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. Brève présentation de l'unité

1 .L E S  OBJECTIFS DE L'UNITE

Conformément aux mandats attribués au CIRAD et plus particulièrement au 
SAR, les objectifs de l'unité sont doubles :

-  recherche sur le développement (connaissances et méthodes) ;
-  appui au développement.

C'est en fonction de ce double souci qu'a été défini l'objet central de recher
che de notre unité : «< l’innovation ».

Plusieurs arguments militent en faveur d'un tel choix :

□ Les phénomènes d'innovation occupent une place centrale dans les pro
cessus de développement.

□  La vocation d'un organisme de recherche appliquée comme le CIRAD est 
d'élaborer des propositions d'innovation adaptées aux besoins des producteurs.

□ L'une des vocations du SAR est de développer des analyses en recherche- 
développement, c'est-à-dire d'appuyer des dynamiques d'innovation existantes, voire 
de mettre en oeuvre un processus dialogué d'innovation avec les principaux intéres
sés : paysans, pasteurs, commerçants, artisans mais aussi leurs représentants -  
responsables de groupements professionnels ou de collectivités locales.

□ Enfin, de la même manière que les processus de développement ne sont 
pas seulement techniques mais ont des composantes économiques, sociales et 
institutionnelles, il apparaît que les visages de l'innovation sont eux-mêmes multiples 
et justifient une approche pluridisciplinaire.

Ainsi on peut parler d'innovations teohniques (agricoles et agro-alimentaires), 
organisationnelles, économiques et institutionnelles (Schumpeter). Mieux, bien sou
vent, les processus de développement peuvent être analysés comme des «< effets 
de liaison » (Hirschmann) entre différents types d'innovations techniques, économi
ques et organisationnelles.

En bref, ce sont toutes ces raisons, tant scientifiques qu'opérationnelles, qui 
nous ont fait privilégier les phénomènes d'innovation selon leurs diverses formes 
comme objet principal d'analyse.

2. PROBLEMATIQUE ET THEMES DE RECHERCHE

21. Problématique

Dans cette perspective, l'Unité de recherche organise son travail autour des 
questions suivantes :



□ Comment émerge l'innovation ?
Par quels mécanismes ?
Quelles sont les raisons et les conditions de son apparition et de sa diffusion ?

□ Quels sont les effets économiques, sociaux, écologiques et culturels des inno
vations techniques et organisationnelles dans le domaine de la production, de la 
transformation de la commercialisation et de la consommation ?

□  Quels sont les voies et les moyens de la maîtrise sociale de l’innovation par les 
acteurs locaux ?
Comment peuvent s’établir des relations négociées entre les acteurs locaux et les 
autres centres de décision politiques et économiques ?
A quelles conditions ?

□  Comment définir des systèmes socio-économiques durables et reproductibles ? 
Comment proposer des modalités de gestion collective des ressources naturelles 
qui assurent leur reproduction ?

□ Quels sont les processus sociaux à l'origine de l'émergence d’organisations 
paysannes ?
Quels sont leurs objectifs, leurs trajectoires et les conditions de leur pérennité en 
tant qu’institutions représentatives des aspirations des ruraux ?
Quel rôle sont-elles amenées à jouer vis-à-vis des sociétés rurales et à quelles 
conditions peuvent-elles effectivement le jouer ?

□ Comment se fait l'émergence d'organisations prestataires de services pour le 
secteur agricole en milieu rural ?
Comment se développent, en milieu urbain, les entreprises de transformation et 
de valorisation des productions agricoles ?
Quelles sont les conditions de fonctionnement de ces entreprises et les difficultés 
qui freinent leur développement aux plans technique, économique et commer
cial ?
Comment prendre en compte leurs modes de fonctionnement et les stratégies 
des entrepreneurs dans le cadre des recherches et des politiques ?

22. Le contenu des analyses

Les analyses effectuées portent principalement sur :
■  Les conditions techniques, organisationnelles, économiques et institutionnel
les d’émergence des phénomènes d'innovation et les facteurs qui en assurent la 
durabilité et la reproductibilité. Inversement sont pareillement étudiés les facteurs 
qui d’une part bloquent la diffusion de propositions d’innovations techniques et/ou 
organisationnelles et de l’autre qui engagent des processus de réversibilité des 
mouvements d’innovation.

■  Les jeux et stratégies des acteurs individuels et collectifs

□ Les stratégies « offensives » et « défensives » des acteurs individuels -  agri
culteurs, pasteurs, artisans, etc. -, les unes plus focalisées sur l'amélioration/trans- 
formation des « modes de vie » (M. Mauss) les autres sur leur défense sont por
teuses d’innovations tant techniques qu'organisationnelles.



□ Les stratégies des acteurs collectifs -  organisations paysannes, groupements 
de producteurs, fédérations, etc. -  constituent, elles aussi, des moteurs des mou
vements d'innovations techniques.

■ Les effets économiques, sociaux, culturels, écologiques et institutionnels

□ Au plan économique, l'accent est mis sur les effets qu'entraînent ou non les 
innovations et sur leurs conséquences en ce qui concerne les niveaux de vie et le 
pouvoir de négociation des acteurs.

□ Au plan social, l'accent est mis sur l'analyse des modifications qu'elles indui
sent sur les stratifications sociales existantes et les relations en termes de statuts 
que les acteurs entretiennent entre eux.

□ Au plan culturel, l'accent est mis sur les effets que peuvent avoir sur les « men
talités •> -  habitudes, valeurs, représentations -  les innovations tant techniques 
qu'organisationnelles.

□ Au plan écologique, l'accent est mis sur l'analyse des stratégies des acteurs 
selon qu'ils parviennent ou non â concilier la poursuite d'objectifs à court et à 
moyen terme.

□ Au plan institutionnel, sont évalués plus particulièrement les effets que l'émer
gence de nouveaux acteurs collectifs peuvent avoir sur le fonctionnement de la 
société civile.

23. Les approches

L'innovation est considérée comme un « phénomène social global •*. La dé
marche de recherche sur les phénomènes d'innovation est pluridisciplinaire mais à 
dominante socio-économique et passe par le recours â plusieurs approches.

231. Approche analytique

Elle distingue plusieurs niveaux d'observations dont l'accentuation varie selon 
les phénomènes étudiés.

■  Niveau technique d'analyse
Il implique que soit mise en œuvre une approche de type systémique qui per

mette de raisonner globalement le fait technique dans son contexte social et écono
mique.

■  Niveau culturel
Il implique que l'analyse soit focalisée sur les articulations qui peuvent exister 

au plan des représentations entre l'ancien et le nouveau afin de mieux éclairer les 
processus de changements techniques et organisationnels.



