information 

Service de publication 
L e service a produit 51 publications en 

1990 (voir page 57). Notre liste d'a-
dresses s'est quelque petI a0long6e et corn-
prend h l'heure acttIelle pros de 4 200 noms. 
Outre ledition, ]a preparation et la revision 
des nianuscrits jusqti'au stade de publica-
tion officielle de I'ISNAR, le service a r6dig6 
de nombreux rapports pour les reunions et 
les conf6rences. Au cours de l'anne, notre 
personnel a 6galement rOdig6 et publi6 qua-
tre num&lros de I'ISNAR Newslttter. 

AtI d6btIt de I'ann~e, nous avons 6t6 af-
flig~s par le dtcs d'un arni de lonue date, 
Albert V.J. - Bob , Martin. 11avait rejoint le 
service de publication en 1984, en qualit6 de 

r6dacteur francophone, et pris sa retraite fin 
1989. Au moment de sa disparition, ilavait 
accept6 Lin contrat de courte dur~e avec 
I'ISNAR. Sa contribution restera longtenps 
grave dans nos m16n1oires. 

Aprbs l'introduction des micro-ordina
teurs en 1989, le service a consolide le pro
cessus d'informatisation par l'acquisition 
d'ordinateurs sIpplmentaires et la forma
tion sotitentUe dti personnel dans le domaine 
de lamicrodition. D,'but 1990, imtus avons 
recnit6 tin graphiste et acheto tin logiciel 
sp~cialis6. Ces actions ont permis d'armlio
rer sensiblement notre capacit6 graphique 
interne e,par la rniae occasion, de raliser 

Les 14 -500Oiw.raSt ,/u,c,,m/,/, el'to IIgestihnla Ibibliti,li,eh IISNAR ,mrtrait e)I',,rya-pnisthin 

ii I I 
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des 6conomies substantielles au niveau des ment pris diff6rentes mesures afin de crier 
publications. une nouvelle image de marque. Ce rapport

Au cours de l'ann~e, nous avuns 6gale- annuel en constitue un exemple concret. 

Bibliothe que 
La bibliothhque de IISNAR sert essen-

tiellement aux cadres de I'Institut, aux con-
sultants et A la comrnunaut6 scientifique des 
Pays-Bas. Elle rtpond 6galement aux de-
mandes externes 6nmanant des instituts de 
recherche, des bailleurs de fonds et d'autres 
organisations de par le nmonde. 

La collection de la bibliothique s'est ac-
crue de 4 000 documents pour atteindre un 
total de 14 500 en 1991. Etant donne le nom-
bre limit6 d'ouvrages et le centre d'interet 
spdcifique, A savoir l'organisation et la ges-
tion de la recherche, nous devons faire ap-
pel i d'autres bibliothbques pour obtenir un 
grand nombre des documents requis par 
notre personnel. 

Au cours de l'annC-e 1990, la biblioth-

que de IISNAR a coordonn6 l'effort 
conjoint d6ploy6 par 18 centres internatio
naux de recherche agronomique en vue 
d'identifier au moins une bibliothbque de 
dep6t dans chaque pays en dtveloppement. 
Cellc-ci devrait conserver les publications 
produites par ces diffirents centres. A la fin 
de l'anne, prs de 100 pays participaient 
activen 

otiment hc eprojet. 
-Notre bibliothhque a dgalement colabo

r6 avec le personnel des programmes d-e 
I'ISNAR h l'dlaboration d'une dtude sur le 
mode de gestion de l'information agricole 
dans les petits pays. Avec I'appui 1,1 CTA, 
nous mbnerons plusicurs 6tudes de cas et 
activit6s de consultations en 1991-92. 

Service informatique
 
Le nouveau bitiment de l'ISNAR a 6t6 

am~nag6 enl rue d'int~grer un r6seau de 
micro-ordinateurs, avant mne le transfert 
de nos bureaux en 1989. Cc projet d'ttablis-
sement du r6seau de micro-ordinateurs a 6 
amorc6 en 1990 avec les d6marches entre-
prises pour remplacer notre systme centra-
lis6 WANG. 

Un ordinateur DEC VAX 3 800 et un r6-
seau Ethernet ont 6 install6s en vue de 

connecter 25 micro-ordinateurs. Le r~seau a 
6t6 6tendu par la suite afin de permettre 
I'accs d'usagers suppl6mentaires. La plu
part de nos imprimantes laser ont 6t6 
connect6es. Elles ont pu tre utilis~es pour 
la premibre fois h partir des micro-ordina
teurs, comme ) partir du systhme WANG. 

Le r6seau sera etendu en 1991 avec I'ad
jonction de plus de 50 micro-ordinateurs 
nouveaux. 
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Les publications de I'ISNAR en 1990 

Publications relatives AI'ISNAR 
Annual Report 1989. May 1990. 

Rapport Annuel 1989. Octobre 1990. 

Informe Anual 1989. Octubre 1990. 

ISNAR Newsletter No. 12. January 1990. 

ISNAR Newsletter No. 13. April 1990. 

ISNAR Newsletter No. 14. August 1990. 

ISNAR Newsletter No. 15. December 1990. 
Catalog of Publications (trilingual). July 1990. 

Actes de conferences et rapports 
d'ateliers 

ACelebration of ISNAR's First Decade. Discours re-
digCs par Maina Wanjigi et Jan Tinbergen. C&&rmo-
nie du dixibme anniversaire de I'ISNAR c~lhbr~e le 
25 mai 1990. 

Methods for Diagnosing Research System 
Constraints and Assessing the Impact of Agricultu-
ral Research. Volumes Iand 11.Compte rendu de I'a-
telier stir la gestion de la technologic agricole
organis6 conjointement par I'ISNAR et I'Universit6 
Rutgers. 6-8 juillet 1989. Rutgers University, New 
Jersey, USA. 1990. 

Organization and Structure of National Agricultural 
Research Systems. Recueil de communications pr6-
sent~es , l'atelier international de 1989 stir Iagestion 
de la recherche agricole. Juin 1990. 

The Technology Triangle: Linking Farmers, Techno-
logy Transfer Agents, and Agricultural Researchers. 
Rapport sommaire de l'atelier international organis6 
a l'ISNAR (La Haye) du 20 au 25 novembre 1989. 
Septembre 1990. 

Documents de travail 

No. 31. Organization and Structure of Arab National 
Agricultural Research Systems (NARS). May 1990. 

