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RÉSUMÉ 
Trois experiences menees en Afrique 

Sahelienne (Senegaf, Haute Vo\ta, 
Niger) combinant plwsfewrs niveaux 
d’observations dans wne perspectfve 
transdisciplinaire, voudraient permettre 
une comprehension globale d’une 
realite complexe et des interactions qwf 
s’y jouent. 

Dans les trois cas, les chercheurs 
reconnaissent b’importance - d’une part 
de la commwnawte viffageoise, des 
interactions des niveaux plus engfo- 
bants ou des nuan6es perceptfbfes au 
niveau de I’exploitation, - d’autre part de 
f’analyse de la dimension temporelle. 

Cet article est iliustr& par fa premlere 
partie d’une intervention de 4.y. 
MARCHAL dans l’atelier d des journees 
Recherche Dbveioppement de no- 
vembre 82, dans faqueffe f’awtewr 
propose l’etude du paysage rwrale en 
superposant les paysages du pedo- 
fogue, du botaniste, du geographe et de 
I’amenagewr afin de mieux preparer des 
projets d’amenagement du territoire. 

SUMMARV 
Three experiments carried out in 

Sahefian Afrfca (Senegal, Upper Volta, 
Niger) combining several observation 
feveis in a transdisciplinaryperspe6tive, 
wish tu give a global comprehension of 
the 6omplex realities and their 
fnteractfon. 

fn the three cases, the resear6hers 
acknowlec~e the importance of: 
On one hand, on a spatiallevel, the micro 
regionab interaction, the village 
commwna’ty and the farm levef 
On the other hand, the temporal 
dimension anafysis. 
This item is illwstrated by the first part of 
$.Y. Marchaf’s intervention at the 
Resear6h Devefopment seminary 
(november 82) workshop No 1. The 
awthor proposes the study of the rwral 
fandscape swperposing the concept of 
the Bandscape of the pedologwe, of the 
botanist, of the geograph and of the 
eqwlpment manager for a better 
preparation of the territory eqwipment 
plans. 

Llrt systéme de production agricole ou pastoral africain 
(d), parce que systéme, ne saurait relever d’une apprQche 
enfermée dans les limites d’un échantillon d’exploitations. 

Cette proposition paraîtra plus convaincante Si elle 
s’appuie sur le compte-rendu d’expériences qui, chacune a 
leur manière, mais de façon convergente, démantrent 
fortement deux choses : 

1) Toute enquête en milieu rural africain, aujourd’hui, 
repose sur une certain nombre d’sp&abions ~l&nenlaires 
bien cmnues. Parmi eties, Qn trouve: t’analyse du 
peuplement et te recensement démographique (étendu 
éventuelPement St l’étude généabgique de Ua parenté) ; Be 
relevé du parcellaire et ses suites ; R%ude des techniques 
de prsductisn et des temps de travaux; Ba mesure de Sa 
prsduction, des rendements, de la productivité ~LB travail ; 
I”étude de la consommatisn et des 6changes ; et surtout, 
une participation paoiongée Ca ta vie locale et une 
interrogation attentive du paysage. (2). 

2) Par delà les améléûratl~rps techniques de Ci&tai!, le 
problème essentiel est de combiner ces Qperations 

REWMEM 
Tres experiencias realizadas en Africa 

Saheliana (Senegal, Alto Volte y Niger) 
combinan varfos niveles de observa- 
ciones en wnaperape6tiva trans-discipli- 
naria con ef objet0 de permitir une 
comprension global de fa realidad 
compleja y de ~OS interacciones que 
intervienen. 

En 10s tres casos, 10s fnvestigadores 
reconocen fa importancia tanto de la 
comwnidad, sus interacciones y fos 
matices perceptibles af nivel de las 
exploitaciones, como de fa dimension 
tempora f. 

Este artr%wfo est& ifwstrado en fa 
primera parte con wna intervention de 
4. Y. MRRCHAL en el Tal/er 1 de las 
Jornadas de lnvestigackb-acci& de 
Noviembre 1982 en la qwe el awtor 
proprone el estudio del pajsaje rural 
haciendo una swperposicion, de 10s 
paiyajes del pedologo, del botanico, del 
geogsa fo y de f pfanificador del territorio 
con ef obfeto de preparar mefor 10s 
projectos de ordenacion local. 

