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POUR EN FINIR AVEC LA PAYSANNERIE OBJET... 
RECHERCHE-ACTION A SAN DIONISIO - NICARAGUA 

Y. CASTILLO, F. DOLIGEZ, P. GERBOUIN, PREROLLE 

INTRODUCTION 
:!y Au cœur de la cordillère centrale du Nicaragua, dans la region de Matagalpa, San Dionisio est une 
‘l:‘::; zone de 220 km2 habitée par 2500 familles paysannes, caractérisée par une grande diversité de . . . . 
i:::liil situations agro-écologiques (altitude variant entre 350 et 1100 m, précipitations moyennes entre 
‘.i:; 1200 et 1500 mm...) et socio-économiques (infrastructure plus développée dans le nord, accès 
::lY inégal à la terre). (fig. 1). 
:.:.j:. ..::. 
i:ii:l Depuis 1987, avec l’appui de plusieurs ONG françaises (CICDA, CIMADE et Freres des Hommes), 
:Y un projet de recherchedévelopppement (PRODESSA) y est mené par une équipe franco- 
;$$ nicaraguayenne en coordination avec diverses institutions locales et nationales (1). 
‘... 

j)jiii C’est en 1985 que nait l’idée de lancer un projet dans la région. Les importants changements de 
..I.jj politique agraire survenus à l’époque (distribution massive de terre, remise en cause des modèles 
7 d’organisations paysannes,...) permettent, en effet, que des expériences ualternativesn se mettent 

en place. 
.,. :. 
‘-. Le premier objectif donné au projet est d’accompagner les dynamiques paysannes liées aux 
::& récentes remises de terre au niveau d’une ou plusieurs communes. Celle de San Dionisio est 
jjj:::j: retenue. Plus de 300 familles paysannes y ont reçu des lopins de terre. Les coopératives qu’elles 

.: : y 
.? 

ont créées sont très actives (GERBOUIN, 1986). Un autre facteur y contribue : San Dionisio est un 
des agreniers à grainsm de la région et les responsables des institutions souhaitent appuyer son 

::li: développement. 

l Projet PRODESSA, San Dionisio (CICDA - CIMADE - Frères des hommes). 

1. L’organisation paysanne UNAG, le ministbre de I’agriculture MIDINRA, les facultés d’agronomie (ISCA) et de sciences de l’aliment (UNAN Lbon). 
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Fig. 2 -Les diffhents paysages agraires ou «zones 21 probl6matique» homogènes 
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Fig. 1 - Paysages agraires de San Dionisio 
(Source : diagnostic préliminaire GUYON, TOUZARD, 1986) 
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La réflexion, mise en place durant l’année 1987 avec les divers organismes régionaux et nationaux 
pour l’élaboration de la méthode de travail et des différents programmes d’actions, met en évidence 

.:.:: la nécessité de définir d’autres priorités. 

y.:::: 
Les objectifs retenus sont alors : 

:. l au niveau local : appuyer l’ensemble des dynamiques paysannes locales (il ne s’agit donc plus 
. . . . . ..- 
t-:. 

uniquement de celles animées par les bénéficiaires de la réforme agraire) qui peuvent contribuer 
à l’augmentation des revenus des petits paysans (diversification des activités agricoles, diminution 

.“.’ des pertes post-récoltes, et amélioration de la commercialisation). 
..: 

? 
l au niveau régional : élaborer des référentiels techniques et organisationnels applicables en milieu 
paysan pouvant être repris par les organismes de développement dans d’autres communes de la 

.A: .: région. Cet objectif est important car pratiquement rien n’avait été fait à ce sujet et les institutions 
::2. doivent bien souvent se contenter d’emprunter des solutions expérimentées ailleurs sans savoir si 

elles seront adaptées à la problématique locale. Le bassin versant de San Dionisio se prête bien 
i... à ce travail. On y trouve, en effet, une grande diversité de situations qu’on peut rencontrer dans la 

.. région de Matagalpa. 
: 

l au niveau national : participer à la formation de professionnels nicaraguayens par l’organisation 
5 de stages d’étudiants dans la zone ou sur des sujets de recherche d’intérêt pour le projet, la 
I:F.: participation à des séminaires de formation organisés par les facultés, etc... 
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Fig. 3 -Types d’action du projet 
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UNE DEMARCHE nASCENDANTEm ET ~POLITIQUE~~: 

La démarche adoptée dans le cadre du projet PRODESSA est le 
fruit d’une réflexion entre la UNAG, le MIDINRA, un coopérant 
CICDA et un autre CIMADE menee début 1987 suite à la realisa- 
tion du diagnostic preliminalre de la zone. Selon la typologie 
proposée par D. PILLOT (1987), elle se situe entre l’approche 
MascendanteBa et l’approche *politique>,. Dans cette petite région 
de 220 km2 aux situations tres diversifiées, elle se propose, pour 
reprendre ses termes, de wigorfser les sociétés paysannes, en 
recherchant avec elles (ou pour elles) les techniques, espèces et 
variétés, voire les formes d’organisation dont elles ont besoin pour 
maitriser leur production et leur reproductiom~ ainsi que de favo- 
riser une meilleure compréhension des systèmes de production et 
de fournir, dans la mesure du possible, des propositions techni- 
ques et organisatives adaptées aux besoins de la petite agricul- 
ture paysanne. 
L’adoption d’une méthode participative permettant de débou- 
cher rapidement sur des actions répondant aux demandes pay- 
sannes et d’un suivi régulier complétant en permanence le 
diagnostic préliminaire court correspondrait aussi à ce que D. 
PILLOT aooelle la Recherche-Action (1987). 
Les differentes étapes de la demarche n’ont pas un déroulement 
lineaire (GERBOUIN et REROLLE, 1988). Pour un thème donné, 
certains problèmes peuvent necessiter une étude complémen- 
taire alors que d’autres peuvent être, comme le signale M. SE- 
BILLOT-TE (1986) a... suffisamment précises, (c’est-à-dire tradui- 
sibles en questions auxquelles on peut répondre)...>> dans la 
mesure où la recherche ou d’autres expériences ont déjà fourni 
des solutions. 
- Le diagnostic Préliminaire réalise entre février et octobre 
1986 par deux étudiants de I’ESAT-CNEARC, a débouché sur une 
première zonification ainsi qu’une typologie dynamique des ex- 
ploitations. Ne s’agissant pas d’un~~déc&fcage de.hanneton%> 
(PILLOT. 1986) mais d’un diasrnostic rapide. il a surtout oermis 
a I’equipe et aux institutions dëdéveloppament de mieux connai- 
tre le systéme agraire de San Dionisio et de pouvoir ainsi mieux 
accompagner les demandes paysannes. La définition des thémes 
d’études et d’exp&imentation du projet a Qte progressive et n’a pu 
se faire que lors des Qtapes suivantes, c’est-à-dire grâce à une 
participation active des paysans lors des assemblées de program- 
mation, des reunions de réflexion sur les alternatives techniques 
et organisatives, du suivi des exploitations, ou des nombreuses 
discussions informelles dans les communautés. Au lieu d’appro- 
fondir le diagnostic, nous avons préféré respecter nos objectifs et 
faire confiance aux paysans. Ceci ne signifie pas que le diagnostic 
ait Bté inutile, il a simplement, pour nous, une autre fonction que 
celle que la plupart des projets de recherche-développement lui 
attribue. II ne sert pas a définir précisemment les actions après de 
longues recherches mais à savoir si les dynamiques que les 
paysans nous demandent d’appuyer permettront d’atteindre les 
objectifs que nous nous sommes fixes (exemple : choix des zones 
et des types de producteurs). Les réferentiels qui ont été produits 
grâce a cette &ude permettent par ailleurs d’avoir un dialogue plus 
riche et plus critique avec les paysans. 
- Les phases d’autodiagnostic et de définition des actions 
s’inspirent de celles propo&s par G. BELLONCLE (1985) et D. 
GENTIL (19841. Elles démarrent oar une réunion annuelle d’éva- 
luation et‘de programmation rassemblant les dirigeants des struc- 
tures organisatives existantes dans la zone ainsi que des produc- 
teurs enon organisésn. C’est a ce moment que sont analyses les 
résultats des études complémentaires et des expérfmentations 
realisc%s durant le dernier cycle agrfcole dans le but de formuler 
un nouveau programme qui s’attachera également à tenir compte 
de l’évolution de l’environnement socio-économique national. 
A la fin de la reunion, l’assemblée Blit des commissions atechni- 
quew de producteurs pour chaque theme de travail retenu dont 
la fonction est d’approfondir la reflexion avant de planifier défini- 
tivement les Etudes et les actions à entreprendre durant le pro- 
chain cycle agricole. C’est ainsi qu’en avril de cette annee, se sont 
réunies 6 commissions réfléchissant sur les thèmes suivants : riz 
(durée du cycle vegetatif, verse, d&orticage et polissage du 
grain), haricot (qualite des semences), maïs (opérations de de- 
spathage, d’égrenage et de mouture), maïs (diffusion de l’expé- 
rience petits silos a grains), et élevage laitier (diffusion de l’expé- 
rience d’introduction de taureaux et de vaches laitières rustiques). 