No. 32. Overview of the Organization and Structure 
of National Agricultural Research Systems in Asia. 
July 1990. 

No. 33. Organization and Management of Agricultu-
ral Research in Sub-Saharan Africa: Recent Expe-
rience and Future Direction. September 1990. 

No. 34. Decentralizing Agricultural Research Mana-
gement: The Case of the Regional Consortia in the 

Philippines. October 1990. 

No. 35. Structural Linkages for Integrating Agricul
tural Research and Extension. November 1990. 
No. 36. Problems and Solutions for Decentralizing
National Agricultural Research Systems. October 

1990. 

S6ries OFCOR 

Etude de cas 

No. 8. Panama - Organizaci6n y Manejo de Progra
masvsiainArpcaide hnvestigaci6n en Finca en el Instituto de InePnmi(DA)
vestigaci6n Agropecuaria dle Panami (IDIAP). 

Agosto 1990. 

Etude comparative 

No. 5. Staff Management Issues ii On-Farm Client-
Oriented Research. April 1990. 

Document de discussion 

No. 1. Research-Extension Liaison Officers in Zam
bia: Bridging the Cap between Research and Exten
sion. September 1990. 

Series sur les liaisons entre la recherche 
et le transfert de technologies 

Documents de discussion:
 
No. 4. The Impact of Improved Institutional Coordi
nation on Agricultural Performance: The Case of the
 
Narifio Highlands in Colombia. January 1990.
 

No. 5. li'irmal Linkage Mechanisms and Technolo
gy Transfer: The PACO Project in C6te d'Ivoire. May 
1990. 

N" 5f. Mcanismes informels et transfert de techno
logic : le cas du projet PACO en C6te d'lvoire. Mai 
1990. 

No. 6. Managing the Links between Research and 
Technology Transfer: The Case of the Agricultural
Extension-Research Liaison Service in Nigeria. May 
1990. 

Num. 7s. Efectos de los Cambios Estructurales en el 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia de Costa Ri
ca, Sobre la Relaci6n Entre Investigaci6n y Transfe
rencia de Tecnologia en Maiz. Julio 1990. 

No. 8. The Training and Visit System and the Links 
between Rice Research and Extension in the Matara 
District of Sri Lanka. October 1990. 
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No. 9. Integration and Overlapping Tasks: Some 
Cases in the Philippines. October 1990. 

N "10f. Efficacit,> des M(3anisnl.s de Liaison et 

Types de Technologies : le Cas des Zones Savanicoles 
de laC6te d'lvoire. Octobre 1990. 

S~ries de formation 


Human Resource Management Series 

No. 1. Strategic Planning for Human Resources in 
National Agricultural Research Systems. October 
1990. 

No. 2. Socialization of Staff in NARS. October 1990. 

No. 3. Some Aspects of Training in National .gricul
tural Research Systems. October 1990. 

No. 4. Recruitment and 'election. October 1990. 

No. 5. Careers and Career Development. October 
1990. 

No. 6. Country Report: Lesotho. October 1990. 

No. 7. Country Report: Zimbabwe. October 1990. 

No. 8. Country Report: Tanzania - MALD. October 
1990. 


No. 9. Country Report: Zambia. October 1991). 

No. 10. Country Report: Botswana. October 1990. 

No. 11. Staffing Requirements and Staffing Pyramid 
for the Tanzania National Agricultural and Livestock 
Research Research System. A Case1990. Study. October 

No. 12. Recruitment and Selection of Staff in the De
partment of Agricultural Research, Malawi. A Case 
Study. October 1990. 

No. 13. The Practice of Delegation. October 1990. 

No. 14. Performance Assessment Factors for Agricul
tural Researchers. October 1990. 

No. 15. Socializacao: Enquadramento de Pessoal nos
SINIAs. Outobre 1990. 

No.16. lideran~a e Administra, o/Gestio nos Siste
mas Nacionais de lnvestigaqo para a Agricultura -
Breve lntrodu o. Outobre 1990. 

Activit6s nationales 

R46f - Analyse dL Svstkme National de Recherche 
Agronomique uLMali. Rapport au, Minist&e de]'Agriculture, lkpublique du Mali. Janvier 1990. 

R50 - A Strategic Update of Somalia's National
 
Agricultural Research Plan. August 199(0. 
R1 - Review of Botsvana's Agricultural Research 
System. November 1990. 

Autres publications
 
Alston, J.M. 1990. Research benefits in a multimarket 
setting. ACIAR/ISNAR Project Paper No. 18. Can-
berra, Australia: Australian Centre for InternationalAgricultural teearch. 

Bonte-Friedheirn, C. 1990. The state of agricultural 
research in developing countries. Entiwickhing + 
LandlicherRawn 24 (5): 3-6. 

Bonte-Friedheim, C. lipress. The benefits of agricul 
tural research in the European Community and de-
veloping countries. Paper presented at the 
Conference on Agricultural and Food Research -
Who Benefits? Centre for Agricultural Strategy, Uni-
versity of Reading, 18 December 1990. 

Bonte-Friedheim, C. Iniress. Technical innovations 
and their impact on agricultural research systems, 
Paper delivered at the University of Tuscia, Viterbo, 
Italy, I - 2 February 1990. 

Bonte-Friedheim, C. Inp1ress. Die Rolle der Agrarfor-
schung ffir landwirtschaftliche Entwicklung - Prio-
ritiiten und Aufgaben nationaler und internationaler 

Agrarforschung. Paper presented at the Hohenhei
merTropentag, 7 December 1990. 

Boulouha, B., M.H. Collion, R<.Loussert, A. Kissi and
A. Hilal. 1990. Programme national de recherche h 
long-terme sur l'olivier. Rabat, Morocco: Institut Na
tional de laRecherche Agronomique. 

Brumby, P., A. Pritchard and G.J. Persley. 1990. Is
sues for the World Bank. In: Agricultural biotechnolo
g :Opportiities for international demeloint, edited 
by G.J. Persley. Wallingford, UK: CAB International. 

Craig, B.J. and PG. Pardey. 1990. Multidimensional 
output indices. Staff Paper No. P90-63. St. Paul, MN: 

University of Minnesota, Department of Agricultural 
and Applied Economics. 