élémentaires pow’ saisir un réseau d’interd6pendances 
jouant à plusieurs niveaux (de la parcelle à la région) mais 
aussi entre niveaux. Cette combinaison doit, ipso facto, 
fournir les bases d’une extrapolation légitime, dans te 
temps comme dans i’espace, des observations effectuées 
sur le terrain. 

Les trois expériences décrites dans cet article ont été 
menees en Afrique Sahelienne: l’une dana ta Vallée du 
Sénégal, par une Équipe de 8’CRSTCM (dont A. 
LERICCLLAIS), de 1971 a 1989 ; ta seconde au Yatenga 
(Haute-Volta), par S.-Y. MARCHAL de 1979 a 1976; la 
troisiéme par CL RAYNAUT et une équipe de IWniversité 
de Bordeaux il, au Niger, dans le departement de Maradi, 
de 1971 a 1990. 

Ces trois enquêtes portent Sur des systlsmes en crise, 
caract&is& par des migratiQnS importante!% TQUteS 
combinent pluSieurS niVeaUX d’observation, dans une 
perspective transdisciplinaire. 

Après avoir donné quelques informations, nécessaire- 
ment succintes (1) sur les dispositifs retenus dans chaque 
cas, nous présenterons quelques Qbservatjons gén&ales 
sur la méthode. 

(1) Entendu au sens Pe plus large : combinaison de facteurs de production 
et de production dans l’exploitation. 

(2) Voir article de J.Y. MARCHAL 
l ORSTOM : 24 rue Bayard, 75008 Paris (1) Voir bibliographie en fin d’article. 
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I - LES DISPOSITIFS D’ENWÊTE 
A. Sénégal 

Dans la vallée du Sénégal, les investigations se sont 
centrées sur la population, sa répartition, ses activités, sa 
mobilité, et cela en adoptant deux échelles de travail : celle 
de la vallée d’abord, puis celle de petits espaces ruraux 
saisis grâce à une technique qui s’inspire a la fois de 
l’analyse des terroirs et de la monographie d’anthropologie 
économique. 

1) La première phase est celle des invenfaires 
g6ographiques. Elle donne lieu à une cartographie 
exhaustive de la population. Celle-ci est représentée par 
catégorie sociale, sur les lieux d’habitation et sur les 
terrains de culture qu’elle exploite dans la vallée alluviale. 
Les cartes présentent par conséquent l’implantation 
humaine, les modes d’utilisation de l’espace, les axes et les 
flux des déplacements saisonniers, les fonctions des 
villages, i’agglomeration et la polarisation qu’elles 
induisent, l’ampleur et l’impact des migrations, la 
localisation des espaces aménagés et de la force de travail. 

De 1970 à 1974, la population des divisions administra- 
tives riveraines a été ainsi couverte par une enquête 
exhaustive. L’enquête s’est limitée au relevé d’indicateurs 
choisis pour caractériser les implantations et les activités 
de la population. Elle a touché toutes les entités de base 
des 24 divisions administratives riveraines, au Sénégal ou 
en Mauritanie, soit finalement un total de 69.702 “carres” et 
“tentes”. 

2) L’étude des petits espaces ruraux se réfère à un 
espace étendu (le “fleuve”) et a la juxtaposition de 
systèmes de production caractéristiques d’une partie 
seulement de l’espace de référence. D’où une pluralité des 
implantations de recherche, encore multipliée du fait que 
chaque implantation correspond en principe non pas à un 
seul village mais à une séquence de villages. 

Au lieu d’être exécutées isolément et généralisées 
chacune séparement, les monographies visent a fournir 
une somme de resultats se complétant les uns les autres et 
représentant ensemble, dans le prolongement des 
opérations de cartographie décrites plus haut, des 
contributions à une analyse de dimension régionale. 
L’amplification ainsi obtenue se trouve accrue encore par 
la prise en compte des migrations externes qui relient 
l’espace régional à l’extérieur. 

La répartition de ces “monographies”, dont l’objet est 
d’analyser en divers points de la vallée des systèmes de 
production agro-pastoraux fortement influencés par les 
migrations, se fonde sur le découpage en “secteurs 
relativement homogènes” auquel aboutit la cartographie 
exhaustive décrite ci-dessus. 

