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LE DEVELOPPEMENT GOMME OBJET ANTHROPOLOGIQUE. 
Le cas du Programme de Développement Rural Intégré 

de Marcala-Gsascoran au Honduras. 

Jean-Pierre JACOB 

INTRODUCTION 

&i Une récente mission d’évaluation (1) d’une opération de développement de grande envergure de 
$.+ la Coopération bilatérale suisse (DDA) au Monduras, le Programme de Développement Rural 
:$ Intégré Marcala-Goascoran (DRI Margoasou PMG, en abrégé dans la suite du texte), nous adonné 
Tz l’occasion de constater la faiblesse de son impact sur les populations-cibles ainsi que les lacunes 
‘a? 
$ 

de la stratégie et des politiques adoptées (2). Bien entendu, les causes de ces lacunes et faiblesses 
sont trop nombreuses pour être toutes examinées mais nous aimerions, dans Ee cadre de cet article, 

T présenter à leur propos quelques réflexions d’anthropologue. 
,h L’anthropologie a son mot à dire dans l’élucidation des raisons aux échecs du développement dans 
[:::i: la mesure où cette discipline, de par ses objets (les représentations collectives des sociétés dans 
ii; les domaines qui sont abordés de front par le développement, les relations sociales et les rapports 
2 des groupes aux innovations) peut aider à préciser la place que les sociétés du tiers-monde 
:::jj): accordent au développement comme théorie et comme pratique. Le développement est une théorie 
ie.i: . . . . . . . qui a des domaines d’application concrets (la production, la santé, l’éducation, la nutrition) à propos 
::x: desquels les groupes-ciblesont déjà des théories. Dans ces conditions, la tâche de l’anthropologue 
.: . . . . est de voir d’abord s’il y aconvergence entre les théories QU s’il y a place dans le système intellectuel 

:F: local pour des théories nouvelles et quels sont les rapports qu’entretient la théorie avec la pratique. 
$3 Une fois certaines conceptions admises par les groupes, est-ce que leurs pratiques sociales ou 
,$ techniques changent et comment changent-elles ? 
:. 

l Anthropologue, institut Universitaire d’Etudes du Déveioppement, Genéve. 
(1) A cette mission d’évaluation ont pris part9 personnes, 4 delégués par la DDA et 5 hondurfens, representants des differents ministères et services nationaux 
impliqués dans ie DRI Margoas. La mission qui a duré trois semaines était a la fois inter-disciplinaire, inter-institutionnelle. inter-culturelle et externe (non 
accompagnee). 
Nous avouons n’avoir pu faire, dans le cadre de la mission d’évatuation du PMG, qu’une trop courte enquete de terrain pour une exploration detaillée de ce qui 
constitue l’objet m&me de cet article: les rapports 6conomie - culture tek qu’ils sont envisages par le DRI Margoas et par les populations-cibles. Si quelques 
pistes de réflexion ont quand meme pu Btre suggérées, c’est grâce à nos observations, ia lecture d’un certain nombre de travaux consacres aux sociétes 
paysannes d’Amérique Centrale (Panama, Mexique, Nicaragua, Honduras) et l’aide d’un chercheur ayant longuement travaillé dans la zone : Alessandra 
FOLETTI CASTAGNERO. Nous tenons a la remercier ainsi que le comité de lecture des Cahiers de fa Recherche Développement. 
(2) En depit de son ton parfois exagerément optimiste bien comprehensible, i’auteur étant a l’origine de l’identification du programme Margoas, le texte de 
Jacques DERCLAYE (1957) constitue une excellente presentation du programme et un complément indispensable aux données fournies dans cet article. 
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. . . . . . . . . 
$$ FrançhpisM(SUG~RTbâ.csEcfstqsr@kosrtprograraprnedestinéàpro~ouvai~uaa nouveautypedecontaôEe .:.:.:.:. 
;;;;<; sockil sur la sature, un nouveau mode de production, de nouveaux rapports de productioa, de 
$$ 
$$ 

nouvelles formes synhiiques, doit se faire SUT erns connaissance des reprhsenlations antérieures 
au changement et sur une analyse de celles qui se forgent dans le processus de réadaptation, car 