Echeverria, R.G. 1991. Inversiones pfblicas y priva
das en investigaci6n sobre maiz en Mexico y Guate
mala. Documento de Trabajo, CIMMYT Programa de 
Economfa No. 90/03. Mexico: Centro Internacional 
de Mejoramiente Le Maiz y Trigo. 
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Echeverria, R.G. 1990. Public and private inves- Kaimowitz, D. 1990. Placing agricultural research
 
tments in maize research in Mexico and Guatemala. and technology transfer in one organization: Two ex-

CIMMYT Economics Working Paper No. 90/03. periences from Colombia. Public Adiininistratm aid
 
Mexico: Centro Internacional de Mejoramiente de Dt-vel,,mnent 10(2): 199-207.
 
Maz yTrigo. Kaimowitz, D., ed. 1990. Making the link: Agricultu-


Elliott, H. /n press. National agricultural research syvs- ral research and technology transfer in developing

ters in developing countries: A report on progress. countries. Boulder, CO: Westview.
 
Paper presented at the University of Tuscia, Viterbo,
 
Italv; 1 - 2 February 1990. 	 Kaimowitz, D., M. Snyder and P. Engel. 1990. A
 

conceptual framework for studying the links be-
Elliott, If. and G. Toomey. 1990. la recherche agro- tween agricultural research and technology transfer 
nonmique dans les pays en developpement. Effica- in developing countries. In: Making the link: Agricd
cit6 : Maitre mot des aulstres ann&es 1990. Coirrier turmal reseich atnd techilo',y traisfer in dmvmeloping
(1231): 99-103. countries, edited by D. Kaimowitz. Boulder, CO: 

Westview. 
Elliott, 1-1.and G. Toomey. 1990. Agricultural re
search in developing countries: Efficiency is the Kramer, C. 1990. Recherche d'un indice e develop
requisite for the cash-tight '90s. Courier (123): 99-103. pement humain. Iounial des Associations Patnomiles 

Suisses 81 (41): 861-862. 
Fan, S. 1990. Effects of technological change and ins
titutional reform on production growth in Chinese Kramer, C. 1990. Sociltc.'s riches: Les mieux placdes?
agriculture. Staff Paper No. P90-40. St. Paul, MN: Iournaldes Associations Patromales Suisses 85 (16): 345-
University of Minnesota, Department of Agricultural 346. 
and Applied Economics. Kramer, C. 1990. Executive self-assessement: What 

Fan, S. 1990. Regional productivity growth in Chi-	 for? Openi I.earning System News (34): 3.na's agriculture. Boulder, CO: Westview. Kramer, C. 1990. l'6alation du potentiel: Un pro-
Fan, S. /Itpress. Effects Of technological change and cstsus original. Caiiers d'Ifornation do Directeur de 
institutional reform on production growth in Chi- Personel (14): 64 h5. 
nese agriculture. American iormmal of Agricultiral Eco
tiontics 73 (2). Kramer, C. 1990. Comment partager les fruits du 

progres? Cahiers d'infvriativn do Direeteur de Person-
Giddings, V. and G.J. Persley. 1990. Biotechnology iel (12): 11-12. 
and biodiversity. Nairobi, Kenya: United Nations 
Environment Programme. 	 Kramer, C. 1990. Dimensions d'un systLme dynami

que de gestion des rossources humaines. Communi-
Goldswortliy, P. 1990. What have we learned?. In: 	 cation aux journees de r('flexion sur la recherche 
Challe es in ,i1laud agriculture: A globial t'erstIectn'e: agricole en Afrique. Institut singalais de recherche 
Prceedings f flite International Conference ,,n Dilad agricole. ISRA-ACTES 2(3): 187-205. 
Farnming, Anuarilh,, Texas, LISA, 15-19 August 1988, 
edited by P.W. Unger et al. Amarillo, Tx: Texas Agri- Merrill-Sands, D., P. Ewell, S. Biggs, R.J. Bingen, 
cultral Experiment Station. J. McAllister v S.V. Poats. 1990. La institucionaliza

ci6n de Ia investigaci6n en finca orientada hacia el 
Hariri, G. 1990. Sudan/World Bank Agricu',. al Re- productor: El manejo de los vinculos claves. En: Re
search, Extension and Training Project (ARETP): Re-	 los para la inestigacin y la extensidn agro'peciarlsen 
search organization and management at ARC. Amdrica Latina i/ el Caribe, Mentorias del Seminario, 
Mid-term review working paper. Cdnol'a, Argentina, 29 agosto - I septienibre 1989, ed. 

A. Fernandez. San Jos,, Costa Rica: Instituto Inter-Horton, D. et al. 1990. Impact of agricultural re- americano de Cooperaci6n para la Agricultura. 
search: A seed potato project in Tunisia. Quarterly 
o nal of International Agriclture 29(1): 88-101. Norton, G.W., J.Ortiz and P.C.lPardey. In press. The 

ISNAR/G overnm ent of Kenya. 	 impact of foreign assistance on agricultural growth.1990. Kenya Natio- Ec n m c D v l p e t a d C ng (f r i o i g . 
nal Agricultural Research Project: Mid-term review,
11-12 June 1990. Nairobi, Kenya: Kenya Agricultural Oehmke, J.F. and R.G. Ecleverria. 1990. Sequential
Research Institute. evaluation of agricultural research: Foundations, in

dicators and use. Staff Paper No. 90-40. East Lan-James, C. and C.J. Persley. 199. Role of the private sing, Ml: Michigan State University, Department of 
sector. In: Agricultual Iiteclnmolg: Opportunities for Agricultural Economics. 
international developnient, ed ited by G.J. Persley, Wal
iingford, UK: CAB International. Prdey, P.G. and J. Roseboom. 1990. Development of 
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national agricultural research systems in an interna-
tional quantitative perspective. In: Tecloloy policy 
for sustainable agricultural, rulh. IFPRI Policy Briefs 
No. 7. Washington, DC: International Food Policy 
Research Institute. 

Pardey, P.G., J. Roseboorm and B.J. Craig. In press. A 
yardstick for international comparisons: An applica-
tion to national agricultural research expenditures. 
In: Eco,,nomic Developmtnt antI Cultural Chante (for-
thcoming). 

I'ersley, G.J., ed. 1990. Agricultural biotechnology: 
Opportunities for international development. Wal-
lingford, UK: CAB International. 

lPerslev; G.J. 1990. Bevond Mendel's garden: Bin-
technology in the service of world agriculture. Wal-
lingford, UK: CAB International. 

