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DIAGNOSTIC DES DYNAMIQUES LOCALES 
D’UN SY$T&E AGRAIRE ET AIDE A L’INTERVENTION 

SUR LE FRONT DE LA COLONISATION SPONTANÉE 
EN AMÉRIQUE DU SUD 

RÉ§UMÉ : 

Cette communication s’appuie sur une 
étude réalisée dans la province de Misio- 
ries, au nord de l’Argentine, sur une zone 
de2300 hectares et concernant une centaine 
de paysans pauvres, occupants sans titre 
des terres de I’Etat. 

Pour chacune des personnes ou institu- 
tions ayant à intervenir sur ce même terri- 
toire, non seulement le mot « développe- 
ment »prend une signtfication différente 
selon la culture et les objectifs de chacun, 
mais de plus, la réalisation des projets des 
uns conditionne le devenir des autres. 
L’objet de cette communication est de tes- 
ter un mode d’approche qui, tenant compte 
de cette diversité et de cette interdépen- 
dance dans les attentes de développement, 
permette de mieux comprendre les déci- 
sions des développeurs par rapport aux 
dynamiques socio-culturelles et écologiques 
des milieux qu’ils veulent modifier. 

Line première partie résume les grandes 
lignes de la méthodologie qui se veut avant 
tout compatible avec les moyens d’action 
des développeurs. Elle repose sur une 
caractérisation des dynamiques locales de 
développement au travers de la comparai- 
son des assolements actuels aux assole- 
ments projetés par les gens dans les six 
années à venir. 

La deuxième partie est un exemple 
d’interprétation des données collectées. Il 
a été mis en relief I’existence de ce que l’on 
peut appeler une logique paysanne d’uti- 
lisation de l’espace. Celle-ci a été décrite, 
utilisant le propre référentiel technique des 
agriculteurs, par rapport aux objectifs 
jugés les plus urgents pour la population 
locale. 

De facon subjective, les intentions des 
développeurs ont été évaluéespar rapport 
à cette cohérence paysanne et il est apparu 
des divergences fondamentales malgré une 
volonté officielle de servir les intérêts des 
familles rurales, Comment ces contradic- 
tions peuvent-elles être depassées ? 

SUMMRRY : 

This article is backed up with a study 
realized in Misiones, a state of the Argen- 
tina’s North East, and took place more 
precisely on a 5700 acres area where a hun- 
dred ressource poorfarmers’families were 
living. These farmers are occupying land 
that belongs to the government. 

For the individuals or institutions that 
must act in this area, not only the world 
« development » get dtfferent meanings 
but the achievements of their plans are 
interdependant too. The subject of this 
article is to evaluate methods that take into 
account such diversity and relation-ship 
among the development expectatiQns and 
that enable us do better appreciate the 
extension services’decisions in comparison 
with the area ii socio-cultural and ecologi- 
cal dynamics this services want to.modify. 

In part 1, the main features of the meto- 
dology are briefly exposed. This approach 
must be compatible with the usual means 
Qf extension services. It lies on a caracte- 
risation of the development dynamicspre- 
sent in the area through a comparison of 
the actual cropping patterns with the far- 
mers’ planned ones within six years. 

In part 11, an example of data interpre- 
tation is given. The existante of apeasant 
logic for landuse was brought out. This 
logic has been described using the own far- 
mers system of tecnical reference and com- 
paring the expected results with the pop- 

lation’s more urgent purposes. 

The extension services’ intentions are 
evaluated in relation to this peasant system 
and it appeared important divergences in 
spite of an oficial willingness to help the 
farmers’family. How may be overtaked 
those contradictions ? 

RESUMEN : 

La presente comunicacidn tiene origen 
en un estudio llevado a cabo en Misiones, 
provincia del Nordeste argentino. Este 
estudio a su vez concierne en particular una 
comarca de 2300 hectareas y un centenar 
de agricultores ocupantes sin titulo de tier- 
ras fiscales. 

Para cada una de las personas o de las 
instituciones que deben actuar sobre en 
misma comarca, no sdlo la palabra 
« desarrollo » toma un signijïcado distinto 
segtin la cultura y las metas de cada uno, 
sino, que ademcis la realizacion de 10s 
proyectos de 10s UnQS infiuye sobre elpor- 
venir de las otros. El objetivo de esta 
comunicacidn es de evaluar métodos que 
permitan a la vez de tener en cuenta esta 
diversidad e interdependencia en lospedi- 
dos de desarrollo y tambien de entender 
mejor las deciciones que toman las insti- 
tuciones de extension frente a las dinami- 
cas socio-culturales y ecologisas de 10s 
medios concernientes. 

Wna primera parte resume a grandes ras- 
gos el enfoque utilizado que debe ser com- 
patible con 10s medios de las organismos 
de extension. Este enfoque consiste en una 
caracterizacion de las dinamicas locales de 
desarrollo a la cual se Ilega a través de la 
comparacion entre la reparticidn fisica 
actual de ios cultivas y la reparticion 
proyectada por 10s agricultores dentro de 
seis anos. 

La segunda parte es un ejemplQ de inter- 
pretacidn de 10s datos recolectados. Fue 
evidenciado lo que se puede Ilamar una 
Iogica campesina de aprovechamiento del 
espacio. Esta logica fue descripta utili- 
zando elproprio referencial técnico de 10s 
agricultores y comparandola a 10s objeti- 
vos 10s mas urgentes de lapoblacidn local. 

De modo subjetivo, las intensiones de 10s 
organismos de extension fueron evaluadas 
frente a esta logica campesina y aparecie- 
ron divergencias importantes a pesar de 
una voluntad oficial de servir 10s intereses 
de las familias rurales. CQmo tales contra- 
dicciones podrian ser superadas ? 

MQTS CLEFS : aménagement, diagnostic, paycage, dynamiques, systèmes agraires, Amérique du Sud, 
Argentine, aménagement rurai, Sevage, projet de développement, agriculteur. 
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FIGURE 1. - Carte de situation de misiones 

Cette étude a été menée à Misiones, province du Nord- 
Est de l’Argentine, située entre le Brésil et le Paraguay 
(figure 1). Elle concerne des paysans pauvres, pour la 
majorité d’origine brésilienne et tous occupants sans titre 
des terres de I’Etat. Ces derniers associent la culture du 
tabac à un système vivrier de polyculture-élevage plus ou 
moins itinérant. 