$j$ c’est à ces cmditéons qu’on peut s’expliquer Ees réussites et ies @checs des innovations proposées :.:.:.:.: 
i)i:)j 
j$~ 

et Ba nature des rappotis sociaux qu’entsetiennentdéveloppeurs etdévetoppés (réductibles, parfols, 

à des relations entre Etat et paysans). Nous sommes en accord total avec cette position, à /aquelle 
$z nous ajoeaterms simplement qu’en ~Fus de connaître les représentations des sociétés-cibles, 
$$$ t’anéhropolocgue se dort de s’interr0ger sur ce qu’est la théorie du développement, c’est-à-dire sur 
$$ (estypes de représentations qu’il suscite, ce que noustenterons de faire dans le cadre de cet article. 

Le DRI Margoas est 811-1 Programme important puisqu’il touche 
environ 70 000 persiumes rèpâdies dans deux sous-régioaps, 
celle de Goascoran (900 km*) etceHe de Marca!a (1500 krn2JP au 
sud et au sud-ouest du Honduras, respectivement dans Ces 
départements de Vaile et: de Intibuca. Ces deux sous-régions 
sonF découpées en 5 âreas de travail et 16 mmicipaQét& 
(muni6ipio.s). Le Progm-nme, prévu pour dix ans, en est à sa 
septième année de fonctionnement. Son budget est d”ewviron 
13 millions de dollars par quinquennat financé par Be 
gouvernement suisse, pour F~ois-quarFs pendant Pe premier 
quinquennat et pour moitié pendant Ee second quinquewna& 
I’appoti resFanF étant ver& par Ee gouvernement Etondurien. 
La phibsophie et Ues objectifs généraux du DRU Margoas sont 
définis dans un =Document0 de base= publié en 1985. Nous les 
présenterons s.uocincFemenF. 

Dans sa phhiophie globale, Be DRI Margoas est pED0 
Programme : 

1 p intégrè : il prévoit une série d’opérauions de dèveFoppemen% 
coordonnées les unes aux autres et complémentaires. Le 
Programme entend venir en aide aux groupes-cibles dans tous 
les aspects de leur vie matérie81e et sociale et dépIoie pour ce 
faite, me pluralité d”actiows dans les domaines de Ba production 
agricole, de Ba construction d”infaastructures (rouFes, puits, 
BaFrines...), des services sociaux (MXatiow, hygiène, sains de 
sanFé primaires, nutrition...) ; 

2) participatif et contrac&& : le DRI Rh-gms veut travailler 
avec Bes paysans et non pas seuk?menF pour eux, ce qui se 
vérifie S~F le terrain au niveau des modaMés de prise ded6ckiow 
S~T les objectifs à réaliser au cours de U”année en cours. Ce 
Programme propose de répandre aux demandes des groupes 
par des offres de services. ê’esF dam les réunions de nkro- 
programmation, organisées au niveau de chaque area, que sont 
ajustées offres et demandes eFcowstif&s des pkms d”opération 
qui sont smpuleusement suivis, du moins par Ees Uechnitiens 
du Programme. 