■ Niveau des comportements et des stratégies
Les pratiques novatrices ou non des acteurs sont étudiées en tant qu'expres- 

sions de stratégies mises en œuvre par ceux-ci pour atteindre des objectifs écono
miques mais pas exclusivement tels.

■  Niveau organisationnei et institutionnel
Sont étudiées ies formes sociales de coopération et associations entre acteurs 

ainsi que les formes de régulation qui en sont l'expression au plan institutionnel.

■  Niveau social
Sont étudiées les relations de production et de pouvoir qui unissent/opposent 

les différents acteurs selon les groupes sociaux auxquels ils appartiennent et leurs 
statuts.

■  Niveau économique
Sont étudiés les formes d'allocations par les acteurs des ressources dont ils 

disposent pour réaliser des processus de production ainsi que des processus de 
consommation et d’accumulation.

232. Approche comparative

Elle consiste dans une mise en perspective historique, géographique et secto
rielle des phéhomènes étudiés.

Cette approche doit permettre de nourrir une réflexion de type plus synthétique 
sur les causes, conditions et effets des mouvements d'innovation afin de mettre en 
évidence invariants et spécificités

233. Approche participative

Dans certains cas, sont mises en œuvre des approches de type participatif qui, 
à partir de diagnostics concertés, débouchent sur une élaboration négociée entre 
acteurs des innovations techniques ou organisationnelles à mettre en œuvre.

234. Combinaison d'approches qualitatives et quantitatives

Les analyses effectuées tâchent de combiner approches quantitatives et qua
litatives. La démarche qualitative doit permettre, d'uhe part de fournir un cadre d'hy
pothèses explicatives, d'autre part de préparer de manière appropriée l'approche 
quantitative.

L'approche quantitative doit permettre, d'une part de valider ou d'invalider les 
hypothèses explicatives formulées et d'autre part, de pondérer l'importance relative 
des diverses dynamiques observées.



235. Complémentarité des thèmes de recherche

Du fait que l’innovation est appréhendée en tant que « phénomène social glo
bal », et de la résolution pratique des enjeux opérationnels posés par les actions 
de développement, l'organisation de l'unité par thèmes ou laboratoires correspond 
plus â une accentuation des activités d'étude et de recherche-développement qu'à 
un découpage rigide des activités de recherche. Cela apparaît dans le « style » de 
travail des membres de l'unité.

Enfin, dans de nombreux cas une recherche entreprise sur un thème donné 
aboutit à ce qu'elle se poursuive aussi sur un autre thème. Il se produit alors 
comme un passage de relais entre laboratoires.

Ainsi, il apparaît que par delà des découpages en thèmes de recherche et 
laboratoires, il existe une démarche d'analyse, de synthèse et d'intervention opéra
tionnelle « unitaire ».

Les facteurs qui poussent à cette communauté d'approche au sein de l'unité 
peuvent être brièvement résumés comme suit ;

-  nature de l'objet privilégié d'étude : l'innovation entendue comme un « phéno
mène social global » ;
-  la dominante socio-économique d'analyse des phénomènes étudiés qui s'im
pose à chaque thème de recherche ;
-  les impératifs opérationnels qui impliquent bien souvent le recours à des inter
ventions intégrées.

24. Thèmes de recherche et laboratoires

A chaque thème de recherche correspond de manière privilégiée un labora
toire :

-  le laboratoire Communication et organisation des producteurs (COP) ;
-  le laboratoire Gestion des espaces ruraux (GER) ;
-  le laboratoire Systèmes techniques agro-alimentaires et sciences de la con

sommation » (STSC) ;
-  le laboratoire Marchés et stratégies des producteurs (MSP).

Il convient de noter que les laboratoires COP, GER et STSC ont hérité d'une 
dynamique scientifique qui avait été engagée antérieurement à la création du 
CIRAD-SAR, dans le cadre des anciens départements DSA et CEEMAT, alors que le 
laboratoire MSP est de création plus récente et correspond au développement 
d'une nouvelle thématique.

241. Laboratoire « communication et organisation des producteurs » (COP)

Si le thème de l'organisation des producteurs est un thème récurrent des po
litiques de développement rural, la manière dont se posent actuellement les ques
tions relatives aux organisations paysannes est singulièrement nouvelle. Plusieurs 
changements récents contribuent à expliquer ce renouvellement du questionnement 
à leur égard.



■  Premièrement, le désengagement de l'Etat induit une relative vacance dans 
les fonctions d'appui aux producteurs ruraux.

■  Deuxièmement, des organisations autonomes émergent ou se renforcent qui 
expriment des revendications diverses et sont parfois porteuses d'un projet « pay
san ». Elles se structurent à un moment où les institutions étatiques sont en position 
de repli, voire dans certains cas extrêmes de disparition,

■  Troisièmement, ce double mouvement qui vise plus ou moins volontairement 
à opérer un transfert parfois de responsabilités et souvent de charges aux organisa
tions paysannes, se développe dans un contexte où les coopérations et les 
bailleurs de fonds, à la recherche de nouveaux interlocuteurs, se tournent vers les 
associations paysannes. Ces nouvelles sollicitations ne sont pas exemptes de ris
ques. Ceux-ci proviennent en particulier d'une surévaluation des capacités de ges
tion et d'absorption des responsabilités par les organisations ou au contraire d'une 
appréciation trop sévère de'ces mêmes capacités au regard des espérances des 
agences d'aide qui situent bien souvent leurs interventions dans le court terme.

Dans ce contexte, l'enjeu paraît bien être la promotion d'organisations efficaces 
et représentatives, capables d'apporter des appuis adaptés aux producteurs, de 
défendre leurs intérêts et d'exprimer une demande sociale dans des cadres de 
concertation où ils seront reconnus comme des partenaires à part entière par les 
autres acteurs du développement.

Dans une double perspective de recherche et d'appui à l'émergence de ces 
organisations paysannes, le laboratoire structure ses activités autour des deux inter
rogations suivantes :

-  Quelle est la réalité économique et sociale des organisations ? Comment l'ana
lyser ?
-  Comment appuyer les organisations pour qu'elles définissent des objectifs adap
tés à leurs besoins et à leurs forces ? Pour qu'elles acquiérent les compétences 
nécessaires pour atteindre les objectifs qu'elles se sont fixées ? Pour qu'elles 
accroissent leur efficacité technique, économique et sociale ? Pour qu'elles ac
croissent leur autonomie intellectuelle et financière ainsi que leur capacité de né
gociations avec l'extérieur ?