Dans le cadre d’une mission de six mois, j’ai été chargé, 
par le Ministère de l’Agriculture de la Province, d’évaluer 
quelle forme pourrait prendre un projet de développement 
pour cette catégorie d’agriculteurs qui a été jusqu’à pré- 
sent délaissée par les pouvoirs publics (bien que repré- 
sentant près de 60 % du total des exploitations agricoles 
de la Province). Le partenaire financier de ce programme 
est la Banque Interaméricaine de Développement à tra- 
vers sa ligne de crédits « petits projets » (maximum de un 
demi-million de dollars par projet). Le problème de déve- 
loppement que se pose le Ministère est principalement 
de savoir dans quelle mesure ces producteurs peuvent 
faire l’acquisition des terres qu’ils occupent et d’estimer 
quelle serait alors la viabilité des systèmes de production 
pratiqués ; autrement dit, quels seraient leur pérennité et 
le niveau de vie assuré aux populations locales. Plus pré- 
cisément, les autorités de la Province se demandent si, 
dans une première étape, l’élevage bovin pourrait cons- 
tituer un bon support pour une aide technique et finan- 
cière de I’Etat et amorcer des relations suivies et cons- 
truites entre les producteurs et les institutions et entre les 
producteurs eux-mêmes, pour la mise en place d’un déve- 
loppement « cohérent ». 

Comme chercheur, mon problème était de savoir ce 
qu’est un « développement cohérent ». J’ai donc essayé 
de mettre au point des méthodes rapides de caractéri- 
sation des intentions off icielles de développement par 
rapport à la dynamique d’évolution des systèmes 
agraires concernés. 

Appliquer le mot développement à une société et à son 
territoire suppose que l’on dispose d’échelles de valeur 
permettant de juger l’évolution de ces deux éléments dans 
leurs interrelations. Ce jugement doit permettre de con- 
cevoir des modes d’intervention aptes à orienter I’évolu- 
tion en question dans un sens estimé plus favorable. De 
quelle logique sont issues ces échelles de valeur ? Maf- 
gré les nombreux travaux qui ont été menés au nom du 
développement, principalement après la deuxième Guerre 
Mondiale, non seulement les réponses à cette question 
sont souvent floues mais encore elles sont divergentes 
et même contradictoires dans certains cas. Yves 
LACOSTE (1985) a recensé dans la littérature économi- 
que et géographique jusqu’à neuf grands types d’inter- 
prétations du « sous-développement ». Cette ambiguïté 
n’est pas seulement le fait des décideurs mais elle a ses 
prolongements dans la recherche. Bien que ne soit pas 
systématiquement précisée la logique d’organisation 
d’une société et d’utilisation du territoire à laquelle néces- 
sairement chaque recherche se réfère, elle n’en structure 
pas moins les approches scientifiques. L’examen des 
grands courants de recherche sur le développement mon- 
tre une certaine correspondance entre « idéologies » et 
« méthodologies » (ALBALADEJO C., 1987). 

Le débat d’idées au sein de la recherche divise gros- 
sièrement les auteurs qui prennent comme référence les 
logiques techniques élaborées par les développeurs 
(up-stream research dont l’exemple le plus célèbre d’appli- 
cation est le Training and Visit System) et les partisans 
d’une recherche sur ies logiques techniques paysannes 
(down-stream research ; par exemple les travaux sur les 
systèmes agraires en France, l’approche « Farmer-Back- 
to-Farmer » au CIP (l), etc...). II semble que, dans ces tra- 
vaux, la comparaison entre ces deux types de logiques 
ait été peu abordée et moins encore la recherche des com- 
patibilités ou des divergences. Or ces logiques font sou- 
vent partie d’une même opération de développement et 
la proximité particulière des partenaires au sein d’un petit 
projet comme celui qui sert de cadre à cette étude, donne 
plus d’importance encore à la recherche d’une éventuelle 
cohérence entre elles. 

A l’image des préoccupations de nombreux sociologues 
(2) mais avec les moyens matériels et de temps dont dis- 
posent les développeurs, notre intention est également 
de mettre en relation les raisonnements techniques des 
agriculteurs et des développeurs avec les objectifs et les 
perceptions des populations locales et des institutions. 

Les orientations méthodologiques utilisées (dévelop- 
pées dans d’autres travaux : ALBALADEJO C., 1987) peu- 
vent être résumées brièvement par les deux aspects sui- 
vants. Premièrement nous considérons le développement 
comme une notion subjective à rattacher à chaque 
acteur intervenant directement (agriculteurs, forestiers,...) 

(1) Centro International de la Papa, Lima (Pérou). 
(2) H. MENDRAS, J.-P. DARRE, M. SALMONA ,... 
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ou indirectement (développeurs, chercheurs,...) sur un ter- 
ritoire. A la perception profonde que chacun d’eux a du 
progrès (qt attentes de dévefoppement >a) et qui relève à 
l’échelle des fndividus, du domaine de la psychologie et, 
pour les organisations, de fa recherche institutéonnelle, 
correspondent des objectifs conçus ew foactk3-1 des situa- 
tions particulières de chacun. Ces objectifs se concréti- 
sent à travers des projets concernant les activétés de cha- 
que acteur et etablis seion une logique technique plus ou 
moins précise, plus 0~1 moins explicite. Deuxièmement 
S’espace, support des projets, permet d’en comprendre 
Ba logique et de Ees comparer erstre-eux (c’est pourquoi 
j’ai réalisé une cartographie exhaustive des « paysages- 
projets ))). Comme Vont proposé de nombseeix auteurs 
(DEFFQNTAINES J.-P., 1973 - TEISS%ER J.H., 1979 - 
BLANC-PAMARD C., MILLEVILLE P., 1985 - etc...) tes 
pratiques agricoles <c s’inscrivent dans urne cohérence 
globale » et « concrétisent des choix qui eux-même pro- 
cèdent d’objectifs et de projets plus ou moins hiérarchi- 
sés » (BLANC-PAMARD C., MVLLEVBLLE P., 1985 ; 121). 
Nous les avons donc Misés pour décrire les projets. 

Ces QptiQN l-fléthQdQbgiqL!eS ramènent l’objectif de 
cette étude à Ea csmpr&Resmsion et $2 Ba comparaison deo 
Isgiques de dbveioppement en pr15sence~ & travers Ea 
mise en valewr d’wne même ressource : i’espace, pour 
Eaquelle s’exerce une concurrence. 

I - UN MODE D’APPROCHE APPROPRIE. LE§ 
IMPLICATIC9NS POUR LA COLLECTE DE 
DQNNEES 

De queille façon caractérker les modes d’occupation de 
l’espace pour disposer d’un bon révélateur des objectifs 
de développement et des raisonnements techniques aux- 
quels ils sont associés “a Que! protocole s’ensuit-il pour 
fa collecte de données sur le terrain ? 