Cette étape terminée, les discussions se poursuivent au niveau 
des hameaux. Les leaders locaux invitent les producteurs intéres- 
sés par le thème d’action et commencent alors un processus d’or- 
ganisation progressive autour du problème technique à resoudre, 
qui peut durer de trois à six mois. Si le theme est abordé pour la 
première fois par l’équipe du projet, il s’ensuivra une expérimenta- 
tion prise en charge par le groupe constitue, dont les rr%ultats 
seront ensuite diffusés dans les autres communautés. 
Chaque année le diagnostic et l’autodiagnostic sont complétés 
par des études réalisées avec laide d’étudiants nicaraguayens et 
français sur des sujets d’intérêt pour les producteurs (caractérfsa- 
tion des petits producteurs de fruits et légumes et Btude de leur 
commercialisation en 1987; diagnostic agronomique et Qtude des 
pertes au champs du mais et du haricot, étude de la rationalité des 
petites plantations de café et de fruits et étude des différents 
systèmes fourragers en 1988). 
Les expérimentations ne sont possibles que si les problemes sont 
clairs et qu’ils ont des solutions à l’échelle de l’exploitation ou de 
San Dionisio. Bien souvent nous constatons que la recherche a 
produit peu de référentiels techniques et organisatifs ou que, s’ils 
existent, ils n’ont pas été publiés massivement. L’Équipe ne 
dispose pas de suffisamment de temps et de moyens pour cr8er 
des techniques nouvellesou en tester au hasardparmises au point 
successives ; elle essaie de constituer ce référentiel en réalisant 
un suivi d’exploitation (SEBILLOTTE, 1986) partant du principe 
au’on u... ne oart iamais de zéro>> (BELLONCLE. 1985) et aue des 
germes de solutions se trouvent d‘éjà chez les produ&&, ou en 
recherchant des solutions adoptées par d’autres projets dans des 
conditions voisines. 
-L’évaluation des actions, tant du point de vue de ses résultats 
techniques et Qconomiques que de la forme de gestion et d’orga- 
nisation, est assu& par un’ suivi permanent. Considérant que 
ace aui resiste est un autre rationnel>> (BASTIDE. 19711. elle 
permet alors de faire des reajustements‘en cours de rouie, de 
determiner si l’action peut être diffusee telle quelle ailleurs, si elle 
doit faire l’objet d’études complementaires avant d’être experi- 
mentée sous une forme modifiée dans d’autres hameaux, ou si 
elle doit être abandonnée. 
l Le suivi revêt différentes formes : suivi d’exploitations choisies 
parmi les types que désire appuyer le projet (certains producteurs 
acceptent aujourd’hui de noter les travaux qu’ils réalisent), enre- 
gistrement de données quantitatives par les associations créees 
par les producteurs, réunions périodiques ou d’évaluation, etc. 
Les données ainsi obtenues permettent par ailleurs d’améliorer la 
connaissance de l’équipe sur la realité agraire de San Dionisio. 
La diffusion des actions est une étape fondamentale puisque le 
projet se fixe comme objectifs le developpement d’une petite 
région et la production de référentiels pour les institutions natio- 
nales. Mais l’équipe, qui fonctionne surtout comme cellule de 
recherche-développement, n’en assure pas directement la reali- 
sation. Cette étape semble souvent absente dans les projets de 
développement soit parœ qu’on s’y interesse peu (SEBILLOTTE, 
1986) soit parce que beaucoup de projets semblent avoir quel- 
ques difficultés à sortir du diagnostic (PILLOT, 1986 et 1987). 
Dans notre cas, elle commence à être assurée par la UNAG au 
niveau local (1989) puis probablement régional (1990) ou par 
d’autres ONG dans d’autres oetftes réaions (1989). Le rôle de 
I’équipe est alors d’intéresser ies organ’imes de d&eloppement 
aux travaux réalises, de les informer sur les résultats obtenus 
dans telle ou telle condition et de les aiderdans l’etape de diffusion 
en formant les vulgarisateurs tant sur les techniques que sur 
l’animation possible. Lorsque les institutions n’assument pas 
cette tâche par manque de personnel ou par manque d’intérêt, 
l’équipe se réunit avec les paysans de la zone intéresses par le 
theme pour envisager des alternatives. Dans ce cas, il s’agit en 
fait de voir si les producteurs, grâce à des Qchanges entre eux 
(visite des premières expériences, participation des dirigeants 
des premiers groupes constitues à l’animation des reunions des 
nouveaux groupes, etc.), peuvent assumer la plupart des activités 
de cette étape. 
Les activites entreprises dans le cadre du projet PRODESSA sont 
très diverses (fig. 2). Selon le niveau de connaissance des 
contraintes identifiées et des alternatives techniques et d’organi- 
sation possibles, l’équipe a entrepris avec les producteurs une 
étude, une expérimentation, ou commence l’etape de diffusion. 
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$$$ Cette étude se propose de presenterplus particulierement quatre themes afin de montrer l’utilisation 
@ concriXe,de fa démarche et la participation des producteurs à la réalisation du projet, ainsi que les 
$2 résuftats obtenus après deux ans de travail de terrain. 

S- DES SILOS 

1 w Etude de Wlaboraticn des cemposantes du rendement chez deux vari&& de maïs 

a) Des haufs niveaux de rendermn t 

. . . . . . . . . . . :.j: : ..A.: :jj~:;:jjjj::jijj::.:.:j.~:.:::::.,:.~:::::::.::::::::: ~~$i;2: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ha culture du mals est la principale activité agricole de San Dionisio. Le diagnostic ne permettant 

:.::‘::.::::::::.:::::.:.:;::.::.~:$$ ii y+:.:./ y. ..:.:,:,:,:,:,~,~.~~ :: i:i:i:i:i:I!:~~~e:~e~~~~ 0.m ::$:~:~;<: pas de décider d’une action, une reflexion a été entreprise avec les paysans et a montré que certains 
iii::;$$.;$:: ::.:;+:,::::.:.:.:..:.y.:.::.: . . . . . . . . . . r:.:.:.:.: . . . . . . 
~~.~~.~~~~~:~~.~~ hauts rendements (30 a 35 qtxlha ) s’expliqueraient par l’adoption des principaux thèmes 

.. techniques de la vulgarisation agricole, même par les petits producteurs ; mais les principaux 
facteurs Eimitant du rendement ne seraient pas nettement identifiés. 

Les informations ainsi obtenues étaient alors suffisantes pour savoir que des gains de rendement 
significatifs seraient difficiles à obtenir. 