242. Laboratoire gestion des espaces ruraux (GER) ; 
gestion foncière et aménagement des espaces ruraux

La croissance démographique, la très forte pénétration de l'économie moné
taire, le développement de fronts pionniers, et les phénomènes migratoires, 
l'appartion de nouveaux besoins chez les producteurs et ce, souvent dans une si
tuation de crise constituent tout un ensemble de facteurs qui aboutissent à modifier 
profondément les rapports que les hommes entretiennent avec le foncier et plus 
globalement les ressources naturelles.

Bien souvent, les producteurs se trouvent dans des situations de •« transition 
foncière >• qui se traduisent d'une part par un affaiblissement des anciens cadres 
de régulation du foncier, de l'autre par l'accentuation soit des phénomènes de pré
carité, soit par l'émergence de nouvelles formes d'exploitation économique des pro
ducteurs. Cet ensemble de phénomènes a pour effet que très fréquemment les for



mes anciennes de préservation/reproduction des ressources naturelles tombent en 
désuétude ou bien se révèlent insuffisamment efficaces.

D'un côté, certaines dynamiques et parfois mêmes des innovations techniques 
portées par les stratégies individuelles tantôt défensives, tantôt offensives des pro
ducteurs peuvent aboutir à une dégradation de la fertilité (champs, pâturages, fo
rêts, etc.) en tant qu'objet de production et plus généralement des ressources na
turelles.

D'un autre côté, de nouvelles formes de régulation de la gestion des espaces 
et du foncier se font jour qui constituent de véritables innovations institutionnelles et 
organisationnelles. Cette émergence est réelle mais difficile.

C'est dans ce contexte complexe et riche de contradictions que s'inscrit le 
thème de recherche sur le foncier, la gestion et l'aménagement des espaces ruraux.

Les objectifs poursuivis sont à la fois scientifiques -  capitalisation des connais
sances en matière de sociologie du foncier -, et opérationnels. A travers des re
cherches empiriques et des recherches/actions, des outils et méthodes d'analyses 
sont mis au point et affinés pour mieux comprendre les stratégies individuelles et 
collectives des acteurs de l'utilisation de l'espace et de la gestion du foncier.

Enfin, ces analyses ont pour objectif de permettre :
-  une réappropriation de leurs ressources par les organisations locales si elles 
existent ;
-  de répondre à la demande sociale des producteurs ruraux confrontés â l'ac
centuation des compétitions foncières et de la précarité ;
-  de fournir des appuis à l'élaboration des plans d'occupation foncière ou aux 
programmes de gestion des ressources naturelles ;
-  de fournir des appuis aux organisations locales dans leurs entreprises servant 
à assurer une meilleure maîtrise de la gestion des ressources naturelles dans une 
perspective de développement local,
-  de faciliter des interventions â différents niveaux d'échelles géographiques (lo
cal, régional et national).

243. Laboratoire » Systèmes techniques agro-alimentaires et sciences de la consommation » (STSC)

La maîtrise sociale et technique des activités de transformation et commercia
lisation des produits agricole joue un rôle essentiel sur la compétitivité des produc
tions paysannes et sur la diversification et l'amélioration des revenus paysans. Cela 
prend encore plus d'importance dans le contexte économique actuel où le position
nement sur le marché devient un élément central dans la définition des stratégies 
des producteurs. Ainsi la démarche « pilotage par l'aval » des filières du laboratoire 
STSC est complémentaire et s'articule avec les démarches des autres laboratoires, 
au sein de l'unité de recherche ISAA, dans le cadre d'interventions intégrées avec 
des impératifs opérationnels.

Le laboratoire structure ses activités autour des thèmes et approches suivants.
■ La consommation alimentaire : comment évolue-t-elle ? Quels sont les déter

minants des choix des consommateurs ? Comment ces choix interagissent avec



ceux des autres acteurs économiques dans la construction d'une gestion sociale de 
la qualité des produits ? L'approche de la consommation est faite en termes de 
« styles alimentaires ». Cela suppose qu'on parte des plats et non des produits 
consommés, le plat est l'unité dans laquelle les produits se combinent dans une 
synthèse alimentaire propre à une culture donnée. Le plat combiné à des pratiques 
alimentaires et à un système de valeurs, détermine des styles alimentaires spécifi
ques.

■  Les systèmes techniques de transformation de produits : comment identifier, 
analyser et valoriser les ressources techniques existantes ? Comment sont-elles or
ganisées et comment évoluent ces ressources techniques ? Quels sont les points 
de blocage ? Quel type d'innovation, cohérente avec l'organisation et le fonctionne
ment des systèmes techniques en question ? L'approche met en avant une analyse 
en termes de technologie comparée où sont prises en compte les dimensions opé
rationnelle, relationnelle et culturelle du fait technique. Les interactions homme-outil- 
matière sont considérées comme éléments structurants des systèmes techniques 
analysés.

■  Les entreprises agro-alimentaires et la commercialisation : nous focalisons 
notre travail sur deux types d'entreprises : l'artisanat alimentaire urbain et l'agro-in- 
dustrie rurale. Dans le premier cas, il s'agit d'entreprises artisanales qui constituent 
un élément essentiel pour l'organisation alimentaire urbaine et l'écoulement de la 
production vivrière. Dans le second cas, il s'agit d'entreprises paysannes associées 
de manières diverses aux unités d'exploitation agricole. Notre approche a pour ob
jectif de mettre en évidence l'organisation, les conditions d'émergence et le fonc
tionnement de ces entreprises, en relation avec les stratégies des entrepreneurs, en 
particulier pour comprendre leurs stratégies commerciales par rapport à la structure 
du marché et aux circuits de commercialisation.

244. Laboratoire « Marchés et stratégies des producteurs » (MSP)

Le laboratoire privilégie l'analyse des innovations économiques, sociales et or
ganisationnelles à travers deux axes spécifiques :

■  Les stratégies des producteurs : il s'agit d'analyser l'ensemble des actions 
mises en oeuvre par les producteurs agricoles (et plus globalement les différents 
opérateurs amont mais surtout aval, notamment ceux de la commercialisation) 
pour satisfaire leurs multiples besoins économiques, sociaux et culturels liés à 
leurs modes de vie. Cette approche conduit -  â travers une étude globale des 
dotations en facteurs et des contraintes de l'environnement -  à identifier des 
marges de manœuvres des acteurs dans une perspective de progrès économique 
et social.
■  Les conditions de la mise en marché : les stratégies sont largement condition
nées et structurées par les règles du jeu liées a la mise en marché, dans la mesure 
où la monétarisation des économies et des sociétés occupe une place croissante. 
Il s'agit ainsi de prendre en compte les différentes caractéristiques économiques 
organisationnelles et institutionnelles des activités rurales entre le stade de la pro
duction et celui de l'utilisation finale des produits et des services.