Identification des difficraltés d’ordre m&hsdolsgique 

Pour J.-P. DEFFONTANES (1973) et de nombreux 
autres auteurs, TWICART J.-L. (719793 le paysage est 
B’expressisn synthétique des interactisns entre les 
hommes et leur milieu naturel.« Un paysage est une por- 
tion d’espace perceptible à un observateur ois s’inscrit me 
combinaison de faits visibles et invisibles et d’interactions 
dont flous ne percevons, a un moment dsnné, que le résuf- 
tat global ». Le paysage traduit donc, forsqu’if est étudié 
à une échelle ou sont représentabfes les pratiques agri- 
coles, des éléments de base des gestions mises en oeuvre 
par tes agriculteurs. Ces gestions prennent en compte des 
objectifs de prQdUCtion. 

EFI plus de l’hétérogénéité dans Ça réceptivité du milieu 
aux différentes cultures, la variabiEité des cours des pro- 
duits et des prix des intrants agricoles, les différents cir- 
cuits de commercialisation, la Iégislation et les aides de 
I’Etat différentes selon tes cultures, les facilités de crédit 
créent des opportunitkz d’assolement très variables. 
Celfes-ci sont d’autant plus difficiles à raisonner qu’elles 
mettent en jeu à la fois des cuftures annuelles (ma%& pfu- 
riannuelles (manioc), et pérennes (thé, maté). Entrent en 
compte également des préoccupations de conservation 
du capital exploité LlZET 5. et @caf (1981) : maintien de 
la fertilité des sols, contrôle des adventices, bon état des 

troupeaux. De plus les assolements mis en ceuvre sont 
en partie le résultat de choix culturels. La pénibilité du tra- 
vail, les habitudes alimentaires, les conditions de vie 
recherchées, tes techniques bien connues de chacun sont 
autant d’exemples d’éléments culturels pouvant justifier 
des mises en vateurs différentes de l’espace. A cela il faut 
egalement ajouter des faits qui ne prennent un sens qu’au 
regard de l’avenir. Il s’agit par exemple de la préparation 
de E’installation d’un fils, d’un projet d’agrandissement de 
l’exploitation ou au contraire de la préparation de srrn 
abandon progressif. Plus couramment I’agricuiteur modèle 
constamment le paysage de son exploitation en fonction 
d’une anticipation personnelle des changements du milieu 
socio-économique (et même du milieu naturel dans cer- 
tains cas). 

Notre question est donc de savvoir comment les agri- 
CbJlteurS intègrent tous ces éléments de décision au 
sein d’un même système d”exploitation. Quelie utika- 
tien s’ensrsit-il de l’espace parfois restreint dont ils dispo- 
sent ? Quels choix dans les cultures, dans leur réparti- 
tion spatiale 7 Quelles rotatéons ? II serait intéressant de 
pouvoir déterminer quels sont les seuils dans fes éléments 
de prise de décision des agriculteurs au-delà desquels il 
y a des changements importants dans les systèmes de 
production mis en œuvre. Cette connaissance peut ser- 
vir à mieux évaluer l’impact éventuel des propositions des 
développeurs. 

L’approche adoptée 

Ne s’agissant pas d’une recherche de longue durée j’ai 
préféré faire porter les imprécisions sur fa quantification 
des éléments qui président aux logiques d’utilisation du 
territoire pfut& que sur les interactions qui existent entre- 
eux (c’est un point de vue systémique). 

Une portion d’espace a été étudiée de fa@on eonti- 
nue et exhaustive (ALBALADEJO ; ELSASSER, 1983 ; 
DEFFCNTAINES ; PETIT, 1985). En effet non seulement 
toutes les exploitations agricoles d’un même territoire ont 
été prises en compte mais pjus généralement tous tes 
acteurs ayant à y intervenir directement ou non (instaila- 
tiens présumées, artisans, h/8inistère, forestiers, organis- 
mes financiers,...). Les limites de ce territoire @ site d’ame- 
nagement ))) sont définies d’une façon telle que la majeure 
partie des dynamiques socio-culturelles locales s’y ins- 
crivent et y sont compréhensibles. 

Un autre niveau important d’organisation des activités 
agricoles est l’exploitation (OSTO P.L., 1978). C’est Pe 
maillon essentiel dans E’emboîtement d’échelles de cette 
étude pour la mise en évidence des fogiques paysannes 
et pour donner une réalité aux logiques des développeurs. 
Pour les comprendre dans leurs évolutions, fa technique 
employée a été d’établir une typologie des systèmes de 
production en projet. L’idée n’est pas de faire de 
I’agriculture-fiction, nl même de la prévision, mais d’esti- 
mer une iOgiqUe de changement a un moment donné ; 
c’est donc une « dynamique de développement instan- 
tanée ». Le recueil des projets concerne non seulement 
les agriculteurs en place mais également ceux qui comp- 
tent s’installer dans un avenir proche. C’est en effet la 
dynamique du site dans son ensemble;qui est recherchée 
au travers des interactions entre projets. 

Conformément aux options méthodofogiques annon- 
cées en introduction, les systèmes de production ont été 



décrits par la valorisation qu’iis font de l’espace. C’est 
plus particulièrement la gestion de la fertilité organique 
des sols qui s’est imposée étant donné l’urgence des pro- 
blémes d’érosion hydrique et la particularité des pratiques 
locales : les agriculteurs n’utilisent de l’engrais que pour 
la culture du tabac. De cette gestion dépend en effet la 
pérennité des formes d’occupation du sol à relativement 
court terme et en tout cas les rendements agricoles. 

Toutefois aucun organisme local de recherche ou de 
développement n’a établi de références techniques per- 
mettant d’évaluer, dans les conditions de production en 
question, quel est l’impact des pratiques des agricul- 
teurs sur la fertilité du sol et inversemenlquels effets sur 
les rendements et à terme sur les pratiques peut entraî- 
ner la baisse de la fertilité. J’ai supposé, encouragé par 
les travaux de J.-P. DARRE (1985), qu’il existait, malgré 
la jeunesse de la société locale (3), un référentiel tech- 
nique local empirique par rapport auquel se basent les 
agriculteurs pour faire leurs anticipations agronomiques 
et donc mettre en œuvre leurs pratiques actuelles. Cette 
logique technique de référence a été recherchée, ainsi que 
l’avait fait Chantal BLANC-PAMARD à Madagascar (1985), 
grâce à l’étude des pratiques de mise en valeur du terri- 
toire agricole. Ce sont donc plus particulièrement les pra- 
tiques liées au raisonnement de l’assolement qui ont été 
enregistrées : défrichements, rotations, successions, fer- 
tilisation, place des jachères et des prairies. M. SEBIL- 
LOTTE (1985) a montré l’importance des surfaces en 
jachère pour les systèmes agraires utilisant peu ou pas 
d’engrais minéraux et notamment pour les régions tropi- 
cales humides. Dans la même ligne de pensée les activi- 
tés d’élevage des ruminants ont été étudiées par rapport 
à la gestion d’un territoire afin de mettre en évidence des 
raisonnements techniques concernant i’ensemble du 
système agraire et leur adéquation ou inadéquation à des 
objectifs socio-culturels. 