L’équipe a décidé d’entreprendre un diagnostic agronomique de façon à connaître les explications 
de ces performances et à commencer ainsi à constituer un référentiel technique sur la culture du 
maïs à San Dionisio. 

b) Nos hypofhéses de ddpart 

._........A . ..-...:‘.:.:.~::.:.:.:.:.:...‘.‘<’.. . . . . . . . . . . . :.:.:::,:,:,:,: Après les discussions et observations faites chez certains paysans, les différences de rendements 

.i.::::::::.:‘:.:: . . . . . . . ..I.. .._i . . . . . . ..~.........:...:,~:.: :,:,. :,:,:,:. ~ :::,:,: i’i’~~~~~~“4~~~~~~~!~~g~~~~~ 
“~~~~~~~~i~~~~~~ 

entre les producteurs s’expliqueraient : 
““.-‘-‘.‘.:.:.:...: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :.j:.,: :.:.:.:.:.:.: . . . . . . . . . . . ...<. .,.............<.,., _, ,:.;:+: :j:::,:: :::: :y 

* par une difference de précipitations entre le nord-est et le sud-est de San Dionisio (selon fa carte 
des isohyètes, if pleuvrait 200 à 300 mm de plus dans le nord-est), 

0 par une plus grande fertilité des sofs des bas-fonds que des sols des pentes, 

e par les dates de semis (audeiàde 10 jours après les premières pluies de la saison, les sols seraient 
trop engorgés en eau), 

* par les techniques de preparation du sol et de semis (le semis à I’araire permettrait de semer plus 
dense et de favoriser le développement de la plante), 

Q par les variétés adoptées (Ees variétés améliorées récemment introduites dans la zone seraient 
plus productives que certaines variétés locales mais Ees grains auraient tendance à être plus 
sensibles au pourrissement après la maturité et à être beaucoup plus attaquées par les charançons 
au champ et lors du stockage). 

~~~~~~~~~liir:~~~~~~~ 
i:~:i:X:::Xsppm~~~~,i~~~ 

La hiérarchisation des facteurs limitant le rendement n’ayant pas été possible, l’équipe a opté pour 

~~~~~~~~~~~~~~~ la realisation d’une étude de l’élaboration des différentes composantes du rendement et des 
r;:: :,:j:::..>: ..,.. ; facteurs et conditions du milieu y contribuant. 

&a variabilité du milieu est très importante à.§an Dionisio. Un choix au hasard des parcelles de suivi 
aurait alors rendu difficile l’analyse des résultats (risque d’avoir des parcelies se distinguant par de 
nombreux de facteurs). C’est pourquoi nous avons choisi une solution intermédiaire entre E’expé- 
rimentation en conditions réelles et l’enquête agronomique (JOUVE, 1985). Ce choix était rendu 
possible par notre connaissance minimum des problèmes. 
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Pour chaque situation culturale, la varfété améliorée NB - 6 a été comparée à la variété locale Rocamex pour sa sensibilité aux attaques 
après la maturation physiologique. Les producteurs sélectionnés pour la réalisation de l’étude ont reçu les semences de ces deux 
variétés. 

Nous avons pu suivre 17 situations culturales sélectionnées en fonction de critères physiques (pfuviométrie et fertilite des sols) et 
techniques (préparation du sol et date de semis). 

Les éléments du diagnostic agronomique ont été les suivants : suivi de l’évolution du peuplement végétal et des facteurs et conditions 
du milieu (fertilité initiale et apports d’engrais, attaques d’insectes et maladies, précipitations,...), observations et enquêtes sur les 
techniques culturales (dates, outils et intrants utilisés, temps nécessaire,...) et détermination de la valeur des différentes composantes 
du rendement. 

Ce travail a été complété par une étude du système de production et de reproduction de chaque exploitation, les interprétations des 
travaux réalisés sur les parcelles ne pouvant se faire sans une connaissance du fonctionnement de l’exploitation (trésorerie et main 
d’oeuvre) et de son environnement socioéconomique. 

,.. . . . . . ..:.y.:: .i’ .:.: . ...:::. . . . . ~ .:.: .:...: 
Ziinfir.me 1 fiyptithese Les résultats obtenus confirment nos hypothèses de départ : les rendements sont élevés et les 
.\.. :. SN~;ii:~~~~~~jrii;t::~~~~:~~:~~:~~ perspectives d’amélioration sont réduites. 

Une amélioration significative du rendement serait probablement possible en augmentant ladensité 
de semis. Ceci n’est toutefois envisageable que chez la minorité des producteurs semant avec une 
araire. 

L’autre préoccupation de l’équipe cette année sera le maintien des niveaux actuels de rendement. 
Les petits producteurs ont en effet l’intention de diminuer l’usage des intrants et notamment des 
engrais dont les prix ont doublé depuis 1988, ce qui risque de se traduire par une baisse de 
rendement. Des essais seront entrepris sur le fractionnement de la fertilisation dans le but d’utiliser 
au mieux les engrais. 

2. Silos à grains contre souris 

a) Les perles en maïs au champ et lors du stockage 

Le problème des pertes en mais au champ et lors du stockage avait déjà été identifié lors d’une 
enquête sur les coopératives de production réalisée dans la zone en 1985 (GERBOUIN, 1986). Les 
petits producteurs limitaient les surfaces en variétés améliorées entre autres pour cette raison. 

une@tia.#fiiürgenfe 
En 1986, à la demande des producteurs, la UNAG va reprendre ce thème de travail. Les paysans 

;.:i:;iaeT ., ..‘. ‘... ..: .:. ..:..:.: 
:.p~~ducteur?::‘~j 

ne disposent pas de moyens de stockage efficace pour lutter contre les rongeurs et les charançons 
et réclament 2000 barils en fer pour conserver leur mais (au moins un baril par famille). Les barils 
étant rares sur le marché, la UNAG propose des silos en fer que fabriquerait une entreprise de la 
capitale. Mais ces silos sont trop chers et très lourds, ce qui rend leur transport difficile. Le projet 
en reste là. 

En 1987, suite à une attaque virale qui a décimé les variétés locales de mais, les producteurs 
adoptent massivement les variétés améliorées (les surfaces ainsi semées passent de 20 % à 80 % 
des surfaces totales semées en maïs). Lors du suivi d’exploitation qui se met en place cette même 
année, les producteurs font déjà part de leur inquiétude sur l’augmentation des pertes que cela 
pourrait occasionner. 

b) Un autodiagnostic riche d’enseignement 

:#WHiCclte retard& La récolte du maïs, mûre fin septembre, est retardée parfois jusqu’en février pour permettre la 
.:y:: y::,:‘: :.:; ::..i..:::..:: . . . . . . .: ::. seconde culture du haricot en dérobé sous le maïs. Le séchage sur pied est le seul possible malgré 

les nombreuses pertes qu’il occasionne. 

:): ::ygQip~ fJrec5s .j 
La récolte manuelle est très longue, les moyens de stockage dont dispose le paysan sont 
insuffisants et pour limiter les pertes, le petit paysan préfère vendre la part de sa production destinée 
au marché dès la récolte terminée, même si les prix des grains sont bas. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Il est rapidement apparu, lors du processus d’animation, que fe stockage, dernier maillon de fa 
~:srj~~fi~~~~~~~~~~~~~ 
i:::i:::::::.::::.:::: . . . . . . . . . . . . . . ,._ _.......,.,.,.... chaîne, est prioritaire cour les paysans ; en témoignait, entre autres, leurtrès forte mobilisation pour 

l’achat de 2000 silos en 6987. La déception qui avait suivi khec de ce projet provoqua d’ailleurs 
une cetiaine méfiance, quand, en mai i988, [‘équipe proposa una action &&r&e surie stockage : 
«I’UNAG r16us avait promis Bes S~E~S, on avait même payé une avance et les siios ne sont pas venus, 
alors...tp. 