Plutôt que sur un village donné, les investigations ont 
porté sur une séquence transversale allant du fleuve au 
plateau, et comprenant successivement: un village de 
pêcheurs, un village de cultivateurs de décrue et sous 
pluie, et enfin un village d’éleveurs. Dans une telle 
séquence, les systèmes de production sont mis en oeuvre 
sur la base d’une complémentarité qui tient à la fois aux 
données géographiques et au voisinage de groupes 
humains liés traditionnellement par le troc ou l’échange. 

La suite des opérations de recherche comporte : 
- Un recensement démographique effectué sur les lieux 

d’habitation, et prolongé par des relevés généalogiques 
afin d’évaluer l’émigration ; 

- Le relevé du parcellaire, effectué notamment dans les 
bassins de décantation constituant un terroir après la 
décrue ; 
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- L’observation des techniques et des cycles de culture, 
étendue aux casiers irrigués qui se créent progres- 
sivement ; 

- L’observation des unités de production (suivi de la 
force de travail, de sa composition, de l’organisation 
qui ia régit, de sa mobilité, de ses activités) ; 

- L’observation de la consommation, des revenus des 
migrants, et des échanges. 

8. Haute-Volta 
Les recherches menées au Yatenga, de 1970 à 1976, ont 

eu pour thème la dynamique de l’espace rural : Pourquoi le 
déséquilibre va-t-il s’amplifiant entre les besoins d’une 
population et les possibilités OffWteS a l’agriculture par les 
conditions locales ? 

Afin de couvrir aussi complètement que possible le 
champ d’étude, le dispositif d’observation a été organisé 
selon une structure-gigogne qui favorise plusieurs niveaux 
d’analyse correspondant à différentes unités identifiées 
dans le paysage ou reconnues aprés enquête (comme c’est 
le cas pour les terroirs). 

Quatre niveaux ont été sélectionnés dans la région : le 

LES NIVEAUX D’ÉTUDE 
Exemple YATENGA (Haute-Volta) 

“PAYS” 
--Y--- 
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pays, I?mité é&nentaire de paysage, le secteur et enfin les 
unités d’organisation de U’espace Oural (quartiers 
villageois, terroirs, aires pastsrafes). 

- Au premier niveau9 des composantes etementaires 
sont mises en correspondance sur cartes :SOIS, vQg~5tation, 
piuviom&rie, densite de population, ethnie, type 
d’utilisation du SQ!. Cinq pays sont ainsi identifies. &‘un 
d’eux, le plus dégrade, est choisi psur fa suite de l’analyse. 
UI couvre environ 30 % de t’espace régionai. 

- Deuxième niveau : B’uniaé de paysage. 
A l’intérieur du pays, un bassin-versant est issle pwr y 

mener une anaiyse a grande echelte. On dispose 
également de missions aériennes répetées : 1952, 1981, 
d 970 et 1973. 

Cette unité de paysage @.OQO ha environ) permet I’f5taede 
de la combinaison des facteurs naturek (écosystémes) 
sous l’effet de l’emprise humaine. C’est, en quelque sorte, 
un observatoire ou sont analysés le modele, la physio- 
nomie et la profondeur des sots, ta dynamique des 
formations vegétales et de i’érosbn ainsi que l’extension 
ou fa régression de i’espace mis en cukure. 

- Troisiéme niveau : Be sectewr rwrab 
Le secteur est compose d’une soixantaine d’unités de 

paysage semblables à celles du niveau 2, sur lesqueHes se 
““superposent” 120 terroirs vlflageois et 5OaBres pasîorafes. 
A ce troisiéme niveau de I’Atucfe, se trouvent agences le 
cadre naturel et les unités territoriales (espaces srganis& 
par la société). Les cartes présentent ta dynamique de 
l’espace rural, produit du systeme cuttüraf et pastoral, et 
non pius seuiement ta dynamique du paysage. 

- QuatriBme niveau: les unit& d’organisation de la 
production 

Ce niveau d’analyse interesse des unités séfectionnées : 
un terroir villageois (ievé du parcellaire), un quartier de 
village, uw campement d”&eveurs entouré de ses champs. 
Ce sont les cellules de base, territsrialisées, des activités 
humaines, Qid s’organisent les rappsrts entre les groupes 
de production et leur support spatial. 

C’est a ce dernier niveau d’analyse qu’on peut interpréter 
Be rapport population-ressources constate aux niveaux 
d’observation précédents. 