IPerslev G.J. 199. Issues for international develop-
SC 1(.ss rnrtn de 

ment agencies. In: Agricultural biotechnology: Op-
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Les consultants de I'ISNAR en 1990 

Tonyawo Aithnard, ministcre du Dt'veloppement 
rural du Togo. A participd ;ilaprdparation d'une 
tudce de cas stirlesvstnie national de recherche 
agronomique (SNRA) Lieson pays. 

Julian Alston, Lnivcrsitv of California, ~IDavis 
(Etats-Unis). A particip i lapreparation d'un docu-
ment Lieprojet ACIAR/ISNAR etd'un manUel d'ac-
compagnenent a inttgrer au manuscrit intitul6 
- Prioritds de larecherche agricole *, qtI'il a ensuitC 
adapt,. en vue diesa ptiblication. 

Gustavo Andrade, Rome (Italie). A etudit lesprocc-
dures etaspects administratifs lis i INTAGRES en 
Italic. 

Ornella Arimondo, Rome (Italie). A particip6 i la 
dcrnkire phase tiel'6tude de cas du Togo dans leca-
tiredtuprojet tcelISNAR consacrt' atiX petits pays. 

Richard Bawden, Universitv of Western Sidney 
(Australie). A prdsent , ati sige tic I'ISNAR, un s& 
minaire stir. Ics universitds nirales pour ledvelop-
pement; une perspective syst'matklue *. 
P.C. B01em, liistitut di'dtides ct tic rcc.hcrchec agrmno-

mitics (INERA, Burkina Faso). A pr~par un article 
stir leprocessus de laplanification de larecherche 
agricole ati Burkina Faso. 

Stephen Biggs, University of East Anglia, Norwich 
(Rovaume-Uni).A prdpar', dans lecadre di projet 
OFCOR, unC tude stir lanature tielacoopcration.
A.H. Bunting, Universyof Rcading (Rovauc-

Uni). A 0labor0 une politiqcue de recherche agricole 
pour laTanzanie etprsent0 un document analyti-
que. 

S.G. Campbell, Cornell University, Ithaca (Etats-
Unis). A prpar0 un plan de recherche stir lespro
ductions aniimales couvrant It.,aspects production, 
saiitO, et nutrition des bovins, volailles, caprins, por-
cins etlapins en accord avecla politique de dvelop-
pement de I'Olevage du ministL're ougandais ds 
Industrics animalcs. 

Joaquim Cesar, Htiuambo (Angola). A clabore ou 
adapt6 des supports p~dagogiques en portugais 
dans lecadre du projet SACCAR/ISNAR, etpartici-
p l'atelicr rassemblant i Maputo des d~lgI1s aii-golais ct miozanibicains stir Ic thizme de Iaplaiification dc a rcchcrchc ctdc Iagcstioin des rcs-
sources himaincs. 

Chayce Publication Service, Devon (Royaume-Uni).
Simon Chater etKay Sayce ont pripar6 lerapport de 
synthse de l'atelier intitulk,, Faire laliaison ,,. 

E. Clayton (Roy'atiRm-Uni). A contribu6 au projet 
ougandais par des Otudes socio-6conomiques dans le 
cadre de laprt'paration d'un plan dircctCur de re
cherche fond stir lesdisponibilits eniressources ac
tuelles et) venir etstir lacapacit6 institutionnelle de 
cc pays.
 

Mario Contreras, La Lima, Departamento de Cortes 
(londuras). A prpar0 une ,.ude diecas stir lesys
tonme national dierecherche agronomique (SNRA) du 
I tonduras. 

John Coulter, SussCx (Rovauni-Uni). A dabor6 tin 
docunent d'orientation d~crivant la position de 
I'ISNAR quant aux dfinitions, concepts etproc
drcs stivrc e. mati&rc ti planification. 
Barbara Craig, Oberlin College (Etats-Unis). A pro
ctd,) lIa rOvision de dtux chapitres du volume sur 
alOlititjtic ti la rcclic agronomiquc. 

Graham Currell, Bristol PolVtcchnic (RoVaimC-Uni). 
A ('mis, tians lecadre du projet tanzanien, des 
conscils rclatifs ) laremise en tat ds quipcments 
ce laboratoire utilis's par lesvstme tiearnmqetec as recherche 
agronornitui c cc pays. 

Aly Rucai Dauto, iinistire de l'Agriculture, Mapu
to (Mozambique). A planifik etgor lesecr~tariat de 

organis6 hMaputo (Mozambiqu).
l'atelier 

T. Dahniya, Njala University, Freetown (Sierra 
Leone). A prpar0 une 6tude de cas sur lesyst'me
national de recherche agronomique (SNRA) de la 
Sierra Leone. 

Charles Douglas, University of the WLst Indies 
Campus aSt Augustine (Trinit-et-Tobago). A pr~pa
r6 une ude de cas sur lesystL'me nation." le re
chcrchc agronorniquc (SNRA) tic IaJamaique. 

K.R. Ellinger, Drysdale (Australie). A particip6 au 
projet tanzanien en 61aborant des provisions rela
tives aux ressources financibres utilisables par lesys
tme de recherche d'ici 5 i 10 ans. 
Paul Engel, Factlt( agronomique de Wageningen 
(l'ays-Bas). A 61abort' un document dcesynthL'se inti
tIl ,,Dcs systL'mes de technologie agricole diff& 
rents pour ine concception et tine gestion des liaisons 
diff~rent.s. , 

Thomas Eponou, Abidjan (C6te d'lvoire). A travaill 
en consultation avec legroupe de travail principalstir ]a synthLse de l'etude des liaisons entre lare
cherche etletransfert des technologies (RTFL), et 
pr~par6, en accord avec cette synthLse, une strat6gie 
tenant compte des tendances relevdes dans lepass6. 
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Jan J.A. Feyen, Blanden (Belgique). A contribud et 
participd au projet tanzanien. 

William K. Gamble, Minneapolis (Etats-Unis). A r 
dig6 un texte sur la polititlue de recherche du gou-
vernement tanzanien dans les 5 , 10 annes a venir. 