Ces deux axes spécifiques renvoient â un emboîtement d'échelles d'analyse 
qui constituent autant de champs d'études : les systèmes de production, les systè
mes agraires, l'organisation des filières, le contexte des politiques agricoles et des 
politiques économiques nationales et les caractéristiques des marchés internatio
naux.



Cet emboîtement d'échelles d'analyse se traduit par une succession d'interfa
ces qui s'avèrent des enjeux stratégiques en termes de processus de décision, 
d'organisations et d'institutions et renvoient â des besoins d'appuis en termes de 
formation, d'information et mise en oeuvre de cadres de concertation.

Ainsi les thématiques abordées par le laboratoire et le caractère transversal 
des approches impliquent une dynamique scientifique en articulation étroite avec les 
autres composantes de l'unité en termes de gestion de l'espace et des ressources, 
d'organisation des producteurs et de prise en compte des pratiques de consomma
tion.
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II. Les activités menées entre 1992 et 1994.
Dans le cadre d'une problématique commune à l'ensemble de l'unité, la res

ponsabilité opérationnelle de chaque activité est confiée à un laboratoire qui devient 
de ce fait chef de file. La réalisation des travaux de recherche, et leur valorisation, 
est alors effeotuée au titre de l'unité de recherche.

1. BREFS APERÇUS SUR LES PRINCIPALES ACTIVITES COMMUNES

Elles sont principalement de quatre ordres ; rédaction de synthèses, séminaires, 
activités de formation, études et recherches.

A titre d'illustration, on citera notamment :

■  Synthèses :
-  L'unité a assuré le pilotage et a participé â la rédaction d'un ouvrage de syn
thèse de 1 500 pages sur le Développement agricole au Sahel auquel ont contri
bué 60 chercheurs, développeurs et universitaires. La partie synthétique de cet 
ouvrage débouche sur une réflexion sur les mécanismes d'innovation.
-  L'unité a coordonné pour le compte du ministère de la Coopération le guide 
méthodologique "Appui aux producteurs ruraux" (Ministère de la Coopération, 
Karthala, 1994, 463 p.).

■  Séminaires ;
Plusieurs membres de l'unité ont assuré pour le CIRAD la direction scientifique 

du séminaire "Innovations et Sociétés" organisé conjointement avec l'INRA et 
rORSTOM (80 communications présentées dont 10 de l'unité).

■  Formations :
Des formations sont effectuées auxquelles participent des membres de tous les 

laboratoires :
-  Modules du Master Européen d'Agropolis "vulgarisation et organisations pro
fessionnelles agricoles" (VOPA)
-  Cycle de cours sur l'innovation animé par le laboratoire LEA de l'ORSTOM (DEA 
de l'ENSAM).

■  Etudes et recherches :
Certaines études et recherches mobilisent d'emblée l'ensemble des compéten

ces de l'unité (stratégies des producteurs de coton au Nord-Cameroun) d'autres 
impliquent une analyse progressive et programmée de l'ensemble des champs 
d'étude de l'innovation (stratégies et organisation des producteurs aux petites An
tilles, CADEF, appui à la réorganisation des secteurs café-cacao au Cameroun).
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2. LES ACTIVITES DES LABORATOIRES

21. Laboratoire «  Communication et organisation des producteurs »  (COP)

Le laboratoire structure ses travaux et sa production scientifique autour de plu
sieurs activités complémentaires dont certaines s'inscrivent dans la durée.

■  Premièrement : un terrain d'accumulation au Sénégal : le CADEF

Cette action s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche-développement 
pluri-institutionnel, menée en partenariat avec une association de producteurs, le 
CADEF. L'implication des chercheurs du laboratoire se réalise dans la durée sous la 
forme de missions d'appui. Les acquis techniques, méthodologiques et organisation
nels de ce projet de recherche-développement permettent maintenant d'aborder les 
questions de changement d'échelle et d'intervention en matière de développement 
au niveau départemental dans le cadre de la Coordination des organisations rurales 
du département (CORD) de Bignona.

■ Deuxièmement, une ATP : les organisations paysannes face 
au désengagement de l'Etat

Cette action de recherche se base sur des expériences situées dans des con
textes économiques et institutionnels variés, en Afrique et Amérique latine. Les 
grilles d’analyses communes permettront de mettre en évidence les processus qui 
relèvent de mécanismes communs et ceux qui se révèlent plus spécifiques de cha
que situation.

■ Troisièmement : des interventions opérationnelles plus ponctuelles

Des interventions plus ponctuelles dans la durée se rattachant à la probléma
tique du laboratoire fournissent d'utiles références dans une perspective compara
tive et, pour la plupart d'entre elles, sont intégrées dans le cadre des actions de 
capitalisation.

Ces travaux sont réalisés à la demande de programmes du CIRAD et dans le 
cadre d'expertises ou d'études auxquelles participent les chercheurs du laboratoire 
mais qui ont pour caractéristique commune de se situer dans le champ des préoc
cupations scientifiques et opérationnelles du laboratoire et plus largement de l'unité 
de recherche.

■  Quatrièmement : des cycles de formation

Les recherches conduites è travers l'expérience de recherche-développement 
du CADEF, l'ATP et les cycles de formation élaborés et réalisés conjointement avec 
le CIEPAC constituent les cadres de capitalisation scientifique du laboratoire. Ils sont 
proposés dans le cadre des Masters d'Agropolis et des cycles de formation 
CNEARC.
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211. Les principaux acquis du iaboratoire 

Travaux, pubiications et études

Mémento de l'agent de développement rural (Ministère de la Coopération).

Participation à l'étude de synthèse « Le développement agricole au Sahel >• 
(CIRAD).

Etude des stratégies des producteurs de coton au Nord-Cameroun (CFD).
Etude des systèmes d'information des producteurs de café et de cacao au 

Cameroun (CFD).
Développement rural participatif, durabilité et environnement. Réflexion à partir 

de quelques cas principalement sahéliens (FAO). Etude réalisée dans le cadre de 
SIC Terroirs.

Priorités régionales de recherche agronomique dans les zones humide et 
subhumide de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (SPAAR et CIRAD).

Agricultural innovation in the cotton zone of francophone West and Central 
Africa : progress achieved and challenges ahead (IITA/FAO).

Documents réalisés dans le cadre du projet CADEF (CFD).
Etude de faisabilité de l'extension du projet CADEF au niveau du département 

de Bignona (CFD).
Les groupements villageois de la zone cotonnière de l'ouest du Burkina Faso 

(CIRAD-CA).
Les associations de producteurs du municipio de Silvania (Brésil) (Programme 

P2 du CIRAD-SAR).
Les groupements villageois regroupés dans le Syndicat des cotonniers et vi

vriers de Mali-Sud (SYCOV).
Les organisations de producteurs face aux défis de la mise en marché des 

produits agricoles aux petites Antilles (Ministère de la Coopération).
Les organisations paysannes du Nord-Cameroun (CFD).
Les réseaux sociaux et les processus de développement et d'innovation en 

Nouvelle-Calédonie (Province des Iles et CIRAD-EMVT).
Article dans « Le courrier de la Planète ».
Coordination d'un numéro spécial des Cahiers de la recherche-développement 

sur les organisations paysannes.
Article dans la lettre du Réseau recherche-développement sur les organisations 

paysannes dans le delta du fleuve Sénégal.