C. Niger 
Au Niger, dans le d6partement de Maradi, de lg71 à 

1980, un programme de re&erche multidisciplinaire a 
port6 sur un agro-sys%&me en crise, dont it faKalt identifier 
les blocages et les d&éqeailibres pour y suggher des 
remèdes. 

Là encore, le dispssitif de recherche adopte une 
structure-gigsgne emboytant une serie de niveaux. 

1) La région (ensemble de Ia zone agricofe du 
département) 
- Collecte des informations disponibles (cartes, études 

pédologiques, documents administratifs, recense- 
ments, données Bçonomiques). 

- Analyse des dom~es @Eimatiques. 
- Etude phyto-geographique et cartsgraphie ecobgéque. 
- Enquête exhaustive portant sur 600 villages (chrono- 

logie et histoire du peupUement, données agro- 
économiques et SocEolQgiques générales). 

- Etude de B’impkmta&ion et I’utilisatisn pastorale de 
t’espace par les agro-pasteurs Peu1 et Touareg. 
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- Carte d’occupation agricole de [‘espace réali&e sur Ea 
base de l’interprétation de ta couverture aerienne de 
1975. 

2) Les secteurs Bcologiqwes témoins 
Sur la base d’une exploitatisn partielle des donnees 

recueillies & l’échelle de I’ensembie de la rbgion, un 
découpage et? grandes unités Qcofogiques a &té opéré. 
Celles-ci ont éte définies en fonction de lacombinaison de 
facteurs naturels (piuviométrie, pédologie, vegétation) et 
humains (intensite et forme de l’occupation de t’espace ; 
ancienneté du peuplement, extension des cultures de 
.rente...). 

Ces opérations suivantes ont etté menées $8 ce niveau. 
- Photo-interprétatisn comparative des couvertures 

1957 et 1975 sur des zones témoins d’environ 2.000 km2 
chacune. 

- Etude de f’evolution des structures spatiales des 
terroirs; mesure de l’augmentation des superficies 
cuttivées pendant la période considérée. 

3) Les villages tbmoins 
A partir des informations rassemblees aux deux 

precédents niveaux, un village temoin a éte choisi dans 
chacune des zones écologiques. Les études suivantes y 
ont Bté menées : 
- 

- 

- 
- 

- 

- 

Photo-interpretation de missions aériennes au 1/10.000 
(sur 3 villages seulement). 
Relevé du parcellaire : dormées fonci&res et données 
agricoles (sur 3 villages) 
Inventaire demographique exhaustif. 
Inventaire exhaustif des facteurs de prOductiQn et des 
niveaux de production sur 3 ans. 
Etude approfondie de la structure sociale et des 
généalogies. 
Etude agronsmique des systèmes de cultures (princl- 
palement cérealiéres). 

4) Les exploitations 
En fonction, d’une part, des résu8tats fournis par 

l’inventaire économique et démographique, et par le 
parcellaire ; d’autre part, des observations agronomiques 
conduites en phase exploratoire, un échantillon 
d’exploitations a été retenu qui ont bté soumises a des 
observations plus approfondies. 
- Suivi agronomique pendant une saison des cultures 

CompMes (1978) 
- Etudes de budget et de consommatisn (enquêtes 

récapitulatives compietkées par des periodes repetées 
d’enquête quotidienne). 

il. DE LA TECHNKJIJE D’ENQU@TE A LA MÉTHODE DE 
RECHERCHE 

Dans tes trois cas rapportes ci-dessus, [es chercheurs 
reconnaissent que ta communaute villagesise, avec son 
terroir, rhpond de mani&re privil&gi&e aux exigences d’une 
analyse systémique. C’est B ce niveau, en effet, qu’on 
rencontre un groupe doté d’une histoire collective, c’est-&- 
dire un rbseau de sociabiUté, de communication et 
d’echange, tirant une part importante de ses.ressQurces de 
I’exploitatiot? a la fois concertée et concurrentielle d’un 
espace fini. C’est $8 ce niveau, 6galement, que [es 
techniques d’encadrement peuvent être le mieux cernés, 
en relation avec ies pratiques agricoles. 



DIAGNOSTIC SYSTÈME AGRAIRE 

Même si ce niveau peut et doit être privilégié, ii ne permet 
pas, cependant, à lui seul, d’appréhender l’interaction 
généralisée des phénomènes inscrits dans l’espace rural. 