Gregory Gibbons, Melbourne (Australie). A reiis 
jour la base de donnes relative aux biotechnologies 
dans les pays meinbres de IASEAN; a remis i jour 
la mnthodologie Lies 6tudes de cas nationales devant 
ttre menies par I'ISNAR en 19910 dans le donaine 
des biotechnologies; a 61abor tin plan de travail 
pour le service constiltatif offert atix pays dans les 
dornaines de la biotechnologie agricole et de l'infor-
mation stir I'acqtiisition tie ces technologies. 

Elon Gilbert, Serrektinde (Gambie). A particip aa 
preparation du projet tie llan national ougantdais derechrch agonoaiqeine 
recherche agronomite. 

Aydl6-Mawuto Gninofou, ministre tz DuXveloppe-
ment rural, Loni (Togo). A 61aborl tie 6tude de cas 
stir le syst.me national togolais de recherche agrono-
mituie (SNRA). 

P.S. Gooch, pour CAB International, Wallingford 
(Royatimne-Uni). A mis i jor tinlrapport tdeIa FA 
sur les syst ,mes de documaentation. 

Gerrit Jan de Graaf, Amsterdam (l'ays-1ias). A pr6-
pare, pour le projet ougantdais, tin pln de recherche 
reprenant tous les aspects de Ia ptdche lacustre, de 

I'aquaculttire et de la transformation dtes produits ti 
la p~Che. 

Theodore Graham-Tomasi, University of Minnes0

ta, St. P'atil, (Etats-Unis). A pr~par. tin tOCum1enlt 
avant pour objectif d'aider It's SNRA ,) formtiler leur 
politique et i planifier leurs programmes de re-
cherche. 

Arnold J. Grayson, Farnham, Surrey (Royaume-
Uni). A 6labord, pour le projet ougandais, tin plan de 
recherche couvrant la forstA naturelle, la fordt de 
plantation, l'agroforesterie, le traitement et la conser-
vation du bois, ainsi que la protection de l'environnement. 

J.M. Hirst, Bristol (Royatme-Uni). A aid et conseil-
16 It's membrts des groupes de travail du projet tan-
zanien tians la formtlation de progranmmt's de 
recherche, et prdpar' le projet final d'un plan. 
Robert Kern, Alles, lowa (Etats-Unis). lPrdparation 

du rapport anntuel 189; a prpar et ineni I'atelier 
KARI/ISNAR organisO ati Kenya stir - la rcddaction 
et la prisentation scientifiqut's ,,. 

La Gro Lawyers c.s., Gouda (l'avs-Bas). A apport6 
dts conseils juridiques sur tin ensemble de qutstions 
de droit international public et priv6 ayant trait au 
statut I6gal de I'ISNAR. 

Reginald Macintyre, Ottawa (Canada). A procddd/ 
la r,'daction d'articles mandati's et d'un rapport de 

A-nthese sir I'itude des biotechnologies. 
B.N. Majisu, National Council For Science and 
Technology, Nairobi (Kenya). A analys' les activits 
de recherche agricole menes ati Kenva, et rtdig' tin 
doctiment stir les qutestions de planification, les me'
canismes et les procddures en vigueur ati National 
Council for Science and Technology. 

J. Manrakhan, University of Mauritius;. A prdpar6 
une tude de cas stir le systLne national de re
cherche agronomique (SNRA) de lile Maurice. 
Albert V.J. Martin, Oegstgetst (a's-as). Travaux 
Ale rt J ti t egdtict frayas.de rddactitml et de traduIctionl enl franq~ais. 

j 
Jean McAllister, New York (Etats-Unis). A prtdparpremiL're motttre complL'te d'tine dttzde compa
rative OFCOR et participe ) la gestion de l'tablisse

ment de liens instittitionnels dans le cadre du projet 
OFCOR. 
Bonnie McClafferty, Connecticut (Etats-Unis). A 
particip6 au projet et atu siminaire stir les petits 

pays. 
T. Namane, Ministry of Agriculture and Marketing, 
Masero (Lesotho). A pr'par trie 6tude de cas sur le 

systL'me national de recherche agrononique du Le
sotho. 
Fred E. Nichols, Stockton (Etats-Unis). A contribu6 
et particip6 at projet tanzanien. 

Peter dram, IFI'RI, Washington, D.C. (Etats-Unis). Amend tie retie tie Ia structtire et ties fonctions dti 
Conseil te recherche agronoiqti ti Bangladesh. 

Edwin B. Oyer, Ithaca (Etats-Unis). A particip6 
l'0ablisseiment du Centre de planification tie la re

cherche agronomiqte de I'AARD 6tabli i Djakarta. 

R.S. Paroda, India Agricultural Research Institute 
Campus, New Delhi. A dabor6 tin module de forma
tion intdgri- at, projet SADCC/ISNAR. 

William J.A. Payne, Worcesteshire (lRoyaunme-Uni).
A mend tine ttude stir le systnme national de re
cherche agronomique du Botswana; a 6galement 
prdpard ti plan de recherche pastorale couvrant ILs 
aspects proitiction, sant6, et nutrition des bovins, 
volailles, caprins, porcins et lapins en accord avec la 
politiquebeuadisdsldsri'tie ddveloppement tie l'devage du minisnmls 
tore ougandais des Indtistrits aniales. 

Rod'.ues Pereira, lnstittito Nacional tie Investiga
y,u Agronomica, Maputo (Mozambique). A 6labor6 
ou adapt des supports didactiques en portuigais en 

rte de l'atelier Angola/Mozambiie. 
Tarcizio Quirino, Brasilia (Brdsil). A rassembl6 dt's 
documents (plans de recherche, etc.), en vtue de la 

i 
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preparation de mat riel de formation, qu'il a ilabo- Leopold Some, INFRA, Ouagadougou (Burkina Fa
ris ou adapt& en portugais; a particip6 ,5 l'atelier so). A particip6, en tant qu'animateur, ) l'atelier inti
Angola/Mozambique. tule, ,, Le syst.nne de recherche et application des 
M.V. Rao, New D~elhi (Inde). A pr~par6 un plan de rt'sultats des recherches au Mali - organisc A Bama-

Raiorires l 

recerce tirle 'i~riresa intnton in dre dui projet AGIR/ISNAR.
 

recherche Stir ls cultures('i.tAtion tl ko, au Mali; a r6digi' un rapport d'atelier dans le ca
cutnes 

ministre ougandais de I'Agriculture. 