Formations (modules réalisés conjointement avec le CIEPAC)

<• L'organisation des producteurs » Module majeur du Master Agropolis « Vul
garisation et organisation des producteurs ».

« La communication avec les producteurs » Module optionnel du Master 
Agropolis “ Vulgarisation et organisation des producteurs ».
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Participation au Comité technique et à l'animation de plusieurs réseaux : réseau 
Recherche-Développement, GAO et Agriculture paysanne et modernisation (soutenu 
par la Fondation pour le Progrès de l'Homme).

Les thèses

C. Dardé, Le rôle des femmes dans les organisations de producteurs en Casa- 
mance (ENSAM).

RM. Bosc, Processus de prise de décision et innovation en matière de gestion 
des ressources naturelles en Casamance (ENSAM).

22. Laboratoire »  Gestion des espaces ruraux »  (GER)

Le laboratoire GER a souffert ces deux dernières années d'une certaine mobi
lité des chercheurs en poste â Montpellier.

Malgré ce manque de continuité de nombreuses activités ont pu être réalisées 
ou sont en cours de réalisation.

De nombreuses missions d'études de longue durée (8 mois) sont effectuées 
au Bénin dans le cadre du projet de gestion des ressources naturelles (BM.CFD).

Dans le même cadre des missions répétées d'évaluation sont effectuées en 
Côte-d'Ivoire par l'un des initiateurs du projet (BM.CFD).

Des missions d'études ont été réalisées au Mali, FAO.
Une recherche MRT est en cours : démocratisation et développement.
Missions projet Brésil NE (MAE), Bolivie

■ Publications

Guide méthodologique en matière de gestion des terroirs.
Démarche de développement et d ’aménagement dans une commune de 

l'Aveyron.
Gestion des terroirs : des solutions aux problèmes identifiés par les opérateurs 

de terrain.
Rapport de stage de formation â la recherche-développement en Aveyron.

ces.

■  Formation

Stage SASD, Master Development. Planification locale et gestion des ressour- 

Encadrement d'une thèse gestion des ressources, Amazonie.
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23. Laboratoire «< systèmes techniques agro-aiimentaires 
et sciences de la consommation »  (STSC)

Principaux travaux de recherche

■  Pilotage par l'aval de l'innovation technologique dans les filières courtes de 
produits vivriers (ATP-CIRAD, 1988-92).

Partant du constat de l'insuffisante prise en compte de l'aval de la filière dans 
les programmes de recherche-développement, cette ATP avait comme objectifs prin
cipaux :

-  d'observer les changements de l'alimentation dans les villes du Sud, en particu
lier les comportements alimentaires et les techniques de transformation des pro
duits agricoles ;
-  de tirer de ces observations des éléments de conceptualisation permettant 
d'aborder l'analyse de ces dynamiques nouvelles ,
-  de proposer des orientations pour des programmes de développement sur le 
terrain.

Les terrains de cette recherche ont été le Bénin, le Nord-Cameroun et le Séné
gal. Les principaux partenaires dans ces pays ont été les suivants ; faculté des 
sciences agronomiques/UNB (Bénin), IRA (Cameroun), ISRA, CADEF (Sénégal).

Les résultats de cette recherche ont été présentés dans les journées scientifi
ques « Innovations agro-alimentaires et filières courtes de produits vivriers ■> (Mont
pellier, novembre 1992). L'association de scientifiques, appartenant à des horizons 
disciplinaires et institutionnels différents du Nord et du Sud, s'est révélée particuliè
rement féconde pour donner un nouvel éclairage à la problématique agro-alimen
taire. Cela a contribué à affirmer la démarche •< pilotage par l'aval des filières » et 
à enrichir les méthodes d'analyses de la consommation alimentaire, des systèmes 
teohniques de transformation de produits et des dynamiques d'innovation dans ces 
domaines.

Les principaux résultats ont été oapitalisés et publiés en 1993 dans l'ouvrage 
« Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales « (J. Muohnik, 
coord. H. Maniohon, préf. éd. L'Harmattan, 1993).

■  « Conditions d'émergence et de fonctionnement des entreprises agro-alimen
taires rurales» (ATP-CIRAD, 1992-94).

Cette ATP a comme principal objectif de contribuer à la construction d'une 
nouvelle connaissance des petites entreprises agro-alimentaires en se basant sur la 
nature originale et complexe de celles-ci.

Dans le triptyque structures-comportements-performances, nous nous intéres
sons plus partioulièrement :

-  â analyser les conditions générales, les structures, qui favorisent l'émergence
d'un sous-secteur de petites entreprises dans un secteur d'activité ;
-  â évaluer les performances de ces unités ;
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-  à comprendre le comportement de l'entrepreneur.

Les terrains concernés sont principalement : Nord-Cameroun (microrizeries), 
Congo (unités de transformation du manioc), Honduras (« benéficos » de café) ; 
Colombie (« panela », sucre roux de canne), Brésil (unités de fabrication de farine 
de manioc).

Les principaux partenaires sont les suivants : IRA (Garoua, Cameroun), Univer
sité Marien Ngouabi (Congo), Instituto hondureno del café (Honduras), CIMPA et 
CIAT (Colombie), PTA et UNESP (Brésil).

Principaux projets de terrain

Le laboratoire est associé à deux projets de dimension régionale.

■ Le programme de développement de l'agro-industrie rurale en Amérique 
latine et aux Caraïbes (PRODAR). Ce programme est mené en partenariat avec 
riICA (Amérique latine) et le CRDI (Canada) et avec le concours du MAE (France)

Le PRODAR appuie et fédère des réseaux nationaux de développement de 
l'agro-industrie rurale dans treize pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Il déve
loppe des activités de recherche-développement, de formation et d'échanges et 
d'information et communication.

■ L'action régionale •< innovations agro-alimentaires et valorisation des savoir- 
faire locaux en Afrique de l'Ouest ». Celte action a été initiée en 1994 en collabo
ration avec le FSA/UNB (Bénin), l'ENDA et l'ITA (Sénégal) et le LBTA et PROCELOS 
(Burkina Faso). L'objectif de cette action est de favoriser les échanges de savoir- 
faire agro-alimentaires entre les pays de la région, de concevoir et diffuser des 
outils d'aide à l'innovation directement accessibles aux acteurs socio-économiques 
concernés.