A. Les niveaux supra- et infra-villageois 

Certains de ces phénomènes ne peuvent être saisis et 
interprétés qu’à des niveaux plus englobanfs : répartition 
et mobilité de ia population, dynamique du couvert 
végétal, donnees climatiques, contraintes édaphiques. Ce 
qui est vrai dans le domaine de la géographie l’est aussi 
dans celui de l’économie : la précarité des conditions de vie 
des paysans, leur plus ou moins grande capacité à 
constituer des réserves vivrières, l’incitation qu’ils 
subissent à partir en exode, leur propension a investir soit 
dans l’agriculture, soit dans les spéculations 
commerciales dépendent pour une large part de facteurs 
de portée générale comme l’intensité de la pression 
monétaire pesant sur le monde rural, le niveau des prix 
agricoles, l’organisation de la commercialisation. La 
région, le “pays” sont sans doute les niveaux les mieux 
adaptés à l’observation de ces données englobantes. 

Le sens des opérations de recherche menées à cette 
échelle ne fait aucun doute, que ce soit au Sénégal, en 
Haute-Volta ou au Niger. Il s’agit : 

1) D’identifier les grandes hétérogénéités qui 
permettent de remonter à la structure de l’espace étudié ; 

2) De repérer les contraintes - système de prix, par 
exemple - qui définissent le cadre économique genéral 
s’imposant a tous les groupes humains établis dans la 
région. 

A l’opposé de l’élargissement précédent, c’est à des 
niveaux infra-villageois que s’opére la combinaison 
concrète des ressources entrant dans le processus 
productif -terre, travail, bétail, outillage, savoir-faire. Ce 
sont l’exploitation domestique, les cellules de production 
plus ou moins autonomes qu’elle inclut éventueilement, la 
parcelle où s’effectuent les opérations culturales, qui 
constituent dés lors les unités d’observation pertinentes. 

Seules des études menées à ces niveaux fins peuvent 
permettre d’analyser, dans leurs multiples nuances, les 
stratégies techniques, sociales et économiques 
effectivement mises en oeuvre par les acteurs de la vie 
agricole. A ce palier d’analyse, on voit apparaître de 
nouveaux clivages (entre hommes et femmes, entre chefs 
de famille et dépendants...) qui viennent se surajouter aux 
différenciations entre exploitations identifiées à l’échelon 
de la communauté villageoise. Partage des terres entre les 
membres de la cellule domestique (organise autour de 
l’opposition entre champs collectifs et parcelles 
individuelles), choix des cultures pratiquées, conduite des 
opérations culturales, niveau de commercialisation des 
produits agricoles, participation à des activités extra- 
agricoles, nature et taille du troupeau : autant d’éléments 
autour desquels se cristallisent les différenciations 
internes a la cellule domestique. 

L’équilibre qui, au sein d’une exploitation, s’établit entre 
les stratégies particulieres est essentiel à connaître pour 
en comprendre le fonctionnement et pour saisir la logique 
des choix techniques ou économiques qui y sont opérés. 

C’est à ce stade également que prennent place de façon 
privilégiée les observations agronomiques fines, les 
enquêtes de temps de travaux et de budget, les entretiens 
approfondis. 

Le va-et-vient permanent entre les niveaux englobants et 
englobés situes en delà et en deçà du niveau villageois 
garantit une perception a la fois synthétique et précisedes 
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faits et des évolutions. De ce point de vue, l’étude intégrée 
se déploie naturellement dans le cadre régional. 

B. La dimension temporelle 
Moins manifeste peut-être, encore plus délicat à manier, 

un autre va-et-vient s’opère dans la dimension temporelle, 
et repose sur plusieurs saisies simultanées de la durée. 

8 Au Sénégal, on passe de la recherche historiquesur la 
mobilisation de la main d’oeuvre (DELAUNAY, 1984) ades 
enquêtes sur la migration (couvrant le passé 
généalogique) puis à une étude - décennale tout au plus 
- des variations écologiques. Entre la période courte ou 
infra-courte de i’observation et la période moyenne ou 
longue des tendances et des évolutions s’établit un aller- 
retour efficace. La connaissance du passé donne les 
moyens de transcender les mesures effectuées pendant 
une trop bréve enquête. Elle supplée aux absences 
conjoncturelles de tel courant d’échange, de telle pratique 
sociale supprimée - temporairement peut-être - par la 
sécheresse. Parce que la perspective temporelle-celle de 
la mémoire généalogique comme celle des dépôts 
d’archives - ne cesse de relativiser De fortuit, l’incertain et 
le contingent contemporains, le chercheur quitte le 
présent ethnographique grâce auquel tant d’observations 
accidentelles ont acquis leur frauduleuse permanence. 