Walter Rockwood, Chelsea, Vcrmont (Etats-Unis). A Krystyna Stave, New York (Ftats-Unis). A prpari
prcpart, des directives stir l'laboration du MIS h ties supports et prsent des exposcs dans le cadre 
l'intention des responsables asiatiques de la re- du sdiminaire - Information sur la gestion des res
cherche agricole, ainsi qte des supports de forma- sources humaines ,, organise an siKge de I'ISNAR. 
tion pour deux ateliers. El Hadj Tall, Bamako (Mali). A organis6 I'atelier sur 

Niels Rbling, Facult agronomique tic Wageningen ,, le's perspectives d'intcgration des systLunes de ges
(l'avs-Bas). A rOdig' un article de synthse stir -, los tion , au Burkina Faso et particip6,) ladite ritnion. 
proc&tiures d'itablissement de liaisons distinctes Geoffrey Tansey, Hebden Bridge, West Yorkshire 
pour des technologies ditffrentes ,(ovaume-Uni). A dlabor6, h l'occasion du dixieme 

John E.A. Russell, Exeter (Royaume-Uni). A collabo- anniversaire de I'ISNAR, un matriel de pr6senta
rt' au projet tanzanien ati niveau de I'analyse et de tion destiii aux mdia. 
l'interprtation des r(tsultats; a 6galement identifit Emmanuel D. Tebong, directeur de l'Institut de Re
les besoins en donnes supplmentaires et supervisc cherches Zootechniques de Yaound6 (Cameroun). A 
la collecte de l'infornation; a particip, a la retiaction analyst, les activitts de planification de la recherche 
tie rapports et d'autres dtocuments en r'tie de prpa- menes ) l'lnstitut de Recherches ZootechniqUiS 
rer la version finale du plan NARM. dans le cadre du systeme national camerounais de 

H.J. Schwartz, Universit6 technique de Berlin (R'pu- recherche. 
bliqtIe IdSrale d'Allemagne). A aidC' et conseill les Beatriz Uribe, La Have (lays-Bas). A labor6 une 
miembres ties gronpes tie travail oetivranlt, tians ler dbase de donntes de rifrences bibliographiques surcadre du projet tanzanien, a la formtilation de pro
granmmes tie recherche; , prepareplan.pays un projet final de les aspects S&E tie Ia recherche agricole clans Ilsen d~veloppement; a compile et index6 Ia bibli
plan. e 

ographie en question, et ridig6 plisieurs chapitres 
George Sempeho, Dar-es-Salaam (Tanzanie). A coor- de la revue bibliographique. 
donni, la priparation du Plan directeur de Ia re- Sondra Wentzel, Berlin (Wptiblite fid&ale d'Alle
cherche agronomique nationale de Tanzanie; a Snaen , Brin (RCtu blie s Ore d
circonscrit et noirmalise les donnes relatives aux res- magne). A prpar6 l'tude de cas O COR sur l'Indo
sotirces humainesi) analyser dans le cadre du projet nesie en vue te sa publication. 
tanzanien. Stanley Wood, Bogor (ndon(sie). A r6dig un docu-
Philip Serafini, University of Arkansas, Fayetteville ment de projet ACIAR/ISNAR et apport6 directe

o-e n metsnad i esne eIa recherche du 
(Etats-Unis). A dtfini les besoins de dO\eloppement Ment son aide au personnel e 
des stations de recherche actuelles et h venir en vue CAER. 
d'amdliorer le potentiel de recherche agricole ougan- A.M. Woodward, Cardiff (Royaume-Uni). A partici
dais. pt au projet tanzanien en identifiant les conditions 

Param Sivan, University of South Pacific, Alafua d',tablissement d'tine infrastructure d'informa-
Campus, Apia (Samoa occidentales). A prparO une tion/de documentation. 
etude de cas stir le systbine national de recherche T. Wormer, Muiden (Pays-Bas). A particip6 au projet 
agronomique (SNRA) de Fidji. tanzanien en identifiant des priorit('s de recherche 

W.D. Smilde, Wageningen (Pays-Bas). A apport6 sur le cafiier, le thiuier, le riz et le cotonnier. 
son aide au groupe MIS lors des dernires 6tapes des Fang Zhou, La Haye (Pays-Bas). A particip6h la pr
travaux MIS 1990-1991 relatifs au Sri Lanka; a prepa- paration d'un atelier. 
r6 des supports d'6ttde Aides fins de formation; a 
0labort6, dans le cadre du service conseil, les profils Lawrence Zuidema, Cornell (Etats-Unis). A contri
de collaboration de I'ISNAR avec les diff~rents sys- bu6 au projet ougandais en daborant un plan des ef
temes nationaux de recherche agronomique. fectifs destin6s au systeme de recherche. 
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Le personnel de I'ISNAR en 1990 
CADRES SUPERIEURS 

ET ASSOCIES 


Christian Bonte-Friedheim, 
Directeur gdnral 
Howard Elliott, Directeur gt~n~al 
adjoint pour la recherche et la 
formation 
H.K. Jain, Directeur g('nt'ral 
adjoint pour la collaboration avec 
les SNIRA 
Coenraad A. Kramer, Directeur 
administratif 
Luke Abe, Chercheur senior , la 
formation 
Peter Ballantyne, Biblioth&aire 
N'Guetta Bosso, Chercheur senior 
Robin Bourgeois, Chercheur 
associ, 
Edwin Brush, Chercheur senior 
Marie-H61 ne Collion, Chercheur 
senior A la planification de la 
recherche 
Rudolf Contant, Chercheur senior 
Roy da Costa, Comptable 
Matthew Dagg, Chercheur senior 
Ruben Echeverria, Chercheur 
Thomas Eponou, Chercheur 

invit, senior 

Pablo Eyzaguirre, Chercheur 


Shenggen Fan, **Chercleur 
associC 
Alan Fletcher, Chercheur senior, 
Publications 
Dely Gapasin, Chercheur invit, 
senior 
Peter Goldsworthy, Chercheur 
senior 
Govert Gijsbers, Chercheur 
associc 
Ghazi Hariri, Chercheur senior 
Huntington Hobbs IV, 
Chercheur senior 
Douglas Horton, Chercheur 
senior 
Charles Kramer, Chercheur 
senior 
Gregory Krapp, Coordinateur de 
la planification et dU 
d6veloppenent 
Paul Marcotte, Chercheur senior )i 
la formation 
Adiel Mbabu, **Chercheur invit6 
Deborah Merrill-Sands, 
ChercheUr senior 