24. Laboratoire »  systèmes techniques agro-alimentaires 
et sciences de la consommation »  (STSC)

241. Activités menées entre 1992-94

Principaux travaux de recherche

■  Pilotage par l'aval de l'innovation technologique dans les filières courtes de 
produits vivriers (ATP-CIRAD, 1988-92).

Partant du constat de l'insuffisante prise en compte de l'aval de la filière dans 
les programmes de recherche-développement, cette ATP avait comme objectifs prin
cipaux :

-  d'observer les changements de l'alimentation dans les villes du Sud, en particu
lier les comportements alimentaires et les techniques de transformation des pro- 

. duits agricoles ;
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-  de tirer de ces observations des éléments de conceptualisation permettant 
d'aborder l'analyse de ces dynamiques nouvelles ;
-  de concevoir en conséquence les programmes de développement sur le ter
rain.

Les terrains de cette recherche ont été le Bénin, le Nord-Cameroun et le Séné
gal. Les principaux partenaires dans ces pays ont été les suivants : faculté des 
sciences agronomiques/UNB (Bénin), IRA (Cameroun), ISRA, CADEF (Sénégal).

Les résultats de cette recherche ont été présentés dans les journées scientifi
ques « Innovations agro-alimentaires et filières courtes de produits vivriers » (Mont
pellier, novembre 1992). L'association de scientifiques, appartenant à des horizons 
disciplinaires et institutionnels différents du Nord et du Sud, s'est révélée particuliè
rement féconde pour donner un nouvel éclairage â la problématique agro-alimen
taire. Cela a contribué à affirmer la démarche •< pilotage par l'aval des filières » et 
â enrichir les méthodes d'analyses de la consommation alimentaire, des systèmes 
techniques de transformation de produits et des dynamiques d'innovation dans ces 
domaines.

Les principaux résultats ont été publiés dans « Alimentation, techniques et 
innovations dans les régions tropicales >> (J. Muchnik, coord. H. Manichon, préf. éd. 
L'Harmattan, 1993).

■  « Conditions d'émergence et de fonctionnement des entreprises agro-alimen
taires rurales » (ATP-CIRAD, 1992-94).

Cette ATP a comme principal objectif de contribuer à la construction d'une 
nouvelle connaissance des petites entreprises agro-alimentaires en se basant sur la 
nature originale et complexe de celles-ci.

Dans le triptyque structures-comportements-performances, nous nous intéres
sons plus particulièrement :

-  à analyser les conditions générales, les structures, qui favorisent l'émergence
d'un sous-secteur de petites entreprises dans un secteur d'activité ;
-  à évaluer les performances de ces unités ;
-  â comprendre le comportement de l'entrepreneur.

Les terrains concernés sont principalement : Nord-Cameroun (microrizeries), 
Congo (unités de transformation du manioc), Honduras («< beneficos » de café) ; 
Colombie (« panela ••, sucre roux de canne), Brésil (unités de fabrication de farine 
de manioc).

Les principaux partenaires sont les suivants : IRA (Garoua, Cameroun), Univer
sité Marien Ngouabi (Congo), Instituto hondureho del café (Honduras), CIMPA et 
CIAT (Colombie), PTA et UNESP (Brésil).

Principaux projets de terrain

Nous sommes associés à deux projets de dimension régionale.
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■ Le programme de développement de l'agro-industrie rurale en Amérique 
latine et aux Caraïbes (PRODAR). Ce programme est mené en partenariat avec 
riICA (Amérique latine) et le CRDI (Canada) et avec le concours du MAE (France)

Le PRODAR appuie et fédère des réseaux nationaux de développement de 
l'agro-industrie rurale dans treize pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Il déve
loppe des activités de recherche-développement, de formation et d'échanges et 
d'information et communication,

■ L'action régionale « innovations agro-alimentaires et valorisation des savoir- 
faire locaux en Afrique de l'Ouest ». Cette action a été initiée en 1994 en collabo
ration avec le FSA/UNB (Bénin), l'ENDA et l'ITA (Sénégal) et le LBTA et PROCELOS 
(Burkina Faso). L'objectif de cette action est de favoriser les échanges de savoir- 
faire agro-alimentaires entre les pays de la région, de concevoir et diffuser des 
outils d'aide à l'innovation directement accessibles aux acteurs socio-économiques 
concernés.

Principales publications et documents réalisés

Situation actuelle et perspective de la consommation et de la production artisa
nale d'akiui, un produit roulé béninois â base de maïs. In Alimentation, techniques 
et innovation dans les régions tropicales, Paris, L'Harmattan, 1993, p. 405-428.

L'évolution des styles alimentaires. In Le développement agricole au Sahel, 
tome I : Milieux et défis, Montpellier, CIRAD-SAR, 1992, p. 179-209.

La valorisation des produits vivriers dans les pays d'Afrique humide et 
subhumide ; situation et perspectives pour la recherche. CIRAD-SAR pour Banque 
mondiale/SPAAR, Montpellier, 1992, 40 p. -(- annexes.

Les micro-entreprises en contexte de crise : le cas des productrices de lait 
fermenté et de bière de sorgho à Maroua (Nord-Cameroun), Centre international de 
l'enfance. L'enfant en milieu tropical, n° 24, 1992, p. 9-25.

Alimentation techniques et innovations dans les régions tropicales. L'Harmattan, 
Paris, 1993, 556 p.

Technologie organique, idée et méthode. In Alimentation techniques et innova
tions dans les régions tropicales. L'Harmattan, Paris, 1993, p, 235-262.

La valorisation des ressources techniques locales : l'amidon aigre de manioc 
en Colombie. In Alimentation techniques et innovations dans les régions tropicales. 
L'Harmattan, Paris, 1993, p. 307-337.

Le nététou au Sénégal, systèmes, techniques et innovations. In Alimentation 
techniques et innovations dans les régions tropicales. L'Harmattan, Paris, 1993, 
p. 263-293.

Quel regard sur la complexité des innovations ? : la diffusion du maïs au Nord- 
Cameroun. Séminaire Innovations et société CIRAD-INRA-ORSTOM, Montpellier, 
1993.

Etude des stratégies paysannes en zone cotonnière au Cameroun. Vol. 
pects agro-économiques, CIRAD-SAR, 1994.

As-
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Ouvrage collectif. L'Afrique côtés cuisines. P. Barrot (coordination), éditions 
Syfia-Syros, 1994.

Recursos ténicos y agroindustria rural. IICA-CIRAD-CRDI. Ouvrage 350 p., édi
tion espagnol-français-anglais à paraître, 1994-95.