Les « attentes de développement » n’ont pas seulement 
été caractérisées grâce au seul recueil des projets. Les 
enquêtes étaient également destinées à faire apparaître 
plus directement les objectifs de la population locale à tra- 
vers la « demande de développement exprimée » autre- 
ment dit les objectifs exposés par chaque famille rurale 
au cours de l’enquête. La mise au clair, pour ce petit pro- 
jet, des conceptions officielles du développement a per- 
mis d’établir un guide d’enquête et d’observations pour 
la caractérisation de la « demande de développement 
constatée » autrement dit les objectifs que les dévelop- 
peurs prêtent aux familles rurales (ou estiment qu’elles 
devraient avoir...). 

Au delà d’une comparaison directe entre les deux 
demandes de développement, il faut trouver un moyen de 
mettre en évidence de quelle façon les objectifs de la 
population locale expliquent, ou non, les choix techniques 
de mise en valeur du territoire. A cette étape il devient 
possible de mieux évaluer comment les projets des déve- 
loppeurs peuvent s’insérer dans un système d’interrela- 
tion entre des raisonnements techniques et des objectifs 
prioritaires. 

(3) Les plus anciennes occupations datant d’il y a 15 ans. 

Cette approche n’a sans doute pas le mérite de la pré- 
cision mais elle présente t’avantage de juger des cohé- 
rences de mises en valeur de l’espace par rapport à un 
mode de pensée et à des connaissances techniques loca- 
les. Par conséquent elle correspond, lorsqu’elle est utili- 
sée pour juger les propositions des développeurs, à une 
évaluation de la réceptivité locale à ces propositions 
sans toutefois se prononcer sur le bien fondé de ces pro- 
positions par rapport au référentiel technique des déve- 
loppeurs. Pour être complète, cette étude doit également 
se poursuivre par une analyse des changements possi- 
bles ou probables dans la réceptivité locale aux innova- 
tions venues de l’extérieur. 

Le protocole de recueil des données 

En tant que travail de recherche-développement, celui-ci 
devait respecter des règles strictes vis-à-vis des déve- 
loppeurs. Destinée à élaborer des méthodes qui puissent 
être reprises par les administrations mandataires, cette 
étude a été soumise à des contraintes qui se sont révé- 
lées être une garantie de conformité à cet objectif. En effet 
l’étude a été réalisée dans les conditions des dévelop- 
peurs en temps, argent, mobilisation de compétences et 
matériel localement disponibles. J’ai travaillé en étroite 
collaboration avec les institutions locales de développe- 
ment, les agents en poste dans la zone du projet ont été 
informés et sensibilisés aux méthodes employées (notam- 
ment ils m’ont tous accompagné au moins une fois cha- 
cun en enquête). 

Enfin il a fallu faire attention à ce que les résultats obte- 
nus ne soient pas particuliers. Le choix de la zone du pro- 
jet a revêtu à ce sujet une grande importance. Sa locali- 
sation a été retenue par rapport aux catégories de béné- 
ficiaires, à la proximité d’une agence de développement, 
aux facilités d’accès, à la faisabilité de la réalisation con- 
crète du projet (réseaux de commercialisation, sphères 
d’actions des fournisseurs,...), etc. Pour que ce travail ait 
des chances de déboucher sur une action concrète, il a 
fallu bien connaître et tenir en compte les objectifs des 
développeurs, leurs sensibilités, leurs seuils de prise de 
décision. Ce texte porte justement en partie sur cette étape 
de la recherche. L’ensemble des contraintes qui ont pesé 
sur la réalisation concrète de la prise de données a eu 
pour conséquence de me faire travailler dans les con- 
ditions où s’élaborent les logiques des développeurs. 

La mise en place rapide, en début de recherche, d’une 
association de producteurs tous voisins immédiats a 
paru opportune pour plusieurs raisons. 

Les agriculteurs concernés occupaient des terres non 
cadastrées. La loi argentine pour l’octroi de la propriété 
aux occupants sans titre exige cependant la mesure du 
terrain sollicité par un géomètre payé aux frais des deman- 
deurs. Une mesure, exploitation par exploitation, n’est pas 
dans les possibilités financières des producteurs concer- 
nés. Par contre le regroupement d’un assez grand nom- 
bre d’exploitations contigties permet de faire d’importan- 
tes économies d’échelle et rend le projet envisageable. 

La BID, comme beaucoup d’organismes internationaux, 
préfère avoir pour interlocuteur direct une association de 
producteurs plutôt qu’une administration. 
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Ces considérations de développement allaient dans ie 
même sens que mes objectifs de recherche : travail en 
territoire continu et en exhaesstivité, ce qui en confirme 
la pertinence (intérêt des unités spatiabes de développe- 
ment). L’assasciahion a été fQrmée en utilisant un réseau 
d’information à priori fort simple : les enfants d’une même 
écoie. Dans un premier temps 45 producteurs ont répondu 
favorablement, leur nombre a doublé avant Ea fin des tra- 
vaux de prise de données qui a cEQs les rattachements. 
(94 producteurs, 2300 hectares soit 24 hectares par 
producteur). 

Cette association a donné lieu à un bwesifrake BhaEisQ 
sw 8nm plan social, agro-ecsnomique et &33b~éque. 
Chaque famille a reçu au moins deux & trois visites. Ont 
été recueiPlis nastâmment : l’histoire, Bes Qbjeotifs, les pro- 
jets, les principales pratiques cukuraies, Ses bâtiments, la 
composition des cheptel, les relations sociales, les Biens 
familiaux, le niveaer d’éducatiQn pratiqaré, l’ouverture à !a 
diSCtJSSiQt2, etc... kS QbSWEl%iQEi Qt-it été S&!Z&k?&itgUS- 

ment faites sur l’état des habitations, les rkactions de 
I’enquête, l’état des cultures, etc... Enfin l’invesztaioe a été 
complété par des enquêtes auprès d’tmfosmateiers beaux : 
institutrice, infirmier, responsable du Programme Alimen- 
taire, entreprises privées de coIBecte du tabac,... 