Byron Mook, Chercheur senior 
Barry Ncstel, Chercheur senior 

George Norton, Chercheur senior 
(,0 temps partiel) 
Paul O'Nolan, Sp&ialiste de la 
gestion de l'information 
Philip Pardey, Chercheur senior 
Paul Perrault, " Chercheur senior 
Gabrielle Persley, *' Chercheur 
senior 
Warren Peterson, Chercheur invit6 
Kham Pham, Chercheur senior en 
gestion de la recherche (dtach6 
au Cameroun) 
Robert Raab, Chercheur associ, 
Motlubor Rahman, "*Chercheur 
senior (dtach6 en Ouganda) 
Ralph Retzlaff, Chercheur senior 
(dtachI5 en Tanzanie) 
Guy Rocheteau, Chercheur senior 
Han Roseboom, Chercheur 
associe 
Jonathan Sands, Chercheur 
associe 
Kathleen Sheridan, Editrice 
Krystyna Stave, * Chercheur 
associe 
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Willem Stoop, *Chercheur senior 
Ajibola Taylor, Chercheur senior 
Gerald Toomey, Editeur 
Carlos Valverde, Chercheur senior 
Robert Witters, ChercheUr senior 
en gestion de la recherche 

Monique Hand, Secrdtaire 
Fionnuala Hawes, * Secrdtaire 
Isabelle Henchoz, Secrtaire 
Hans Hendriks, **Assistant h 
l'entretien 
Johanne Hoddinott, Secrtaire 

Bob Solinger, Responsable de 
I'informatique 
Christine Solinger, Secrdtaire 
Louise, Spenceley, Secrtaire 
Kathy Sutherland, Fornatrice ?i 
l'utilisation des ordinateurs 

(dtach6 au Bangladesh) 
Dennis Wood, Chercheur senior 
en gestion de la recherche 
(dtachti en IndonC-sie 
PERSONNEL DE SOUTIEN 

Monique van Kempen, 
Rceptionniste 
Manon Kleinveld, Secrtdtaire de 
direction 
Cocky Kuyvenhoven, Secretaire 

Dolinda Tetteroo, Rceptionniste 
Lisa Thompson, *Secrtaire 
Christine Tipper, **Assistante i 
la publication 
Peter van Urk, **Responsable de 

Els Buytelaar, Aide-comptable 
Maureen Byrne, Assistantehr la 
publication 
Richard Claase, Graphiste 
Jeanette Connelly, Secrdtaire de 
direction 
Willy Dooren, **Secrttaire 

Bert Lockhart, * Aidc-fournisseur 
Concilio McNeill, Assistante aux 
fichiers centraux/opratrice en 
telecommunications 
Isabel Modders, Assistante 
administrative (IFPRI) 
Sarah Neal, **Aide-fournisseur 
Tatiana van der Noordaa, 

l'informatique 
Deirdre van Veen, Secr6taire du 
directeur gtndral 
Anita Varkevisser, 
Aide-comptable 
Jacobine Verhage, Secr6taire 
Anne Verschoor, **Assistante 
administrative 

Anne Duhr, Secretaire de direction 
Wilhelmina Eveleens, Assistante 
de recherche 

Secrtaire de direction 
Andrew Okello, Assistant de 
recherche 

Martha Vonk, Assistante aux 
fichiers centraux/opra trice en 
td6communications 

Viviana Galleno, Assistante ,i la 
planification et au diveloppement 

Rivka Peyra, Secrdtaire de 
direction 

Joyce Voom-Ogiste, Secrtaire de 
direction 

Sandra Gardner, 
Aide-biblioth&aire 

Tracey van Putten, Secrtaire 
Irma de Quack, *Assistante 

Anna Wuyts, Assistante de 
recherche 

Helen Gaskin, **Secrdtaire administrative 
Mary Gavin, Spdcialiste des 
fichiers centraux 

Arlene Slijk, Secrdtaire 
Hilly Smeenge, Coordinatrice Prise de fonction en 1990 

Pamela Gen6, Secrdtaire voya',ges * Ddpart en 1990 
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Situation financi~re de I'ISNAR 

BILAN 
au d~cembre 1990 (en dollars US) 

Actif disponible 

Liquiditds 
Sommes Arecevoir des donateurs 
Autres cr6ances 
Comptes de r~gularisation 

Total de l'actif disponible 

Actif Immobilis6 

Vhicules 
Mobilier et 
dquipement de bureau 

Total de I'actif immobilisd 

TOTAL DE L'ACTIF 

Passif 

Acomptes perqus sur la donation 
au budget central pour 
l'anned prochaine 
Comptes de r6gularisation 

Total du passif 

Soldes disponibles 

Investis dans l'actif immobilisd 
Fonds non utilis6s : 
- Non limit6s au budget central 
- Limit~s au budget central 
- Fonds de roulemant 
- Projects sp~ciaux 

Soldes disponibles totaux 

TOTAL DU PASSIF ET DES SOLDES DISPONIBLES 

1990 1989 

2,395,490 3,014,187 
433,878 366,000 
361,420 420,390 
14,028 31,011 

16 3,8315 

10,153 23,234 

2,085,22 1,98880 
2,095,395 2,1,14 

5,470,211 5,842,702 

83,921 83,921 
87,480 999,92 
957,401 

2,095,395 2,011,114 

(45,743) 126,459 
288,6-'1 470,132 

1,750,000 1,750,000 
424,517 401,174 
110i 

5,470,211 5,842,702 
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ISNAR: SOMMES A RECEVOIR DES BAILLEURS DE FONDS AU 31 DECEMBRE 1990 (en dollars US)
Somme Fquivalcnt Payement Requ en Peres/Gains SOldepromise cn SUS au monnaie cours imputzbles restant 

Donalcur monnaie 1'engagement uadann.dans la moment de du pays d'anna ntnn en fin~d'annde
du pays ani 

SUBVENTIONS DR 1
ONCInONNEM12AP" NON LIMIrEI3S AU BUDGET CENLTRAL 

Australie 
I :lgique 
Canada 
Chinc 
CE 
Rep. fdddrale d'Allemagne 
Francc 
BIRD 
Italic 
Japon 
Pays-Bas 
Philippines 
Espagne 
Suede 
Suisse 
Royaume-Uni 
USAID 