Periscoop-Syfia. Bouche que veux-tu. Film documentaire 26 minutes sur l'ali
mentation en Afrique. J. Muchnik conseiller scientifique, 1994.

Formation

CNEARC-SIARC, « Connaissance et approche des systèmes techniques de 
transformation agro-alimentaire ».

CNEARC-SIARC, « Evolution de la consommation et des styles alimentaires. 
Méthode d'approche et études de cas >>.

CNEARC-SIARC, étude de cas « Stratégies commerciales pour les petites en
treprises agro-alimentaires ».

ORSTOM, laboratoire LEA dans le cadre du DEA de l'ENSAM, intervention sur 
« La dynamique de changement des systèmes techniques » (le cas du manioc au 
Congo).

CIEPAD, formation « agro-écologie tropicale ». La valorisation des produits 
agricoles.

Thèses

FERRE T. Systèmes techniques et dynamiques des innovations : la transforma
tion du néré (Parkia biglobosa) en Casamance, Sénégal. EHESS.

SILVESTRE A. Changement et diffusion des innovations : le maïs au Nord-Ca
meroun. EHESS.

MAZZEGA A. La consommation alimentaire â Dakar. Déterminants des choix 
des consommateurs. Université de Lyon II.

BRICAS N. Dynamique de la consommation alimentaire à Dakar. Université 
Paris X, Nanterre.

LOPEZ E. Emergence et fonctionnement des micro-entreprises agro-alimentaires 
au Nord-Cameroun. Université de Paris X, Nanterre.

THUILLIER-CERDAN C. L'organisation alimentaire urbaine au Bénin. Université 
de Paris X, Nanterre.

BOM KONDE P. Les systèmes techniques de transformation du maïs et du 
manioc au Sud et Ouest-Cameroun. Université de Lyon 11.

BAZABANA M. Les réseaux de micro-entreprises de transformation du manioc 
au Congo. Université de Montpellier I.

PARALIEU N. Développement local en milieu rural amazonien. Gestion durable 
de l'environnement et possibilités d'accumulation économique locale. Université de 
Paris X, Nanterre.
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Cycles de formation

CNEARC, cycle de spécialisation agro-alimentaire pour agronomes, pour les 
élèves CNEARC de deuxième année (à partir de l'année universitaire 1994-95).

25. Laboratoire «< Marchés et stratégies des producteurs »  (MSP)

En référence â ces deux principaux axes de recherche, le laboratoire a déve
loppé ses activités dans deux domaines :

■  L'analyse des stratégies des acteurs du développement rural

Il s'agit essentiellement d'études de situations concernant une approche des 
objectifs des acteurs ruraux et des moyens qu'ils mettent en œuvre en fonction de 
leurs champs d'opportunités et contraintes

Ces études concernent de façon privilégiée les producteurs agricoles mais 
aussi les travailleurs agricoles (salariés, contractuels) et les opérateurs de la mise 
en marché (commerçants, industriels, exportateurs) et leurs relations avec les 
macro-acteurs (Etat).

■  Des analyses plus globales concernant des problématiques 
de développement sectoriel ou régional

Il s'agit d'études intégrant différentes échelles d'analyse (local, régional, natio
nal en référence à l'international) qui ont pour vocation de prendre en compte la 
multiplicité des stratégies individuelles et collectives des différentes catégories d'ac
teurs -leurs alliances et leurs conflits -  dans une perspective de développement 
sectoriel (croissance et organisation de la production et de sa mise en marché) et/ 
ou de développement régional.

Ainsi les travaux conduits depuis trois ans par le laboratoire dans le cadre du 
pilotage de la relance de la production paysanne de café et de cacao au Came
roun ont eu un rôle fortement structurant et ont permis de développer une capitali
sation scientifique.

Parallèlement â ces deux domaines, le laboratoire a réalisé un investissement 
spécifique sur une zone géographique privilégiée.

■  La zone tropicale humide

La montée en puissance du thème de la gestion durable des ressources natu
relles et la place spécifique occupée par les tropiques humides, la crise récente 
des marchés internationaux des matières premières agricoles et l'importance des 
cultures pérennes dans l'économie nationale des pays de cette région, se sont tra
duites par une forte demande d'implication du laboratoire dans une analyse des 
devenirs possibles de cette zone.



20

Ainsi, au-delà d'études ponctuelles nombreuses, le laboratoire a été amené à 
jouer un rôle important dans l'animation du réseau sur l'avenir des zones tropicales 
humides et sa synthèse et dans les réflexions sur la mise en œuvre d'un projet de 
recherche action en zone tropicale humide d'Afrique.

Ainsi les études menées dans le cadre de prestations de service ont permis 
une capitalisation sous forme d'articles, d'ouvrages et communications scientifiques.

Les activités du laboratoire MSP se sont largement développées à partir des 
opportunités que constituent les demandes d'intervention des différents partenaires 
du développement.

Principaux travaux réalisés

■  Etudes

Relance régionalisée de la production paysanne de café et de cacao au Ca
meroun. Phase 1 : Cadrage générai de la relance, octobre 1992. Phase 2 : Straté
gie et programme de relance, juillet 1993.

Projet d'intégration producteurs/autres opérateurs dans la filière café en Côte- 
d'Ivoire. Décembre 1992.

La filière café en Côte-d'Ivoire, la filière café au Cameroun, la filière café en 
Indonésie. In Compétitivité des cafés africains. Tome II (à paraître).

La CFD et les filières caféières et cacaoyères. Analyse rétrospective des inter
ventions de 1972 à 1992. Juin 1994.

Propositions pour l'élaboration d'un projet de recherche-action en zone tropi
cale humide d'Afrique. CIRAD, Direction scientifique, juin 1993.

Aperçus sur les stratégies des producteurs et des organisations paysannes 
dans le delta du fleuve Sénégal. CCCE, 1992

Objectifs, stratégies, opinons des riziculteurs de l'office du Niger. CCCE, 1992.

Stratégies des producteurs de i'île de Grenade aux Antilles. Ministère de la 
Coopération, 1993.

Stratégies des producteurs de Sainte Lucie aux Antilles. Ministère de la Coopé
ration, 1993.

1994,
Stratégies des producteurs dans la zone cotonnière du Nord-Cameroun. CFD,

Publications

Les filières café au Cameroun et en Côte-d'Ivoire. In Marchés tropicaux et 
méditerranéens du 02/10/92.
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Les agro-exportateurs face à la dévaluation. In Politique africaine, n°54, juin 
1994, p. 88-103.

But where on earth has Mamadou hidden his production function? French 
africanist rural economics and institutionalism: possibles convergences. In Achesson 
J.M. (Eds) Anthropology and Institutional Economics. SEA/University Press of 
America, en collaboration avec J.P Colin (à paraître).