Dans le cadre d’une des coopératives du hameau de SusuBi ont eu 
heu les premières discussions: EP s’agit de passer en revue les 
solutiomâ possibles au proobième du sFo&age, de sélecFionner la 
plus susceptibie de réussir. Le cadre initial esF Frès vite débordé et 
ce sont finalement phs de 100 producteurs, affiliés ou non à une 
coopérative, qui prennent, in assemblée, ladécision de mener leur 
projet. 

Les seuls moyens de stockage fademenl accessibies aux petits 
producteurs de la zone sont des sacs de plastique ou de toile ; 
fragiles, il faut les renouveller tous les ans et, d’autre part, ~ES rCem- 
pêchent pas les divers prédatews d’attaquer je grain. Les bariis 
métalliques sont rares et chers ; quant à Ia solution envisagée par 
IVNAG en 1967, les paysans la rejettent, trouvant les sibs propo- 
sés par I’enFreprise de Managua trap lourds et encombranls, donc 
difficilement transportAes et ne pouvant tenir Èa B’intérieur de Eew 
maison. 

B’équipe pense alors à un paysan de Sanda& hameau voisin, qui 
possède deux petits silos qui posaient peest-htre convenir, et 
propose d’aller lui rendre visite. Une commission de cinq produc- 
Feurs de SusuEi s”y pend : œs sibs, en Ble galvanisée assembke 
et soudée, paraissent pratiques (fabEe encombrement, faible 
poids) ; heur capacké (CI,9 ‘t) cowvienF et ik sembEenF résktants 
toujours en bon $Fat après plus de quinze ans as”ertilisatian. La 
commiss~onapprendaussiqen’&lsontétéfabrtq~ésdansEep7ev~llec8u 
nord du pays, grâce à un programme de fa FAO. 

Au cours de Pa r&nian suivante à SwwEi, Ba commissiow rend 
compîe de sa visite ; le doute s’inst&e : quel artisan de Matagaipa 
accepteraitde faire Pes silos pourSusuQi, etàque! prix ? C’estaEors 
qu”est discut6e la possibilit6 de fabtimtion hale ; un paysan de 
Vassistance qui se souvient avoir Bté dans sa Jeunesse apprenti 
chez un ferblantier, se propose doessayer de fabriquer des SOEQS 
semblables. Un Bocal aménageab!e en arelier est rapidement 
Frouvé dans !a ammünauk5. 

La discussion continue sur k? prix des dos, et le fonctionnement 
de I’atelier ; MI dirigeanl de coop&ative suggèr@ alors da cr6er LE~ 
-œmité silos- cBwp~s@ de représenknts de coopératives et de 
producteurs EndividueBs dount Ba charge serait de gérer Ye projet : 
travail, salaire et nourriture des paysans-artisans, disMbution et 
paiement des silos, réception du matérie&. Les mada8ités de paée- 
ment décidées alors sont suffisamment souples pour permettre au 

paysan de payer son silo de façon antfcipéeou retardée, suivant les 
8iquidités dont El dispose. 

&a fabrication de silos démarre un mois plus tard ; comme le 
remarque Don Ramon, des silos, il n’y a pas besoin de les 
expérimenter... il faut commencer tout de Suite!~~. Le contrat de 
coopération signé entre Pe 4omit6 si!os~~ et le projet PRQDESSA 
fixe les termes de r~otre appui (acheminement du matériel, subven- 
tion du prix du silo, assistawe technique) et les responsabilités du 
GOmité. 

La mise em place de l”acFion à Susuli a Bté rapide ; huit mois aprhs 
son démarrage, plus de t5U 40s y ont été fabriqués. L’atelier de 
fabrication est vite devenu un pôle d’attraction de Ea zone, œ qui 
a contribué à l’information des communautés voisines ; de ce fait, 
d’auares demandes n’ont pas tard6 & afTiuer, et ii a failu envisager 
me première diffusion d&s Ba fin 1988. 
Ainsi, àSamu!alé, Ia fabrication de silos a pu commencer en fchrier 
6969, Ba première réunion d’animation ayant eu1 lieu fin novembre 
précédent. Les échanges directs entre con-münautés jouent m 
rôle extrêmement important dans ta diffusion de E’action. 
La vide de D”ateléer de %SU~ permet aux intéressés d’évalorer la 
faisabi!iF& technique de [‘action dans leur propre communaut6 ; !ss 
discussions directes avec &es membres du comité silos de Susuii, 
quant & I’organisation de l’action, leur donnent les références qu”iEs 
poumnt ensuite reprendre dans Ees réunions de leur commtmau- 
Fé ; les membres de la commission de visite jouent par la suite un 
6le très actif : ~EUS que des thmoins, ce sont en fait [es meneurs de 
l’action dans leur communaut& Enfin, les comités peuvent se 
prêtes appui : ainsi, I’atelier sitas de Susuli a-t-ii envoyé un de ses 
apprentis à SamulaYi pour aider B la mise en mar&e du nouvel 
atelier. 
Après SamuEaBt, oti sont déjà fabriqués 100 silos, ce sont quatre 
autres hameaux qui commencent à s’organiser. D”ici septembre 
1969, le tiers environ de la demande totale de silos (700) de lazone 
devrait ainsi pouvoir 6tre scytisfaait, à peine pbs d’un an apués le 
démarrage. 
Cette synergie des cammunauFés et cet effet mulliplicateur gui 
permettent de diffuser aussi rapidement ies silos dans Ea zone. 
Qéjà, des demandes de viiiages voisins voient le jour. C’est par 
WNAG, depuis !owgtemps sernsibilisée au probEme de stockage, 
que devrait se franchisœtte étape de diff usion massive ; eFdans un 
premier temps, le promoteur local de San DBQI~~EQ participera à 
l’animation et au suivi des actions sibs sur !a zone (2000 silos à 
E’horizon 1991). 

D’après P’hypothèse de départ, issue principalement de f’autodiagnostic, les pertes varient en 
fonction de certains facteurs physiques (pluies, humidité du grain), biologiques (protection des épis) 
et avec certaines pratiques des producteurs («doblan(2) de E%pi, cutture du haricot en dérobé, 
techniques et date de récolte...). kf adoncété fixé d’étudier f’évaluation quantitative et qualitative des 
pertes au champ et leur évolution en fonction du temps ainsi que l’influence des pratiques des 
producteurs sur les pertes. 

2. Dobla : pliage de la tige au niveau de Ia hase de Epi qui, une fois retourné est lais& sur pied jusquct la récolte. 
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Ceci nous a conduit à effectuer une étude en conditions réelles des pertes et, en même temps, une 
. . . . . . ;:i:.i;,!‘~~~::~~~~~~~.~:,~. enquête sur l’itinéraire technique des producteurs après la maturité physiologique du mais et sur 