Boutes les informations précédentes ont pu être &ocaCE- 
sées grâce à I’étabhssement d’kme carte superposant ia 
topographie (existante avant travaux), au noweau décou- 
page foncier (établi par le géomètre engagé), à la carte 
des assolements actuels et équipements : bâtiments, che- 
mins, puits,... (établie par restitution planimétrique de cEi- 
thés panchromatiques et observations sur Be terrain) et 
à la carte des assolements en projet et des principales 
contraintes agronomiques pour leur mise en œuvre (obser- 
vations et enquêtes). Ce document doit servir de base pour 
la typQ!Qgie des eXplQitatiQns en fonctiQka de kW mode 
d’utilisation de l’espace. El doit égaPement déboucher sur 
l’étude des dynamiques spatiales au niveau du site (recueil 
des stratégies foncières, etc...). 

Dans la partie suivante nous verrQns une utilisation pos- 
sible de cette base de données dans le but de caractéri- 
ser les logiques paysannes de mise en valeur du site et 
B’insertion des intentions des dévebppeurs. 

II - RESULTATS, INTERPRETATION ET 
DIScusSION 

BI faut mettre en forme les données précédemment cob- 
lectées et établir des relations de façon à mieux compren- 
dre, à travers l’utilisation de l’espace, comment Bes agri- 
culteurs raisonnent Peurs problémes et dans queile mesure 
les projets des développeurs peuvent les y aider. 

1. Existe-t-il une logique B~ale de n&e en vdeur de 
Isespaw ? 

IB a été demandé aux producteurs quels seraient leurs 
projets d’assolement une fris devenus prQpri&aireS des 
Bopins qu’ils occupent et si un organisme financier leur 
propQsait un prêt pour n’importe quel type de production, 
prêt qui serait établi et rembQurSé en « équivalent produit » 

sans intérêts, sur un maximum de 20 ans (4). La même 
question a été faite aux jeunes désirant s’installer dans 
les six années à venir. Une typologie des systèmes de 
production projetée a été réalisée selon les différentes 
façons de gérer les successions cerkurales et principale- 
ment en fcmction de !a place donnée à I’élevage, etc. Cette 
typologie va du cas le plus simpte au plus compfiqüé en 
faisant progressivement intervenir différeats facteurs de 
prQdU@tiQll 

La figure 111 symbolise les principaux types distingués : 

Le type E est basé exclusivement sur des pEank&iaPns 
vivrières (annuelles, parfois pluriannue8le.s) et y associe 
Ies prairies dans une rotation sur Ea zQne Ba moins en 
pente de I’exp8QitatiQn. La caekure du tabac CT à 2 hecta- 
res), relativement rémunératrice mais très exigeante en 
main d’œwre et très érosive est souvent présente dans 
l’assolement. Le troupeau de bovins est principalement 
composé de vaches laitières et de boeufs élevés pour Be 
travail (méEange de races d’Europe centrale apportées 
à l’époque de &a colonisation). Les veaux sont vendus jeu- 
mes, p7Qfl Finis ; un OU deux d’entre eux SQné parfois 
engraissés Sur I’exploitation et servent de réserve Finan- 
cière en oas de dépenses imprévues. 

Le type II associe au systéme précédent une cuiture 
pérenne sur des surfaces de moindre valeur agronomi- 
que (fort empierrement, pentes plus importantes, sok 
défrichés depuis pius longtemps,...). Les annuelles sont 
très exigeantes en main d’oeuvre (5) si bien que la cul- 
ture pérenne g6néralemet-I~ Choisie est ie tung dont 88s 
cours sont bas mais qui demande peu d’entretien, ou bien 
alors il est planté une faible superficie en thé (un demi 
hectare environ). Le tabac est souvent exclu de ce type 
de système de prQdu6tiOn. 

L’intrQduction de Ba culture du thé (5 à 8 hectares) dans 
le type 111 implique corrélalivement un quasi abandon des 
annuelles pour des raisons de temps de travaux. Le thé 
est une cuihure suffisamment rémunératrice, selon les agri- 
culteurs, pour permettre une substitution des cultures 
vivrières par des achats. L’élevage ne joue plus le même 
r6Pe que dans !es deux types précédents. 18 ne rentre plus 
dans un système de rotation qui est devenu moins néces- 
saire du fait de la diminution d’importance des annhie[tes 
et de l’absence du tabac dans Yassolement. Une prairie 
naturelle d’un seul tenant (5 à 10 hectares) est instatlée 
près d’un point d’eau sur les terres de faibles valeurs agro- 
nomiques, pour y produire de la viande (taurillons de 2 
à 3 arts). Les bœuts sont gardés au piquet près des oui- 
tures, le lait est acheté aux voisins. 

Les types W et PI sont fort différents. lis associent à 
une faible surface en annuelles (de l’ordre de 1 à 0,5 hec- 
tares), destinées à l’alimentation de [a basse-cour, une 
assez grande étendue (8 à 1 Cl hectares) en canne à sucre, 
manioc ou mais pour le type EV en vue de Ea production 
d’alcool (vendu comme constituant des carburants auto- 
mobiles) OU en prairies naturelles (? 0 à 20 hectares) en 
vue de I’éievage de taurillons pour le type V. 

(4) Conditions bancaires que peut offrir la BD dans [e cadre de sa Eigne 
« petits projets n. 
(59 Principalement contrôle des adventices, effectué 2 la main. 



Bien souvent il reste, dans les assolements en projets 
une surface en forêt naturelle qui n’a pas été défrichée 
et qui représente en moyenne la moitié de la surface de 
l’exploitation. C’est une réserve de fertilité non seule- 
ment parce qu’elle peut être mise en culture mais égale- 
ment parce que les bovins et les chevaux y pâturent au 
piquet (transfert de fertilité dans les prairies où ils sont 
parqués de nuit). C’est également, du fait de l’acquisition 
de la propriété privée et du droit à vendre le bois coupé, 
une réserve financière que l’élevage n’est donc plus seul 
à pouvoir constituer. 