Dynamique de l'alimentation au Cameroun. Présentation et interprétation des 
données quantitatives et qualitatives pour la période 70-92. Document de travail 
CIRAD-SAR, n°2, décembre 1993.

Schumpeter au Sahel. A paraître dans un ouvrage de l'ORSTOM sur l'innova
tion, en cours d'édition.

Stratégies des producteurs de l'Office du Niger. A paraître dans un ouvrage de 
l'ORSTOM sur l'innovation, en cours d'édition.

■ Communications

L'économie rurale africaniste française : essai sur un institutionnalisme implicite. 
XIII® séminaire d'économie et sociologie du CIRAD. Septembre 1992.

La relève incertaine de la régulation étatique dans les filières café et cacao en 
Côte-d'Ivoire. Table ronde du GIDIS-CI, décembre 1992.

Quelles innovations institutionnelles face â rajustement structurel ? Le cas de 
la restructuration des filières café et cacao au Cameroun et en Côte-d'Ivoire. Sémi
naire international Innovations et société CIRAD/INRA/ORSTOM, septembre 1993.

Prospects for cocoa production in Cameroon: historical trends, crisis and 
comparison with the case of Côte-d'Ivoire. International conference on Cocoa 
Economy. ASKINDO/CIRAD, oct. 1993.

Stratégies des producteurs et phénomènes d'innovation au Sahel. Séminaire 
international Innovation et sociétés, CIRAD/INRA/ORSTOM, septembre 1993.

Wages and contracturai arrangements in the Côte-d'Ivoire cocoa production 
what readjustment of the labour market to crisis. ICCE, ASKINDO/CIRAD, oct. 1993.

Côte-d'Ivoire and Malaysia cocoa supply: a comparative study. ICCE, 
ASKINDO/CIRAD, oct. 1993.

Pour une prise en compte des stratégies des producteurs, communication au 
séminaire de Garoua, mission AGER du CIRAD, 1994.

Aperçus sur les stratégies des producteurs de TON et implications opération
nelles, communication au séminaire de Garoua de la mission AGER du CIRAD, 
1994.
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Thèses

B. LOSCH. Reconversion et diversification en économie de plantation ivoirienne 
(Université de Montpellier I).

C. DE FINA. Dynamique des contrats de travail en économie de plantation ivoi
rienne (soutenance octobre 1994), ENSAM.

F. JARRIGE. La dynamique d'offre de cacao entre marché, conditions naturel
les et institutions. Interprétation à partir d'une comparaison Côte-d'Ivoire-Malaisie 
(soutenance le 25/04/1994), Université de Bourgogne.

F. VARLET. La transition agro-alimentaire au Cameroun. ENSAM.



23

III. Conclusion
En deux ans une certaine approche des phénomènes d'innovation a été déve

loppée globalement et au niveau des principaux thèmes traités par chaque labora
toire.

Ces résultats ont été obtenus grâce :
-  au développement de synergies entre les divers laboratoires de l’unité ;
-  â la constitution de terrains d'accumulation ;
-  à la combinaison d'activités d'analyse, d'appuis opérationnels et à la réalisation 
d’actions de formation ;
-  â la mise en œuvre, sous la forme de travaux synthétiques, d'actions de forma
tion, de séminaires, d’une réflexion commune portant sur les phénomènes d'inno
vation et les stratégies des acteurs tant individuels que collectifs.
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Annexe 4 : Liste ATP-STD-M RT

1. ATP 1988-1992 « Pilotage par l'aval de l'innovation teohnologique dans les 
filières courtes de produits vivriers «• (Labo STSC)

2. ATP 1992-1994 : « Conditions d'émergence et de fonctionnement des entre
prises agro-alimentaires rurales » (Labo STSC)

3. MRT 1994-1995 : Démocratisation et développement (GER)

4. ATP Les organisations paysannes face au désengagement de l'Etat (Labo
COP)

5. MRT Etude sur le rôle des politiques agricoles dans les filières alimentaires 
et pérennes d'exportation Mexique Indonésie Cameroun (Labo MSP)



Annexe 5 : Les collaborations scientifiques internes et externes

Les principales collaborations scientifiques internes au CIRAD sont les suivan
tes :
-  UR prospective et politiques agricoles
-  UR économie des filières
-  Départements des cultures pérennes, EMVT, des cultures annuelles
-  Mission AGER, MITECH, MES

Les principales collaborations scientifiques externes sont les suivantes :

• Organismes tropicaux :

-  CEGET-Bordeaux
-  Centre d'études d'Afrique noire (CEAN), Bordeaux
-  GIS ALTERSIAL (CIRAD-ENSiA-GRET)
-  GIS DIAL, Paris
-  lAM ; F. Lerin, M. Padilla
-  IFPRI (USA)
-  ORSTOM, Laboratoire d'études agraires : J.-P. Chauveau, P. Milleville, G. Serpantié

• France :

-  INRA : J. Egg, L. Tubiana
-  CNRS : B. Hervieu
-  INRA-SAD

• Réseaux :

Réseau GAO 
Réseau R/D 
Réseau Procelos 
Réseau PRODAR 
Réseau AFSRE 
Réseau RSPAO
Réseau Avenir des zones tropicales humides 
Réseau agriculture paysanne et modernisation

Universités

Université Paris X, Nanterre : J.-P. Raison et P Hugon 
La Maison de la géographie et le GIS Reclus, Montpellier 
EHESS-Paris : F. Sigaut, E. Grégoire 
EHESS-Marseille : J.-P. Olivier de Sardan
Université Lyon II, CNRS ; Laboratoire ECT (Economie des changements 
technologiques)
Université Toulouse Le Mirail, groupe Moca : B, Chariery 
Université Montpellier I : M. Marchesnay, Mme Fourcade



Université de Saint-Quentin en Yvelines 
ENSAM : M. Montaigne, P. Lacombe 
Université de Laval (Canada)
University of Reading (GB)

D. Requier Desjardins

Etranger :

DGRST-Congo : D.L. Maire 
Université nationale du Bénin : M. Nago
GIDIS (Groupe interdisciplinaire en sciences sociales), Côte-d'Ivoire 
SNRA (Sénégal, Burkina Faso, Zaïre, Cameroun...) 
CPAC/CPATSA-Brésil
Colegio de postgraduados, Texcoco, Mexique : H. Navarro 
IICA-Costa Rica 
CGRPT (Indonésie)
SPAAR
Programme NECTAR (U.E.)
Faculté des sciences économiques et de gestion, Côte-d'Ivoire 
Society for Economie Anthropology, Etats-Unis 
Université de Wageningen, Pays-Bas 
OCISCA