Boasr facikter le dialogue et l’absorption des actions, le 
Programme encourage Ba constitution de regrooupemenFs de 
populations locales en fonction des objectifs a accomplir : 
Pafronat0r; pour [es services sociaux et la construction 
d’infrastructures, péres de famille pour E%ducation et l’hygiène 
des enfants, groupes productifs pour les travaux agricoles... 
Le programme s’emploie également à assurer sa reEève en 
donnant aux producteurs E’occasion de faire l’expérience d’une 
gestion non assistée. Le création des Comités Muraicipaux de 
DéveEoppement (COMDE) dotés de fonds propres même S”~IS 
restent peu importants (4.00 000 $ au tata!), est une initiative qui 
va dans ce sens. Lieux d’apprentissage de l’allocation d’un 
budget à des ~éakatioms d’uti6ité publique entre des délégués 
cfe Pabm7atos de diverses cammuPsautés proches géogra- 
phiquement, sous Ba houLette de I’alcalde de !a municipakté de 
Futelle, les COME devraient assurer Ce relais hstitutionne! du 
Brog~amme au fur et A mesure de son eetrait. 

Les objectifs du DRI Margoas sont Ies suivants : 
1) renforcer la base productive des popuEations-cibles en les 
faisant transiter progressivement d’une économie de 
subsistance à une économie d’accumulation à travers 
1’impBantation de systhes intégrés de production 
(améQ6oratioas ûoajoinles des ressowces en eau, en SO!, en 
semences), la promotion de cultures de rente (pomme-de-terre, 
pastèque, shsame...) et de Mevage, 
2) appuyer B”amé!ioration de Ba qualité de vie des populations- 
cibles à bavers des efforts pour élever le niveau nutritionne!, de 
santé, d’éducation eh: de cukuree, 
3) créer des organes de gestion et d”auto-gestion au niveau 
IOCaF, 
4) consolides un systhe intégré de gestion inter-institutionnel 
pour impuker WI processw de dicentrakation et de dé- 
bureaucratisation de i”adminisFra&iota hondurienne, hui 
permettant de mieux répondre aux exigences du; 
déveFoppement régionai, 
5) contribuer au travers de B’expérience accumulée à la 
définition d’une politique nationale de développement cohérent 
et effectif. 

Un projet de développement n”est pas seulement la somme des propositions techniques ou 
I’organigrarnme auquel on prétend souvent Ee réduire. G’est d’abord une tentative pour imposer un 
univers théorique et pratique, dont iE convient d’anaîyser la nature pour pouvoir QventueHement 
expliquer Ee Mars de ses interactions avec les groupes-cibles. Dans Ee cas du DRI Margoas, nous 
tenterons de cerner cette nature à travers les objectifs et les stratégies qui [es sous-tendent. 
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Les objectifs du PMG établissent une distinction entre une population rurale cible, objet d’un projet 
de developpementcomplet ou *intégré* (3), et des bénéficiaires qui seraient, de manière assez peu 
définie, les fonctionnaires de l’administration hondurienne, censés consommer les idées du PMG, 
vecteurs d’une dynamique de progrès tant sur le plan de l’action de développement que sur le plan 
de la gestion administrative et financière. L’existence de ces deux catégories différentes de 
aconsommateurs~ du Programme, fonde son originalité mais également une part des difficultés 
qu’il rencontre, puisque l’exigence de rigueur Éthique et méthodologique, si elle a des vertus 
didactiques incomparables pour les cadres et experts nationaux et internationaux, va parfois à 
l’encontre du pragmatisme nécessaire dans les relations qu’un projet de développement se doit 
d’entretenir avec ses groupes cibles. Qn peut, par exemple, considérer que le concept de 
Développement Rural Intégré est un concept &on à penser» pour les techniciens et les agents de 
l’administration hondurienne -et au delà, pour Ces experts internationaux qui n’ont pas peu contribué 
à en lancer la mode, ii y a quelques années -, alors qu’il se révèle difficilement défendable sur le 
terrain, compte tenu des logiques d’appréhension de l’innovation propres aux paysans. 
P. BOIRAL et J. P. 0. DE SARDAN (1985)font en effet remarquer que les réactions des producteurs 
à un projet ne sont, en général, ni le rejet, ni l’adoption systématiques, mais un moyen terme, qu’ils 
qualifient d’uadeption sélective*. Certains thèmes *marchent>>, d’autres une marchent pas*, 
probablement parce que le projet qui s’implante s’adresse à des groupes qui ont déjà leur système 
intégré de production et de vie. Les opérations ne sont donc jamais que des succès partiels, parce 
que les populations-cibles ne prennent que ce qui les intéresse dans la gamme des actions offertes 
ou les réaménagent pour les rendre conformes a la réalisation de leurs objectifs propres (les auteurs 
parlent à ce propos de la ndérivem d’un projet). Ils ajoutent, et cela nous concerne au premier chef : 