Les surfaces plantées en maté sont limitées par une 
commission nationale chargée d’éviter toute surproduc- 
tion L’année de notre enquête, les producteurs disposant 
de moins de cinq hectares de cette culture ont été autori- 
sésà planter jusqu’à cinq hectares chacun, pour un total 
ne dépassant pas 35 000 hectares sur l’ensemble de la 
Province. La perspective de l’acquisition de la propriété 
(donc du statut de producteur permettant de solliciter 
l’autorisation à planter du mate) et l’attrait pour la régula- 
rité des cours de ce produit ont eu pour effet d’introduire 
systématiquement cinq hectares de maté dans les pro- 
jets des gens (sauf pour le type IV qui a besoin de toute 
la bonne terre disponible). Cette plantation déplace par- 
fois les autres cultures pérennes en projet sur des terres 
de moindre valeur. Un autre effet de la modification des 
quotas d’assolement du maté se fait sentir sur les calen- 
driers des projets puisqu’il est prévu de réserver toute la 
main d’œuvre à l’installation des cinq hectares deman- 
dés, celle-ci devant être réalisée en deux à trois ans. 

Il ne faut pas perdre de vue que les systèmes décrits 
n’existent pas actuellement, peut être même ne seront- 
ils jamais mis en œuvre... Ils représentent une dynami- 
que instantanée, une volonté de progrès ou plutôt une 
direction de développement adoptée par les acteurs les 
plus directs sur le territoire. Au moment de l’enquête tou- 
tes les exploitations relevaient du type 1, avec la seule dif- 
férence que ce système était clairement raisonné comme 
itinérant (cinq à six années de stabilité, défrichements 
quasi permanents, cf. figure II). 

L’importance des cultures pérennes, l’urgence du pro- 
blème de l’érosion, le coût en temps de travail de I’ins- 
tallation des cultures font de l’assolement un bon descrip- 
teur des systèmes de production. Celui-ci est raisonné par 
rapport à l’espace disponible, à ses caractéristiques et au 
temps de travail nécessaire à l’entretien des cultures (plus 
qu’à l’installation que les agriculteurs envisagent souvent 
de faire effectuer par de la main d’œuvre temporaire grâce 
au prêt proposé). 

Bien entendu les types que nous avons distingués ont 
un certain degré d’arbitraire et les systèmes de produc- 
tion forment un continuum avec toutes les formes inter- 
médiaires. II est intéressant de noter quelles sont les tra- 
jectoires d’évolution de ces systèmes. C‘est ainsi que le 
type I est un premier stade et le type II une forme sou- 
vent transitoire permettant, après quelques années, I’évo- 
lution vers des systèmes de type III ou IV. 

Quels sont les seuils de passage d’un système à un 
autre ? Qu’est-ce qui préside aux choix d’un système plu- 
tôt qu’un autre ? Les systèmes en projet que nous avons 
classés sont-ils représentatifs d’un stade de maturité 
recherché ou bien sont-ils transitoires ? Une vision plus 

globale au niveau du site peut donner des premiers élé- 
ments de réponse. 

2. Les stratégies d’utilisation de l’espace au niveau du 
site 

Les systèmes précédemment décrits doivent être com- 
parés et analysés dans l’espace et dans leurs interrela- 
tions. Il faut évaluer en quoi la typologie précédente est 
pertinente pour une compréhension de l’utilisation du ter- 
ritoire à l’échelle non plus des exploitations prises sépa- 
rément mais à l’échelle du site. 

L’établissement d’un référentiel technique local 

L’enquête sur les passés culturaux de chaque parcelle 
et l’enregistrement des intentions de successions cultu- 
rales pour chaque agriculteur en exercice a permis de 
dégager un certain « savoir collectif », (DARRE 1985) 
au sujet de ce qu’en première hypothèse nous appelle- 
rons peut être improprement la gestion de la « fertilité du 
sol » (6). D’une façon tout à fait empirique les agriculteurs 
ont constaté que la baisse de la fertilité du sol (7) à la suite 
du défrichement et de la mise en culture atteignait des 
seuiis dans ses répercussions sur les rendements, après 
un temps variable selon la culture pratiquée et la pente 
du terrain. Au delà de ces seuils, les paysans du site 
s’attendent à des rendements très nettement plus bas, 
même pour le tabac qui est pourtant la seule culture à 
recevoir des engrais minéraux. 

Le tableau I dresse les grandes lignes de ce raisonne- 
ment empirique. Jusqu’à présent, grâce à un prélèvement 
régulier sur la forêt originelle, les agriculteurs abandon- 
naient à la friche les terres devenues les moins fertiles 
après une utilisation extensive par le bétail. La perspec- 
tive de se fixer sur des lopins parfois assez restreints (24 
hectares en moyenne avec souvent de fortes pentes) 
modifient les stratégies d’utilisation de l’espace. La seule 
production perçue comme véritablement régénératrice de 
la fertilité est l’élevage (Cf. tableau I et figure V). Celle-ci 
passe, dans les projets, d’un statut d’utilisatrice de la fer- 
tilité résiduelle des parcelles à celui de pièce maîtresse 
dans le maintien de la pérennité des systèmes de pro- 
duction. 

b) La gestion de la longévité des systèmes de production 
en fonction d’une urgence 

A cette étape, il faut rechercher quels sont les princi- 
paux facteurs de décisions communs à l’ensemble des 
producteurs de la zone d’étude. Dans un premier temps, 
il m’a semblé que de nombreux éclaircissements sur les 
logiques paysannes d’utilisation de l’espace pouvaient 
provenir de la comparaison entre, d’une part la baisse de 
la « fertilité des sols n et, d’autre part l’évolution de la dis- 
ponibilité en terre cultivable par habitant. 

En ce qui concerne la recherche d’un indicateur 
synthétique de la baisse de la <I fertilité », nous avons 

(6) II serait intéressant justement de savoir s’tl y a une relation entre ce 
concept paysan et ta fertilité au sens des agronomes. 
(7) Les travaux de différents auteurs sur les sols des régions tropicales 
humides (WEBSTER C.C., WILSON P.N., 1980 ; CASAS R.R., MICHE- 
LENA R.O., LACORTE S.M., 1983) nous font penser qu’il existe une cer- 
taine correspondance entre ce concept empirique et la fertilité organique. 
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fait le rapport entre la cc régénération annuefle de la ferti- 
lité » et la « disponjbifité en Ferre » pour chaque exploita- 
tion. Selon le référentief établi précédemment, un même 
terrain récemment défriché peut supporter (si sa pente est 
inférieure à 10 %) trois années de tabac, cinq annees de 
manioc ou six années de maïs avant d’arréver à une impor- 
tante chute dans tes rendements pQtenFieBs. J’ai défini 
l’érosion annuelle ffe fa « fertilité » d’un hectare de tabac 
comme étant de 4/3, cefie d’un hectare de manioc de d/5 
et celie d’un hectare de maTs dB, etc.,.. (fa <( régéneration » 
étant I’Qpposé de 8’ « érosion )a). La « disponibiiité en terre » 
pour chaque tOpin a été définie c0mme la somme des sur- 
faces de chaque catégorie de pentes distinguées par ies 
agricukeurs (O-10 %, do-20 %, phs de 25 %p muftipliées 
par des coefficients : 