.~~i~~s;~~~~~~~~~~~ leur système de production. Par un choix adéquat des paysans et des parcelles, il a été possible 
IiB;~~~~~~~t~~~~~~~: de acréern les situations que nous cherchions à étudier: une zone plutôt sèche (1200mmlan) et une 
~~~~~.~~~~e~é~i::iili::i:‘ji: autre plus humide (15OOmm/an) ; culture ou non de haricot en dérobé ; pratique ou non de la 

y. -doblau ; préstockage ou non des épis en cribs. Pour chacune des 17 situations ainsi créées, les 
comportements des deux variétés (NB6 et Rocamex) ont eté testés. 
Les résultats obtenus confirment dans l’ensemble nos hypothèses : les pertes au champ sont 
importantes à la récolte ; elles diffèrent selon la variété (33% en NB6 et 21% en Rocamex), le NB6 
étant surtout beaucoup plus sensible aux insectes (11% de pertes contre a peine 3% pour la variété 
locale), elles augmentent avec le temps : aux pertes dûes à un excès d’humidité (pourriiure, 
moisissure, germination...), succèdent les attaques d’insectes. En conséquence, plus la récolte est 
effectuée tard, plus les pertes au champ sont élevées (fig. 4). 

Fig. 4 - Comportement de deux variétés de maïs au champ séchage et pertes en grains. 
Baisse du rendement du maïs. 

matucité 30 60 90 120 Jours après maturité 

59 f + + + + + + rendement maximum NB6 +++++C+C 

"._~_ 
mturit6 30 60 90 K?O 

maturité 

illl,iii~~~~~~~‘iir;liie: .p< ;. 
La ndoblan s’est avérée très peu efficace pour la protection des épis contre la pluie et les ravageurs ; 

. . . . ..--..i.::le’ff~~~~~,..::::~ ‘.j::: 
demandant beaucoup de travail, elle n’apporterait aucune amélioration au système. II est mis en 

.,...: évidence que la culture du haricot en dérobé sous le mais retarde considérablement sa récolte (à 
208 j. contre 158 j. sans culture dérobée), et que les pertes sont alors plus importantes (28% au lieu 
de 16%) ; ce retard permet en effet l’explosion de l’attaque par insectes (charançons et capucins 
principalement). Les étapes de la récolte sont lentes et manuelles. La longueur des opérations, la 
priorité accordée à la récolte du haricot (meilleur prix), et dans le cas de la culture en dérobe, la 
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difficulté de récolter le mais sans abimer le haricot sont les facteurs qui expliquent le retard de fa 
~~~:,rl~~~~~~~~rtl~~~~~~~ récolte. 
~~~~~ii~~~~~~~~~~~~~ 
,.,.,...,.: .,.,.,.,.,.,.,.,.....,...: .,.,. :.: ..:... .A..... :., ..::z:z:ii::::: :‘:‘:‘:‘:::i:~:“::~:‘::~~~~~~~~:~~~~~~~~~:~ ..:.:.:.: y.,.: :.:.:.2. fl faut donc chercher à accéferer fa récolte (mécanisation du despathage et de f’égrenage) de façron 

à caler ces operations le pius tôt possible dans le calendrier de travail sur l’expfoitation, avec, si 
necessaire, un stockage intermédiaire des épis en crib. 

II - LE PETIT ELEVAGE LAITIER 

Le diagnostic préliminaire avait mis en évidence certains problèmes concernant l’élevage en milieu 
paysan tels que : 
0 Ba réductbn de fa surface dfsponibte par famiNe paysarme due à f’augmentation démographique 
[ceffe-ci passe de30 haà moins de 6 ha entre 1920 et 1980) etsurtoutde l’appropriation différenciée 
resuftant de la privatisation desterres dès lafin du XIXsiècle. A l’heure actuelle, plus desdeuxtiers 
des familles n’ont pas suffisamment de terres pour nourrir un anfmaf ; 

0 6a disparition progressive des races laitières focafes provoquée par fa diffusion massive des races 
azébosrP dans Ees grandes exploitations pour fa production de viande à partir des années 60. Les 
coïts d’entretien d’animaux peu pmductifs (300 à 600 litres par lactation) sont alors devenus 
prohibitifs (El faut une production annuelle de 1000 Pitres de lait pour atteindre une marge nette par 
unite de surface équivalente 5. celfe du haricot) ; 

0 E’inexistence de crédits à long Eeam pour I’acquisition d’animaux par les petits paysans rend tres 
difficife 6'achat d’une vache ; une forte inffation ne permettant pas une capitalisation progressive. 
Pour donner un ordre de grandeur, une vache de race laitière équivalait à II qtx de haricots ou à 
25 qfx de mat3 en 1988. 

L’autodiagnostic a permis de confirmer l’intérêt de nombreux producteurs pour l’acquisition d’une 
vache : wwus recherchons uffe vache pour le lait des enfants qui soit rkàistante à Ea sécheresse et 
à la chaBwr~, wici, ceux qui ont ae&s à Eaterre se préoccupent de lavéande afors que le petit paysan 
recherche ks &a%*... &B a égaLement permis à &‘équipe du projet d’écarker à priori d’autres solutions 
telles que 1’6levage caprin (incompatible avec une zone oèi I’agricul?ure est impartante) et de 
mesurer jusqu’à que! point tes producteurs savaient déjà comment alimenter des animaux (foin, uti- 
lisation des sous produits du mais, des bananes, etc...). Ainsi, en faisant référence à d’autres 
régions (Ma~ya), les paysans argumentaient qu’avec 2 ou 3 ha une famille pouvait facilement 
entretenir une ou deux vaches laitières au piquet nen les soignant comme des poules de basse 
cmir~~. 

Deux activités cm& alors bté retenues : une étude complémentaire sur les différentes pratiques 
alimentaires existantes dans la zone afin d’identifier [es phases critiques suivant le type de paysan 
et rechercher des ~~E~tions possibles, et fa mise en place d’une opération pilote dans deux com- 
munautés de la zone : %f Chife et El Zapote, afin d’élaborer un référentiel technique et l’organisation 
de l’élevage en petites exploitations. 

Des la fin f966,ILB vaches en gestation et un taureau de race Reyna sont introduits dans chaque 
communaute. 

&‘introduction d’une vache dans une exploitation de moins de 5 hectares constitue le type même 
d’une innovation 4rradiantes (GENTIL,1966). Alors que l’équipe du projet n’avait prévu aucune 
mesuns d’accompagnementS les transformations des systèmes de production sont nombreuses et 
temoignent de fa capacité d’innwation des paysans : mise en prairie de parcelles peu propices à 
fa CLdtWe, Semis de Sorgho récdté sous fOrme de foin en fin de SaiSQn des pkJie.§, intégration de fa 
main d’oeuvre familiale pour récolter de l’herbe... Les avantages de f’opération sont tels que les 
paysans n’hésitent pas à modifier en profondeur leur système de production. 

%‘intensification en travail n’est pas toutefois systématique ; les paysans, s’ils en ont E’opportunité, 
n’hésitent pas à recourir à la location de prairies pour suppléer au manque d’alimentation dans feur 
expfoitation. Ce phénomène s’explique par I’important cortt d’opportunité de Ea main-d’œuvre et la 
possibilité de fouer des prairies, surtout durant la période des pluies. 
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LES DIFFERENTES ETAPES DU MONTAGE DE L’OPERATION 

Un important processus d’animation avec deux groupes d’une les poignets durant la traite>>). L’intérêt des paysans pour ce 
vingtaine de personnes par communauté a été mis en place au système est évident : remboursée en fonction du produit obtenu, 
moment du démarrage de l’opération. Celuici s’est étalé sur 5 à I’innovation permet alors d’entamer un processus d’accumulation 
6 mois sous forme de réunions, visites, etc... tous les quinze jours jusqu’alors inaccessible avec un risque minimum. 
en moyenne. Quatre grands thèmes ont été abordés dans ce pro- 
cessus: l Le choix des races : 

Le choix des races était plus difficile pour les paysans. Leur seule 
* Les alternatives techniques pour l’entretien des animaux : référenœétantœlledelazoneofi larusticitévade pairaveclaspé- 
La discussion commencée dans le cadre des coopératives cialisation viande (races zébus opposées aux races Brune Suisse 
regroupant petits et moyens producteurs a porté d’abord sur les ou Holstein, délicates selon eux). Deux propositions sont alors con- 
différentes solutions existantes pour alimenter les animaux sur frontées : celle des paysans qui suggèrent un croisement entre œs 
l’exploitation ou dans le réseau familial (inventaire des disponibili- races, seul garant d’une bonne adaptation aux conditions difficiles 
tés fourragéres existantes ou potentielles). l-luit personnes aban- de la zone et celle du projet qui préfère une race laitière rustique de 
donnèrent la discussion, les autres possédant entre 1 et 20 ha, la côte pacifique (race Reyna). C’est à la suite de plusieurs visites 
constituèrentdeuxassociationsde aproducteursdelaib*. Lasigna- de commissions de producteurs permettant de comparer les alter- 
ture d’un contrat de coopération entre le projet et chaque associa- natives dans différents milieux qu’est retenue la Reyna pour sa 
tion a permis de définir les engagements de chacun. rusticité, la conformation des animaux et sa production laitière 

(1000 à 2000 litres par lactation). 
* Le système de crédit : 
Les modalités d’un crédit à long terme dans le contexte d’inflation l La structuration du groupement : 
existant auraient été extrèmement difficiles à définir. L’équipe pro- Les producteurs étant conscients du risque de pouvoir perdre la 
pose un remboursement en nature sur les deux premières por- race laitière, la question de la reproduction a été abordée dès les 
tées. Chaque paysan devra remettre le veau 5 un an (fin de premières réunions. Aucun ne pouvant assumer seul l’entretien 
lactation) & l’association, laquelle se charge de sélectionner ave6 d’un taureau, un investissement collectif a été décidé, chaque uso- 
l’équipe du projet des nouveaux bénéficiaires au niveau de la ciétaire= en assumant la charge à tour de rôle selon ses disponibi- 
communauté. «L’objectif est de multiplier la race dans la wmmu- lités fourragères. Ainsi le taureau reste sur les prairies des paysans 
nauté, en remettant les portées à d’autres>>, soulignent les pay- en possédant (deux ou trois par communauté) durant le cycle de 
sans del Zapote. L’association évalue alors la valeur du veau et le culture, et ettourne>> aprés les récoltes sur les chaumes du reste des 
projet s’engage à rembourser un tiers de cette valeur afin de membres pendant la saison sèche. 
motiver le paysan à remettre un animal en bon état (Gfpour retenir 

Afin d’évaluer plus systématiquement ces transformations et de répondre aux nouvelles demandes 
d’appui, un système de suivi a été élaboré. 

.:j: igiiii&&i&h$G6cr C’est à propos de la conduite des animaux et du suivi vétérinaire que la demande est la plus forte, 
~~~~.~~ssl.~“foïmateü~ les bénéficiaires ont en effet peu d‘expérience d’élevage. aAvec les techniciens nous apprenons à 