Aus$ 
BFrs 
Cans 
US$ 
ECU 
DM 
IP 
USS 
L 
Yen 
DI 
USS 
USS 
Skr 
Swf 
PdsSt 
USs 

265,000 
1,000,000 

600,000 
10,000 

500,000 
300,000 

1,750,000 
1.750,000 

250,000,000 
55,700,000 

900,000 
15,000 
30,000 

700,000 
600,000 
140,000 

1,085,000 

207,000 
27,000 

515,000 
10,000 

571,000 
168,000 
288,000 

1,750,000 
153,000 
388,000 
447,000 

15,000 
30,000 

110,000 
375,000 
235,000 

1,085,000 

AusS 
BFrs 
Cans 
USS 
ECU 
DM 
FF 
USS 
L 
USS 
Dfl 
US$ 
USS 
Skr 
Swf 
PdsSt 
US$ 

265,000 
1,000,000 

600,000 
10,000 

325,000
255,000 

0 
1,750,000 

250,000,000 
425,029 
900,000 

0 
30,000 

700,000 
600,000 
140,000 

1,085,000 

210,145 
32,147 

522,375 
10.000 

440,122
182,443 

0 
1,750,000 

171,167 
425,029 
488,380 

0 
30,000 

116,463 
399,699 
244,005 

1,085,0000 

(3;145) 
(5,147) 
(7,375) 

0 
0 

(14,443) 
0 
0 

(18,167) 
(37,029) 
(41,380) 

0 
0 

(6463) 
(24,699) 
(9,005) 

0 

0 
0 
0 
0 

130,878
0 

288,000 
0 
0 
0 
0 

15,000 
0 
0 
0 
0 
0 

Total des subvcntoms de fonciannementnon limites au budget central - 1990 6,374,000 6,106,975 (166,853) 433,878 

SUBVENFIONS DE FONCrONNIMENr LRfE1S AU BUDGET CE1IaRA(L 

Ilelgique Bfrs 2,000,000
Rep. f~drale d'Allgemagne DM 300,000
Italic US$ 250,000 

54,000 
168,000 
250,000 

Bfrs 
DM 
US$ 

2,000,000 
300,000 
250,000 

60,569 
175,362 
250,000 

(6,569) 
(7,362) 

0 

0 
0 
0 

Total des subventions dc ronicannent
limitds au budget central 1990 

Total des subentions de fotax"nnement 
non limit6cs ct Imit~cz au budget central - 1990 

Rcccites pcrques en 
cours d'annde 

472,000 

6,846,ffl 

1,128,515 

485,931 

6,592,906 

(13,931) 

(180,784) 

0 

433,878 

Soldc non utilis
de IFannde pr&c4dente 499,228 

OS BUDGET TOTAL. 1990 REVIION 
4 

8,473,743 C.0 
C=1 



Rapport annuel 1990 

ISNAR: SOURCES ET AFFECTATIONS DES FONDS AU COURS DE L'EXERCICE 
CLOTURE AU 31 DECEMBRE 1990
 

(en dollars US) 

Sources de financement 

1. Operations lides au budget central
 
Non limites au budget central 

Limit~es au budget central 

Solde de l'ann~e pr~c~dente des
 
subventions non limit~es au budget central 

Solde de l'ann~e prdcddente des
 
subventions limites au oudget central 

Recettes affectdes au budget central 


2. Capital
 
Solde de l'annde prdccdente des
 
subventions non limit6es au budget central 

Recettes affect6es au capital 


3. Fonds de roulement
 
Solde non utilis6
 
de l'ann6e pr6c6dente 

Recettes affect6es au fonds
 
de roulement 


4. Projects sp6ciaux -

Chiffres cumuls des revenus
 
sur projects non achevds 


TOTAL DES SOURCES DE FUNDS 

Affectation des fonds 

1. Operations li~es au budget central
 
Service conseil pour les SNRA 

Recherche 

Formation 

Soutien aux programmes 

Gestion et administration 


2. Capital 

Ajouts de Capital 


3. Projects spdciaux - Chiffres cumul6s
 
des d6penses sur projects
 
non achevds 


4. Solde non utilis6
 
Non limit6 au budget central 

Limit6 au budget central 

Fonds de roulement 

Projets spdciaux 


TOTAL DES FONDS AFFECTES 

1990 1989 

6,374,000 6,777,000 
472,000 688,000 

29,096 3,117 

470,132 0 
1,128,515 309,583 
8 743 

97,363 0 
0 

97,363 

1,750,000 1,650,000 

0 

7,474102 

17,795,208 14,606,551 

3,444,042 2,493,236 
2,161,&;2 1,716,811 
1,380,745 1,274,938 

515,593 518,726 
7 

30845 7,8,09 

97,363 219,LK_. 

7,09,585
 

(45,743) 126,459 
288,641 470,132 

1,750,000 1,750,000 
424,517 401,174 

2,417,415 2,747,765 

17,795,208 14,606,551 
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Centres internationaux de recherche agronomique du GCRAI 

1. 	ADRAO Association pour le d~veloppement de la riziculture en 
Afrique de l'Quest, Bouak (C6te d'Ivoire) 

2. CIAT 	 Centro Internacional de Agricultura Tropical, Cali (Colombie) 
3. 	CIMMYT Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo, 

El Batn (Mexique) 
4. CIP 	 Centro Internacional de la Papa, Lima (P~rou) 
5. IBPGR 	 International Board for Plant Genetic Resources, Rome (Italie) 
6. 	 ICARDA International Center for Agricultural Research in the Dry Areas, 

Aleppo (Syrie) 
7. 	 ICRISAT International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, 

Hyderabad (Inde) 
8. 	 IFPRI International Food Policy Research Institute, 

Washington D.C. (Etats-Unis) 
9. IITA 	 International Institute of Tropical Agriculture, Ibadan (Nigeria) 
10. ILCA 	 International Livestock Centre for Africa, Addis Abeba (Ethiopie) 
11. 	 ILRAD International Laboratory for Research on Animal Diseases, 

Nairobi (Kenya) 
12. IRRI 	 International Rice Research Institute, Los Bpfios (Philippines) 
13. ISNAR Service International pour ]a Recherche Agricole Nationale, 

La Haye (Pays-Bas) 

13.
 

K 
N/1:J 6 

8 5 

3 >.10 7

1 9 