mon pourrait même avancer B fifre d’hypothèse, que fes opérations de développement intégrées 
((<dernier cris du déQe/oppemenf branché) en niant ce processus d’adoption sélective, proposent 
une vision nfofelifaire* et inefficace du développement : ne sont-elles pas fondées sur une 
cohérence horizonfale importante, une nécessaire interdépendance des divers paquets 
technologiques et des mesures d’accompagnement, une indispensable cwmplémentarité des 
modes d’intervention* (BOIRAL et DE SARQAN, 1985). 

Pour le DRI Margeas, le maintien d’un tel concept, étant donné la faible capacité d’absorption des 
groupes-cibles, et quelles qu’en soient les causes, se traduit par un taux médiocre d’exécution des 
projets et par la multiplication sur le terrain des structures associatives, chacune d’elles assurant, 
tant bien que mal, l’appropriation d’un fragment de la pluralité des actions proposées. La 
représentativité, au niveau des communautés locales, de ces d*#érentes associations, de même 
que leur fiabilité et leurs relations entre elles, ne sont pas vraiment connues. 
La philosophie du développement rural intégré constituant par définition une approche globalisante 
(4otalitaire*, disent BORAL et DE SARDAN), est sans doute celle qui illustre le mieux notre 
hypothèse du développement comme anthropologie. Expliquons-nous brièvement sur ce point. 

Pour M. AUGE, l’anthropologie, avant d’etre une discipline académique, est d’abord l’ensemble des 
représentations d’une société. Toute société a son anthropologie, dans Ea mesure ou toute société 
produit une vision de l’homme et des rapports qu’il doit entretenir avec son environnement social 
et naturel. 

Pour nous, fe développement est Fa part active, amilitante*, de l’anthropologie occidentale. Le 
discours du développement est double. D’une part, if propose une analyse anthropologique des 
sociétés du tiers-monde, essentiellement axée sur la notion de sousdéveloppement. Cette notion 
prend, dans ce cadre, une valeur expressive qui dépasse largement la catégorie de l’économique 
pour laquelle elle avait été d’abord forgée. Dans le discours du développement, le sous- 
développement des sociétés du tiers-monde est tout à la fois social, culturel, économique, en 
définitive humain. 
D’autre part, le développement se fonde comme projet sur une anthropologie alternative, une vision 
largement puisée dans les représentations occidentales de l’homme et de la société, que les 
sociétés du tiers-monde devraient intégrer. Dans la mesure où le Développement Rural Intégré 