0 Au Yatenga, les densites élevées de populations sont 
l’héritage d’un pouvoir politique fort et durable, qui a 
assuré la sécurité et permis aux societés qu”il controlait de 
s’accroître. Longue histoire, fort peuplement: ces deux 
traits fondamentaux sont intrinsèquement liés. Pour la 
période coloniale, une étude attentive des archives montre 
que, de 1908 à 1941, la charge croissante de population 
entraîne une pénurie de terres cultivables, une réduction 
des temps de jachére et un epuisement rapide des sols. 
L’analyse est poursuivie grâce ci la comparaison de quatre 
séries de photos aériennes (de 1952 a 1973). 

0 Au Niger, [‘étude des archives a permis, à Maradi, de 
reconstituer des séries de prix et de mettre en évidence 
l’extrême dévalorisation des produits agricoles entre 1950 
et 1970. A l’inverse, le renversement récent de la tendance 
et la forte hausse des denrées agricoles crééent des 
nouveiles perspectives qui, en matiere de prévisions, 
rendent difficile la projection du passé sur l’avenir. 

La comparaison de couvertures aériennes effectuées à 
prés de 20 ans d’écart, ainsi que l’étude de I’historique du 
peuplement de la région depuis le début du siécle ont, pour 
leur part, permis de reconstituer les mouvements de 
progression des cultures et d’évaluer le rythme 
d’augmentation des superficies exploitées. 

A i’écheion villageois, la comparaison fine des 
photographies aériennes a permis de faire apparaître un 
bouleversement complet de la structure spatiale des 
terroirs :-phénomène révélateur d’une profonde mutation 
des pratiques paysannes. L’étude historique de la 
communauté villageoise - Avolution des structures 
sociales, mouvements de population... - a été 
essentielle pour apprécier le niveau actuel de 
cohérence du ““tissu social”. L’analyse des modifications 
du foncier a fourni des informations précieuses sur les 
réponses apportees par les agriculteurs face à la 
raréfaction de la terre. 

Sur une période de trois ans correspondant à la durée 
des recherches de terrain, la conduite d’enquêtes répétées 
a permis de se faire une idée de la fluctuation inter- 
annuelle des niveaux de production et des stocksmettant 
ainsi en évidence la désorganisation profonde des 
systèmes de subsistance au niveau villageois. 
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Au pian de I’exptoitation agricole et de f’individu, ta prise 
en compte du temps est egalement très éclairante. Dans te 
cadre des etudes menées a Maradi, 6a conjugaison 
d’enquêtes généalogiques e% d’études rétrospectives 
fondées sur t’analyse du parcellah-e actuel, a permis la 
reconstitution d’Ms%Qires fQnci&res familiales apportant 
des informations tres interessantes quant aux strategies 
d’accumulation de la terre. 

Sur un plus court terme, une analyse des fluctuations 
saisonnières de i’activité economique, technique et sociale 
des individus permet de mettre en Avidence aussi bien des 
conduites spéculatives que I’effet de cycles d’appau- 
vrissement conduisant certains chefs de famélte à vendre 
leur production de C&&ales h bas prix au moment de &a 
récolte, quitte a racheteaf’equivalentdurané I’hivernage, au 
moment où les cours sont les pjus éleves et en s’employant 
le cas échéant comme manoeuvres agricoles pour fournir 
l’argent nécessaire. 

D’une manière génerale, I’importance accordée a la 
dimension temporelle dans les trois enquêtes étudiées rai% 
jushice du reproche habituel adressk h l’analyse 
systémique, qualifiée à ter% de fonctionnaliste et d’a- 
histQrique. 