.:..:::. ..:.:.: . . soigner les animaux, à les vacciner... C’est comme si la vache était une école. On n’en finit jamais 
d’apprendre...*. Ce suivi technique est assuré par une équipe de zootechniciens de l’université 
(ISCA) intéressée par les possibilités de développement de la race Reyna. Par ailleurs les 
associations viennent de constituer une pharmacie vétérinaire de base afin de disposer des 
médicaments sur place en cas de besoin. 

et la di,ffu&on::~&gf&‘i Cette première expérience suscite de nombreuses espérances de la part des communautés 
~~~i-::/::‘~~~~~ï~~io~s’ 
:,;: ‘i<;: ::Pf.~~~mWiië~--. .: 

voisines. Durant le séminaire d’évaluation et programmation de 1989,4 communautés ont exprimé 
leur intérêt pour reproduire l’opération à la suite des premières réunions d’échange avec les asso- 
ciations déjà constituées, plus de 250 producteurs de Samulali et de Piedra Colorada ont formulé 
leur demande. Le processus d’animation initial, si long dans le cas des deux premières communau- 
tés, demande cette fois une participation moindre de la part de l’équipe du projet. Les communautés 
intéressées s’adressent directement aux associations déjà constituées, visitent les animaux reçus 
et s’informent sur les principaux problèmes rencontrés. Toutefois des problèmes logistiques restent 
à résoudre avant de songer à une diffusion massive (peu d’animaux de race Reyna disponibles, 
sélection et suivi technique). 

III -VERGERS ET CULTURES MARAICHERES 

Le diagnostic préliminaire a mis en évidence l’existence d’une production fruitière et maraîchère, 
essentiellement chez les planteurs minifundistes et les paysans cafeÏculteurs localisés dans le nord 
de la zone (El Chile, Samulali). 
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Le verger w uso!ar~ situ pr8s des habitations est en généra[ compo& de différentes strates de 
végéFation dcmt l’aménagement permet une occupation optimale de l’espace et de Ea lumihre. Celui- 
ci s’est sw?ouF déveioppé dans Ees zones propices à la culture du café, Z2 une époque oèa les prix 
étaient très SavorabEes (1 WMClg. Les petits paysans ont alors réalisé des investissements & long 
terme sur une partie de leur exploitation : semis du café sous couver3 de bananiers, d’arbres fruitiers 
ou de bois de coapstrudion. A keure actuelle, B’investissement en travail dans ces parcelles est 
minimum en raison de la chute du prix du café. 

Le développement du marakhage est plus récent. Lié à 
b’amélioeation de Ba route reliant San Dionisio â Matagal- 
pa dans les armées 60 iE se pratique surtout dans les bas 
hmds et les zones iarigables afin de décaler au maximum 
Ees cycles productifs de Ba période des pluies durant 
laquelle s’effondrent les couw. Les cultures de tomates, 
oignons, poivrons, carottes, &OU~, ail, etc... demandent 
un investissement impotiant en travail et en intrants par 
unité de surface. @‘@st pourquoi elles sont souvent rba- 
lisées ert ~~société~~ entre les paysans afin de réunir Ee 
capital nécessaire tout ew limitant hes risques. 
Ces deux types de cultures permettent me diversifica- 
tien importante des systèmes de production paysans. 
Elles favorisent en pahculier Ea répartition du travail tout 
au long du cycle en fournissant un emploi important 
durant la période sèche (récolte du café QU marakkage, 
Fig. 5). Elles permettent aussi d’étaler tes revenus grâce 
à Ea vente des productions en fin de saison s&he, au 
mhament 00 &e producteur doit acheter ses intrants pur le 
cycle agricole suivant. 

i-e diagnostic hiFia! évoquait déjà Les probknes de cammercia- de 8 rèunions étalées sur 8 mois, les problèmes se précisen& ek dif- 
Pisation de œs diff&entes productions. La hitation en moyens de férentes solutions sont examinées: amékoration du transport, re- 
transpoti, rewdant difficile Ba commercialisation direcFe par Ees groupement pour la comnterciak.ation et diversification des cukur- 
producteurs, et les bas prix offerts par les négociants venatzt b-es. 81 apparainit alors que Ia commerciaiisation de produits frais est 
acheter les récokes sua pied étaaiewt ainsi mentionnés. si risquée qu’aucun paysan ne consent rin faire un inves8ssement 

important pour I’am6liorer. Quant au thème de la diwersification des 
Début 87, me animation menée & !hmEaEi et la réakation d”une cultures, il sera repris en 1988 et devrait déboucher sur des essais 
étude par deux stagiaires de I’EMSAM nous énkn-nent sur la place Sadaptation de nouvelles espèces phus renFabies (cacao, poivre 
des fruits et Bégumes dans Ees syslémes de prodrectiow, sur Pes r& grain, canaselle au niveau des vergers). 
seaux de commercialisath existants depemis Ba m-te, et les pos- 
sibilités de marché pour des produits transformés 5 patir des C’est Equipe du projet qui suggère une alternative: la transforma- 
fr$s et Iégumes. tion Eocale. Aucuw des producteurs n’y avaiî pens6 : le modèle de 

référenrœ au Nicaragua est Rsadustrie alimenlaire 4ourdepp. Cette 
L’étude confirme I?mportance de la production de fruits et Bé- suggestion se concrétise par la visite d’un atelier rural de transfor- 
gemmes ckez un pPus grand nombre de paysans qu’Pnitia8ement mation d’ananas, au sud de Managua. Les huit délégués de 
estimé. Elle met en évidence Pexistewce d’un marché impotiant SarrwlaBi, reviennent e6dmdsiastes et prennent en charge I’anima- 
sur Matagaipa pour les différents pîoduiFs transformés. Par tien de la dernière réunion. Lors de celle-ci, un groupe d’une 
ailleurs, elle spécifie les problèmes de commercialisation selon trentaine de paysans décide de former une association en marge 
les variétés (pics de production, aptitude au transport, rapidité de de ia CCS afin de réaliser [@tir projet : un atelier de transformation 
Ia maturation...). polyvalent (vinaigre d’orange, sauce tomate, confitures de man- 

gue, de goyave I jus de fruits de la passion, fruits confits, etc...) 
ASamuEali, i’animation menéeavecle promoteeuriocd de Ia UNWG utilisant des technologies simples et donnant du travail presque 
se fait au Spart dans Ee cadre de la 66.3 ; la participation s’éPargit toute l’année à des femmes sous-employh. Les produits seront 
peu à peu à l’ensemble de la commrrnaut6, olc un très grand vendus à travers un rhseau existant dans Ga zone ainsi qu’à 
nombre de paysans se sentent concernés par œ théme. AÜ cours Matagalpa. 



Un atelier artisanal de transformation a donc démarré. Sa construction a demandé beaucoup de 
travail, elle a par ailleurs été retardée par des difficultés d’approvisionnement en matériaux, par les 

.::i::un:‘~~~,a~~~~~~~~~ 4 ::.~ lenteurs administratives et certaines mesures économiques. La banque de développement leur 
ii:i:~sii:i~:j:iiiiac~~~~~~~~:~~:,~:,: avait par exemple octroyé un prêt pour la construction ; de brutales mesures nationales relatives au 

crédit (pour la première fois en huit ans : réévaluation du capital et augmentation des intérêts sans 
en aviser les producteurs) leur ont fait perdre confiance. A la suite leur demande, le projet a permis 
de rembourser l’emprunt en leur octroyant un crédit aux conditions adaptées (remboursement en 
produit ou en équivalent monétaire une fois la production de l’atelier stabilisée, permettant ainsi un 
investissement avec un minimum de risques). Certains membres se sont lassés et ont abandonné 
le groupe. Aujourd’hui, celui-ci est constitué de 20 personnes. 

::; i;;;;;;>:.::: . . . . . //. . . . 2. :. .‘)..“” 
:..,‘:.~P.Pul~aiproi@t--est :: 

L’investissement réalisé par l’association (4 500 dollars dont 4 000 empruntés ; environ 1200 jours 

:;;;~:..;;$ $@& ineni:9:.;::::~ de travail) est énorme pour des petits producteurs (types 2 et 4) ; l’assurance de l’appui du projet 
.::: se devait d’être formalisée, et a fait l’objet d’un contrat de coopération. Le projet s’est engage à 

donner un appui technique (collaboration à l’élaboration du plan de l’atelier, formation aen situationm 
sur les techniques de transformation...) et sur l’organisation des producteurs (gestion démocratique 
de la coopérative), ainsi que matériel (location-vente de quelques machines, prêts...). L’association 