1 pour la première catégorie car elle permet FQut type 
de cultures, 

1/3 pour Ea seconde car elte ne permet pas !a mise en 
œuvre des cultures les plus producFives (cultures péren- 
nes tr0ls fois moins remunératrices par hectare selon les 
agriculteurs que le tabac, Be mak, Ee manioc,...) de plus 
sa régénération par I’étevage est environ trois dois plus 
lente 

0 pour la dernière catégorie car la régeneration des SoEs 
en fertilité est érnpossib!e selon les paysans 

Au cours des enquêtes nous avQns évalue quette sera& 
pour chaque famille, I’évotution demographique dans les 
six années à venir : naissances, morts, flux migratoires, 
etc... Le Faux d’accroissement demographique du site est 
élevé : 57 % (moyenne nationale : d,gPQ%$ Le calcul de 
ta pression démographique, ramené à chaque exp!oiFa- 
Féon pour la situation actuelle eF ta situation projetée, a un 
sens d’autant pfus réel que Bes BnstatBations parer les six 
à dix prochaines années au moins étaient toutes connues 
au moment des enquetes. En effet une foi interdit le mor- 
cellement de fa propriété agricsle a Misiones, si bien que 
la population focale, ccsnfrontée à un probfème de parkage 
définitif de B’espace, a dQ prévoir elle-même les BnstalOa- 
tiens qui doivent se faire prochainement en fonction de 
I’évolution démographique des famjlles (mariages 
notamment). 

Ainsi que le montre !a figure IV, aEars que fa situation 
actuelle ne permet pas de bien différencier [es multiples 
systèmes d’utilisation de B’espace, fa ségrégation enFre 
eux esé plus nette dans la situation en projet. H sembfe- 
rait que le choix d’un type de système soit raisonne, d’une 
façon pfus ou moins consciente, en foncticon de ta pres- 
sion démographique et de ta durée de vie du système lui- 
même. Peu de terre cultivabfe par membre de la famifle 
à faire vivre sur B’exptoitation conduit à installer pfus 
d’annuelies (plus érosives que les pérennes) et à diminuer 
B’importance des prairies qui sont immédiatement moins 
productives. De surcr~& plus de main d’œuvre par unité 
de surface pennes: d’augmenter la superfioie oultivée en 
tabac (et donc tes pertes de fertilité organique et i’érosion). 
La figure IV met en évidence des seuils dans le chsix d’un 
système de production, les zcanes de recouvrement entre 
les piages de mise en oeuvre de chaque type de systéme 
représentent sans doute des situations de plus grande 
liberté de décision. 

Une analyse graphique des liens entre les projets de 
modification du paysage, fa pression démographique et 
la perte de fertilité des sols (figure IV) donne une idée de 
la fapon dont, selon leurs perceptions techniques, les agri- 
culteurs gèrent ieur force de travail et Eeur espace en fonc- 
tion de feurs objectifs. Pour fa zone étudiée il semblerait 
qu’il y ait une gestion minière de C’espace, la longévité 
des systèmes de production pratiqués peut être mise en 
correspondance avec la pression démQgraphique (ce qui 
suppose que les agriouiteurs aient déterminé d’une façon 
relativement homogène E’équilibre <( risque agronomique 
- niveau de vie de leurs familles » qui apparaît comme une 
importante base de !a gestion des ressQurces espace et 
travail). 

Selon le référentiei technique des agriculteurs eux- 
mêmes, la majorité des exploitations vont atteindre, avant 
dix ans, un seuil critique pour les rendements des cultu- 
res annuelles. QereHes seront les conséquences : quels 
changements dans les niveaux de vie, dans tes formes 
d’utilisation de l’espace ? La figure V montre l’évolution 
de Ba gestion (minière) de la <c fertitité des sols ». Dans tes 
prûjets, &a fsrêit garde plus que jamais son rôle de réser- 
voir de fertilité, mais les défrichements, rendus possi- 
bles par !‘accession à la propriété, ont singukèrement dimi- 
nué sa superficie. La répartition de cette ressource sur 
chaque lopin, relativement homogène aCttJellemt?nF, peut 
poser rapidement d’importants probfèmes, dans fa situa- 
tion en projet, a nombre d’exploitations pour lesquelles 
Foute cette ressource aura été consommée. On peut, en 
effet, se demander comment l’acquisition de la propriété 
a été perçue par les âgricuReurs. Abs que les autori- 
tés Bocales veulent favoriser B’accession à ta propriété pour 
tenter de fixer les familles ruraies et leur faire adopter une 
gestion pérenne de leurs exploitations, la p0pulatiQn con- 
cernée semble avoir des conceptions différentes. N’y a- 
t-il pas, sous jacentes, des stratégies de spéculation fsn- 
cière ? Les systéomea de prodwtiosF ne sont-ils pas con- 
damnés â disparaître au rsfit d’exploitations ayant pu 
installer très t6t des cultures pérennes ? Si cette évolu- 
tion doit finalement avoir lieu n’est-il pas plus logique pour 
le Ministère d’organiser d’emblée un remembrement plu- 
tôt que de favoriser des exploitations non viables qui à 
terme fourniront t’espace pour un remembrement désor- 
ganisé et ceci après dilapidation, peut-être, de la fertilité 
des SOIS ? 

2. Quelle place pour les projets des développeurs ? 

Cette question doit s’appuyer à la fois sur l’outil de com- 
préhension des logiques paysannes rapidement exposé 
dans Be paragraphe précédent et sur d’autres méthodes 
qui ont été présentées en début de ce texte : comparai- 
son des demandes de déVefQppement exprimées et cons- 
tatées, évaluation de [‘élasticité dans tes projets de la 
population IocaPe et des développeurs. Mon propos n’est 
pas de faire l’exposé complet des éléments de réponse 
qu’i! est possible de faire mais simplement montrer gros- 
sièrement comment peut servir l’outil précédent pour éva- 
luer Ses distances entre les prolets officiels et les dyna- 
miques et inerties locales. 

Bien qu’il y ait une certaine proximité de points de vue 
entre les développeurs de ce petit projet (fvlinistère, ban- 
que, recherche), les divergences restent importantes. tes 
critères de développement vont de l’élévation du niveau 
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TABLEAU 1 : LE REFERENTIEL TECBNIOUE PAYSAN POUR LA 

SUCCESSION DES CULTURES. 