Et7 guise de cQnckk3ion, une question et une miseau point. 
Une question: Ia convergence des mét&aodes dQcrite 

dans cet ar%icIe ne vaut-elle que pour I”Afrique saMienne ? 
En fait, si l’on en juge par une série d”enquêtes 
actuellement menees en Basse Cote d’ivoire, la 
combinaison de plusieurs niveaux de recherche pour 
l’étude des systemes de ~FQ&JC~~QI-I agricde est égaiement 
jugée opératoire en zoneforestiére. Appliquant un schéma 
d’analyse formalisé par R. BADOUIN (ltp un chercheur de 
B’ORSTOM, J.-F%. COLUN étudie simultanement : 
- Fe systéme de cuiture se rapportant aux combinaisons 

et aux techniques cuhuraies pratiquées ; 
- le système de production, combinaison de terre, de 

travaii, de 6onsommations intermediaires et decapita! ; 
- le systéme dexploitation, ou mode de fonctionnement 

des Uni%& de prQductiOn (pQuVoir de déciSiQn, 
structure Interne de t’unit6 de production, accés Ce la 
terre et à fa force de travail). 

Ces trois niveaux permettent d’intégrer de facon 
prometteuse j’approche des sysl&mes et celle des rapports 
de production. FormuOBe selon un mode d’abstraction 
économique mais faisant bien interVenir !a nQ%ion d’échelle 
spatiale, on retrouve encore la combiwaisow de niveaux 
dont il a été question p8us haut. 

Une mise au point: E’emboPtement de niveaux 
d’observation adopté par Bes trois programmes auxquek ii 
a é%é fait référence appQr%e les moyens d’accéder &I la 
compréhension globale d’une réalite complexe et des 
inter-actions qui s’y jouent. Chaque objet danalyse, quel 
que soit le niveau d’appréhension où BB se situe, est absrde 
comme une totalite, et observé grâce aux outils 
méthodologiques tes mieux adaptés a B’ampjeur ou à ta 
minutie des phénomènes qui s’y déroulent. 

(1) Ce schéma a Qté pr6sent6 st discut6 lors d’une rQunEofl organis& par 
E”ORSTOM h E’lnstitut National Agronomique de Paris le 10 septembre 
1981. R. BADOUIN enseigne les sciences économiques à Khiversité 
de Montpellier 8. 
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Le problème essentiel que pose une telle méthode est 
celui des modalités de passage d’un niveau à un autre et, 
tout particuliérement, de fa pertinence des études de cas 
trés localisées -aussi completes soient-elles -au regard 
d’une réflexion ou d’une action s’exerçant dans un cadre 
beaucoup plus large - celui de fa region par exemple. 

IF doit être bien clair que tes procedures de 
généralisation décrites dans cet article ne sont pasd’ordre 
statistique. Le mode de raisonnement scientifique sur 
lequel s’appuie cette démarche de recherche est d’une tout 
toute autre nature que celui de B’extrapolation 
mathématique. %E vise, en associant analysesqüalitativeset 
quantitatives, à replacer tout objet étudié dans te modèie 
explicatif &abCi pour L’objet plus large dans tequel est 
englobé l’objet de réference : f’individu dans E’exploitation, 
celle-ci dans le village, ce dernier dans la région, et ainsi de 
suite jusqu’au niveau te plus englobant. BI devient alors 
possible de parcourir sans solution de contin’uite lachaîne 
des inciusions et des liaisons alfané du plus spécifique au 
plus généraf, et chaque étude se trouve dotee d’une 
“profondeur de champ” qui permet d’intégrer dans 
l’interprétation des facteurs jouant Lt des échelkes 
d’appréhension variées. 

Partant de là, deux démarches peuvent être adoptées : 
-. I’une, pragmatique et tournée vers f’action, consiste CI 

tenir ces modéles pour des cadres de reférence que I”on 
utilise pour aborder ta réaUt& concrète et que l’on 
affine, par une procedure empirique d’approximations 
successives. Cette maniére de faire est sans doute la 
plus adaptée a ta recherche-dévetoppement car elle 
permet de fixer des priorites d’action spatialement 
localisées mais qui peuvent être modulées au fur et à 
mesure que Ba pratique de terrain conduit à completer 
ies modèles initiaux. 

- i”autre, qui n’est pas nécessairement exclusive de la 
precédente, consisterait h caractériser chaque modele 
a j’aide d’indicateurs concrètement observables - si 
possible mesurables - puis & batir des prQC&dureS 
d’enquête destinées à tester sa cohérence et sa distri- 
bution effective dans l’espace. C’est dans ce cas seule- 
ment que 1’081 pourrait parier de généralisation au sens 
statistique du terme. 
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