s’est compromise à accueillir les techniciens et à enregistrer des données pour faciliter le suivi- 
évaluation de l’expérience. 

L’action entreprise reçoit également un appui indirect de l’école des sciences de l’aliment (UNAN 
;i.:i’ &r,($w j&jdf&fits. . . . . . . . Léon), dont plusieurs étudiants de dernière année (7 en 1988) reprennent comme sujets de 
:~~~~~~~~~di~~~~~:.i~~, 
iii:t~iii~~.~érs~~~~~~.- 

mémoire des thèmes d’intérêt pour l’association de Samulali (voir tableau n”3). Un appui du même 

.: .._/ :.. .:. genre a été assuré par le laboratoire des aliments du ministère de l’industrie (LABAL) pour 
l’optimisation de la fabrication de vinaigre à partir d’oranges locales. 

i:,;,;j:;;~;~~gk...? ::. .‘..... .‘.‘. :Y: ” wrégc,iats ....: :.::‘i;-: L’Association se trouve maintenant dans une phase d’apprentissage : commercialisation des 
.i::,.ii%‘~~~~~~~~~n~~. .. ;$.,$: produits, gestion de l’approvisionnement en matières premières, de la production, comptabilité ; uon 

,. . . . .y:.: sait bien gérer notre exploitation, mais administrer l’atelier, c’est plus difficile* commente le 
président de l’association. Les premières ventes de sauce tomate et de fruits confits sont tres 
encourageantes et leur permettent de prendre peu à peu confiance dans leur entreprise. 

CONCLU§lON 

:...:..: 1. Des résultats rapides 
:c’ 

:::j..: En peu de temps, de nombreux résultats ont été obtenus dans le cadre du projet PRODESSA. Les 
:::.::::. :. thèmes les plus évidents ont débouché rapidement sur des actions très concrètes qui font utâche 
:;$ d’huilem. En août 1988, la communauté de Susuli expérimente la fabrication de silos ; 8 mois plus 
....::! tard 4 autres se sont déjà lancées dans l’expérience et d’ici la fin 1990, l’objectif des 2000 silos 
;::Ii. devrait être atteint. En septembre 1988, les premières vaches arrivent à El Chile et El Zapote ; 250 
&‘y paysans essaient aujourd’hui de s’organiser pour en acquérir une. 
. . . . . 

r’: II se passe donc peu de temps entre les phases de diagnostic, d’expérimentation et de diffusion. 
... C’est l’importance de la participation paysanne àlaconception et à la réalisation des actions qui joue ‘Y . . : :. ..‘,. ICI. 

i:-;G L’autodiagnostic permet d’améliorer les connaissances de la réalité et surtout d’arriver à une 
:+:.‘! définition rapide des actions à entreprendre. La prise en charge des différentes actions par les 
:..: groupes paysans et les échanges entre eux favorisent la diffusion. .:... 
..:c : . . 

-:‘?: 2. Les limites de la démarche adoptée 
: 

,=:I :... La démarche adoptée par le projet depuis 1987 a permis d’atteindre en partie les objectifs fixés et 
.,....::. l’équipe a essayé de ne pas tomber dans les pièges classiques de la Recherche-Développement : 
:;z;:i diagnostic sans fin (PILLOT, 1986 et 1987) et du «regard de collectionneurn (SEBILLOTTE, 1986), 
.y::: de l’inaptitude à produire des résultats concrets et visibles (PILLOT, 1987), du mythe d’une Recher- 
.:.!Y che-Développement capable de contribuer significativement à la formulation d’une politique agraire 
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$3 globale (BILLAZ et DUFUMIER, 1980 ; PILLOT, 1987), ou du paysan «objet d’htuden plus que 
@ partenaire (BELLONCLE, 1995 ; MLLOT, 19871, etc. 

:.:.:.::. 
$$ MaIgrB Iles pr~catiions prises, d’autres difficultés ont surgi, liées à la méthode adoptée ou à Ea 
j$j reprsductibihtb de Pexpérience. 
g;;;> i;ij;;:; 
$2 a] Les insuffisances de L m&hode ..: . . . . . _..... . i: . . . . . .:. ..:. . . . . . . . . . . . 
@ De nambreux auteurs( BUFUMlER et TREBUIL, 1983 ; C;EBILLOTTE, 1987 ; BILLAZ et TOURTE, 
.‘::r:i i 98Z.J hident sur Ee fait qu’il est nécessaire d’élaborer une typologie des producteurs mettant . . . . . ..Y 
~~~~:j en évidence les fadeurs &imitants et les potentiels de chacun d’eux de faSon à pouvoir appQtier une .:. . 
F réponse adaptée. Dans la rbalith, les choses ne sont pas si simples. La recherche d’une prise en :...: 
$?; charge, par des groupes de paysans, de projets aptes à résoudre Ees probhes bien identifiés rend 
.$j difficile, voire impossible me uéponse spécifique à km type dQnnQ, si Y’on ne veut pas briser la 
z:i dynamique du groupe. Les communautés destrwtur6es de San Dionisio ne jouent plus ce rôle de 
::3iiii wmachines à ététes les anivistesQWW418, 1971) ; certains prQdw.3eur.s profitent ainsi d’une 
$3 action favorisant E’accBs 2 un moyen de production aux ~PUS d~favoris& (prix subventionné du silo 
ig$ par exemple). e’objedif de r6duch des différences sociales n’est effectif que si B’on distingeee alors 
&i~ les pet%s producteurs qui sont bén6ficiaires, des pius grss (éleveurs, producteurs de café, entre- 
:;:: preweuus). Par af/eurs, on constate une appropriation différenciée de certains thémes au profit des 
,:;.,i:J . . . . .:. prQductews moyerts vivant pr&s des routes, s’infarrnant ~SUS vite et étant capables de aprendre le 
i:,X risqeren de I’hovation. :.... 
$$: La combinaison entre un diagnostic rapide et une recherche paVkipative, compiétée par le suivi, 
iai:jii permettent d’identifier rapidement un certain nombre de proobhes. PI es% beaucwp plots difficile d’y 
:Bi$ répondre car Ba recherche locale a produit très peu de soQutions, et les projets de développement 
$j se sont c.mFenFés bien souvent de diffuser des thèmes de &a révQkdon Vetie. G\Aa!grb !eS efforts de 
‘2 l’équipe pQw obtenir d’autres référentiels (exemple : recherche d’un semoir mukang Qpandeur . . . . . . . . 
&$ d’engrais, de traction animale), les informations obtenues sont faibles. EE sembie qu’il y ait à l’origine 
z deux prob&&mes : Ba faible pradudion de solutions adapt6es à la petite agricuikure paysanne par la 
$$ recherche, et la tendance de nrrrnbreux projets à ne pas faire l’effort de publier leurs résrrkats. 
z Lorsqape des soM3ns existent, elles sont souvent beaucQup trop 4echniquesw : leurs auteurs 
i’ili):’ souvent caublient de prendre en compte les aspects écanomiques : investissement en travail et en .,. 
$3 capital, dépendance de I’extBrieur (mmbersttble), . ..> et les aspects d’organisations. 
;>.;;.;;; ::::... 
!$ B'animation est relativement Eorrgue, et doncchère, mais elle parait nécessaire, vu les Qbjedifs fixés ..: :... 
$$ par Pe prQjet, et les probbmes de circulation de l’information entre Ees différents partenaires. Par 
!:g$ ailleurs, il est nécessaire de respecter un rythme, la prise de décision des paysans n’éfarat pas ..::... 
$;;:j finéaire (LE GUEN, 1983). 
:$$ e’éqeaipa rencontre paÿaiIleursq~eiquesdH%icuItés 3 mettre en pEace WI système de SLBJVB- évabation 
~Y2 léger et peu co0teux, adapté B un petit projet comme celui de San Dionisio (évakmtion financière 
:$i:ii do611 semblent SB pr&Xcuper peu de projets, naais indispensable pam évaluer le coût des actions 
iii;<! et p~etr savoir si elles sont reprodesctibles, suivi d’impact qualitatif et quantitatif, suivi d’exploitations i: .. 
ia:’ pour ia prQdw3ion de r&?renli@ls). Au regard des objectifs, ik faut nuancer B’aspect cofit selon que 
:$!Ii E’sn prend cm rXmpte Be seul dhvelopperment de la petite Pégiûn QU ta production de réferentiek 
2 techniqgses et Beus difwsion à l”écheEle régionaie. Dans Ee second cas, le cGt relatif du suivi devient 
iiiiii: faible, !e problème réside dans le fait que souvent les financews s’intéressent d’abord au premier ..: . . . . 
:$;:::: objedif. 
:. “’ .,. ‘: .Y.. . 
F La reck7e~c9ae~fveboQgernewt signifie un travail dans le waoyen terrne. PV!. SEBILLOWE (1986) 
::i::i-t; doms CQmnne QrdU@ d’idée 6 ans, dont 3-4 consacrés au diagnostic et au suivi d’eXplQitcafiQR3. Au 
Z($ Nicaragua, ce travai! est rendu difficile du fait deY contexte socio-économique très changeant 
ii$: /HOCDE, f 989). La déwmarche @sente toutefois Pavantage d’avoir une $onne connaissance des 
!:y? exploitations agricoles et de leur évolution possible dans une circonstance donnée, et ainsi de savoir 
jf$ rapidement si une réponse est adaptée ou non dam le contexte nwveau. 
.::i:::: .::.:.:.: 
::...,:: : j::::::: 
ii:;j b] ReproducfibiM de I’expérlence :..::.:: 