Classement des terrains selon la pente 

moins de 10% 
i 

de 20 à 25% plus de 25% 1 Symbolisation 
sur les figures 

R suivantes A H 1 A 
----- -.-*------ 
Prairies 
naturelles 

------ 
Friches 

t5 

-- 
+30 -l- 

--- 
tl/30 t30 

Forêt 
originelle 

léserve l Réserve Prod. de 
bois 

-- 

Cultures 
perennes 

-25 -If25 -25 -1125 

-If3 -2 Tabac -3 -1/2 -1 

I -115 -3 -113 Manioc, coton 
canne h sucre 

Maïs, haricot: 
citronnelle 

-5 

-6 

-2 

-2 Tj----T -114 

-- 

-112 . . . . . . . . . *.*.*.-.-.*.*.-.‘. a.*.-.- . . . . . . . . . . . q :.:.:.:.:.‘.‘.‘.‘. . . . . . . . . . . t.:.:.:.: .:‘.*.*.‘.‘.‘.‘.‘. .-.‘:.‘.‘::.‘.‘. 
- 

LEGENDE : A - Chiffre négatif: cas de perte de fertilité, nombre d’années de 
mono:culture avant apparition d’une forte chute dans les 
rendements. 

Chiffre positif: cas de gain de fertilité, nombre d’années de 
mono-culture sur une terre ayant dépassé un seuil dans ses 
rendements avant de pouvoir la considérer de nouveau comme apte 
à t0ut.e culture. 

B - Estimation chiffrée de la “Régénérat.ion *de la 
fertilité des sols” en culture. 
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FIG IV: LOGIQUE LOCALE DE CONSTRUC7~lON D’UN FIG V v U JlLISATlON DU TERRITOIRE RK3JLTANT DES 
NOUVEAU PAYSAGE PROJETS DE LA SOCIETE LOCALE 
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de vie à une plus grande participation aux échanges 
marchands, en passant par la reproductibilité des 
exploitations,... Dans tous les cas c’est l’insertion de 
l’élevage au sein des modes de mise en valeur de 
l’espace qui est discutée. Dans un deuxième temps de 
l’enquête nous avons demandé aux agriculteurs quels 
seraient leurs projets si les aides bancaires et techniques 
ne pouvaient concerner que l’élevage bovin. Deux d’entre 
eux seulement ont alors changé de type de système en 
projet. Par contre, comme le montre la figure III, les super- 
ficies à consacrer en prairies ont généralement été aug- 
mentées. L’incidence directe du projet des développeurs 
est donc assez faible, ce qui est un élément d’apprécia- 
tion de la cohésion des logiques paysannes. Bien 
entendu cette observation n’a de sens que doublée d’une 
évaluation de la réceptivité de la population aux innova- 
tions exogènes : niveau d’éducation, ouverture à la dis- 
cussion, réseaux d’information, leaders,... En effet il est 
possible de penser que les propositions du Ministère 
étaient peut être trop mal connues pour être bien intégrées 
ou bien que les gens ont disposé de trop peu de temps 
pour adapter leurs projets au nouveau contexte techni- 
que et financier. 

En marge de cette analyse, le travail précédent permet 
d’évaluer, par rapport aux pratiques paysannes, quelle est 
la faisabilité « socio-technique » des intentions des déve- 
loppeurs. Les recouvrements entre les piages de mise en 
œuvre des systèmes (cf. figure IV) ne donne-t-elle pas une 
idée de la liberté de décision des agriculteurs ? Dans 
quelle mesure introduire plus d’élevage dans ces systè- 
mes n’est pas obliger les producteurs à faire beaucoup 
de sacrifices sur leurs niveaux de vie à court ou moyen 
terme ? Cette introduction ne va-t-elle pas compromettre 
toute une gestion minière de l’espace qui a sa logique et 
sans pour cela introduire de véritable stabilité ou repro- 
ductibilité ? 

3. Quelles stratégies possibles pour les développeurs, 
quels enseignements ? 

Une première remarque est qu’il n’y a pas beaucoup 
de convergences entre les points de vue des développeurs 
et ceux de la population locale malgré une volonté affi- 
chée des développeurs de servir les intérêts des familles 
rurales. Ce sont, en effet, deux conceptions du progrès 
et des urgences assez différentes, ce qui se traduit par 
des projets sur l’espace encore plus dissemblables (ges- 
tion minière, place des cultures de vente, place des pro- 
ductions animales). 

L’idée d’un tel type de travail est toutefois de donner 
des éléments pour la détermination des plages de prise 
de décision qui fassent jouer les élasticités des projets 
et/ou objectifs de chacun, autrement dit permettre l’action 
de la façon la moins gênante pour tous. II faut, toutefois, 
se demander si ce genre de conclusions est possible et 
même souhaitable. En effet les partenaires d’un tel pro- 
jet s’achemineraient vers des objectifs distincts qui ris- 
queraient, à terme, d’amener une rupture dans les utili- 
sations de l’espace et l’abandon, ou la régression des 
objectifs de certains d’entre eux. Ne serait-il pas possi- 
ble de mieux gérer ces contradictions ? 

CONCLUSION 

Pour mener à bien cette étude de façon complète il m’a 
manqué des collaborations indispensables. Celle d’un 

sociologue tout d’abord pour la caractérisation des atten- 
tes de développement et le relevé des projets de chacun. 
De plus les objectifs des organisations mandataires 
auraient dues être étudiés par un spécialiste en recher- 
che institutionnelle. 

II aurait été souhaitable de disposer d’un jugement 
objectif (scientifique en fait) sur les modes d’utilisation de 
l’espace dans lequel un écologue aurait pu prendre une 
large part. 

Malgré ses imperfections, cette étude montre les diffé- 
rences qu’il peut y avoir entre les logiques des différents 
intervenants, directs ou indirects, d’un même espace. II 
se pose donc le problème de savoir quelle place donner 
à la réalisation des projets de chacun d’eux, quels sont 
les fondements de chaque projet et quelle sera I’évolu- 
tion des projets eux-mêmes. D’où l’intérêt de disposer 
d’un outil capable de comparer entre elles les différentes 
dynamiques de développement en présence sur un même 
territoire et les différentes logiques techniques et socia- 
les auxquelles elles se rattachent. C’est un outil de prise 
de décision qui, à terme peut être, pourrait contribuer à 
l’élaboration d’un mode de prévision de l’évolution de 
l’utilisation d’un territoire. 
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