;i$ La ceMe de a~cherche~éveloppement mise en piace dans le cadre du projet San Bionisis, créée 
:i;:” pour I’occasion, se situe en dehors des institutions déjà existantes. Les institutions de contrepartie 
si sont trop instables pour le nnolment pour prendre en charge de tek projets : rotation forte du 



....’ :...: 

ci; 
personne6 et changement fréquent des programmes de développement. Elles peuvent, à la rigueur, 
assurer ladiff usion des résultats des innovations, dans la mesure où I’équipe fait I’effort d’intéresser 

::$ les décideurs et de former les vulgarisateurs. Les ONG locales, peu nombreuses, ne sont pas non 
;icii plus en mesure d’assumer de tels projets et s’intéressent plus aux programmes sociaux et Educatifs. 
iii;:;: Se pose alors inévitablement le problème de la reproduction d’une telle expérience dans le cadre 
$3 des institutions existantes, qui devraient pour cela «se donner les moyens de la durée (et être) 
:~ii.l:: animées par un souci de rigueur scient6fiques (DUFUMIER et TREBUIL, 1983). 

i$;$ A cela s’ajoute le manque d’intérêt de nombreux responsables qui considèrent trop souvent ale 
$? traditionnel* comme inférieur et non dynamique le paysan comme ticongénitalement conservateur 
;:j::j:i et rebelle à toute innovatiorw, et qui ont tendance à confondre ale modernep avec motorisation et 
i;$ paquets technologiques de la révolution verte (BELLONCLE, 1983). Le travail de formation à partir 
::.i;:i: des résultats concrets obtenus à San Dionisio devraient permettre de montrer qu’il existe d’autres 
::i.4 solutions pour le développement. La tâche est longue, et il ne faut pas espérer un changement 
:::.?: idéologique immédiat. .A.. :. 

%: .,.. Lorsqu’on rencontre des cadres interessés par une autre approche du développement, on se trouve 
.i::? alors confronté à un problème de compétence des professionnels en place : vulgarisateurs comme 
:“jg:: responsables régionaux. Ils ne diffèrent pas beaucoup de ceux que mentionne G. BELLONCLE 
:j:? pour plusieurs pays africains (1985 et l987), habitués à donner des recettes plus qu’à analyser une 
;:-. réalité. Des efforts de formation des agronomes, qu’appuie le projet, sont tentés par plusieurs 
.‘.Y:: programmes, (comme celui du DSA-CIRAD), mak non sans problème, les responsables universi- 
“::... taires n’étant pas toujours convaincus de la nécessité d’une autre approche. 

:jj< Dans ces conditions, il est difficile de sortir de 4’impasse du projet-pilote atypique, du asuper- 
i::.i; projet*, et (de s’isoler) du contexte généra6 par une trop forte concentration de moyens, de 
z:: compétences, une trop grande sophistication de la démarche et des méthodes- (FERREIRA, 
T-t POUDEVIGNE,... 1988). Des alternatives sont envisagées : transformation progressive de l’équipe 
‘? en une structure nationale privée (genre bureau d’études) au service des institutions de dévelop- . ...:: 
y:; . . pement, renforcement de la UNAG par la création d’une équipe propre pour la diffusion régionale 
;1:1; sur les moyens de récolte et de conservation des grains,... ; 6à se situe donc le défi principal du projet 
zzI: dans les prochaines années. 
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