(3) Le vocable Ank&&, dans la terminologie du développement, reprend à la fois le sens médieval du verbe integrer (infegrare), -rendre complet, achever,,. 
plut& exprime aujourd’hui dans l’adjectif integral, et son sens moderne, Are entrer dans un ensemble en tant que partie intégrante~~ (Petit Robert). Le PMG 
distingue le développement intégré (desarc& integrado ) comme le processus m&me du développement, et le développement intégral ( desarollo integral) 
comme son resultat (PMG, 1985). Ces variations s6mantiques indiquentsimplementqu’on peut définir un projet de développement d’au moins deux maniéres : 
de l’intérieur, du point de vue strict de ses méthodes de travail, ou de l’exterieur, du point de vue des rapports qu’il entretient avec son environnement socio- 
Bconomique. 
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ambitiome &imp&es w charîgement dans la totak des aspects de Pa vEe des populations-cibles, 
~~~~~~~~~‘l~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

il se prkente biew comme me IEEustratim du développement conçu comme anthropologie, c’est- 

:.::::y:::.:.:.: :. .:.:.> ,...,. .,. _,_.,.,.,...... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . :.:.:.,.:.:.>>: ,:.:, :.:.:jj >:. ~ :,:,:,:,:,:,:,:: à-ch trxmm~ mani&@ gkbaQc9 d’aborder B’hsmme et l’homme eTt relation. Faisant Be Mars d’un 
rapp~et déficlont au niveau mat&iei, mais aussi de Ea perde, de I’homme avecson envircwinsmen% 
SOC~~& 6t unatue~i, ilpn peûgeamme comme le DRI Margoas se propose de sem&h à ces déficier-ms 
en adoptant unrs stratégie globale cpi prétend, comme B’anthe~pologie, COUV~E~ kmsemblo des 
s@cteues d’activit6 de sa populakxwibl@. 

Nous n’aborderms pas, dans cet arkEcBe, B’importante qsrestiotz de savoir si, et jiesqu”& quel poirat, les 
sociétésdutisn-monde peuvent intégrer I’anthropoEogie de !Occident, mus refspsaatd’adoptertant 
B’attiîude cuSturaltste (4) cpi Sa &Mare hpossib!@ que D’att%ud6 fowctéonnaSist6, celle des 
dévebppeues, qui Sa considPee cmme aisée, sous condition d’utiliser bien ewtendu, Ce dernier 
gadget dédactique EBB vogue (~comcier7tisatiomS mpacitaciorw). 
Cependant, dans des aspects plus pahels de la phibsophée des objectifs du P 
de &‘arhrop&gie qui Ie sous-tend. Nous ew donnerons trois ihkratbns. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

: y : : : : : :  : . : . : . : . : .  ; : . : ; . > : . : . : . y  , . : ‘ . ~ ,~ ‘ : : . ~ . . : . : . ~ : . : . : ; . >  <_ > : . : . :  

Ewtee les popuSattons-cibles BE Ses techniciens du PMG, BE dialogue atk~, c’est-à-dise peah2teu~ 
de plaw d”op6ratians, est perq~ comme s’accompksant sur la base d’une m6taphm@ emprmt6e 
à notre cultw6, ceSSe ohm marché i&aGisé, où 5x3 confronteraient des demandes d’aide de la pal? 
des paysans et des ofhs fxmxm%awtes de services de la parb: des Bechniciens. G”@st Eon des 
aéeenésns de micro-programmation qu’ont Eieu E@s aiustemewts entre offres et demÈand@s. Ces 
réunkns qui se dérou!awt régerli6r6ment au niveau de chaque anx av6c Pensemble des Groupes 
pmductifs, servent à Ea planification des activités opérationnelles du $MG et sont cmçeres comme 
engageant Iss pah@s, du moins dans E’esprit des techniciens du Proografme. De fa%, nous ne 
sommés pas sik que Ies conditions de fonctisnnemewk du dialogue, conformémnt a B’image du 
marcRé, s&nt tsujouas rémbâ. Db-8e part, parce qu’il n’est gu&re possik3Ee pour Ee paysan de 
planifier séoé@wxment ses opérations d@ prodbsction, étastt damé le mode de konction~emewt trQs 
partbaelierde son anode d’organisation écowomiqua. Daube part, parc@ qu’on peut adresser &cette 
métqhore du marché 00 s”expaimeraient Eibrennent des clW2s 63 des demancks, les retSmes 
critiques que ce9Ees quo Büi admsssnt les économiskos Err&es, A savoir: 
- qjes’à chaque demande ne cmr@spmd pas forcément me offre, 
- que chacpo pretbl2Pme b-test pas to&pjokErs cmv@rMe @n demande @xpEEc%@ (la Bâche de !a 
eecherch6-action, que 16 $MG ne pratique pas, ssl peut-être de coavetiir les probEmes des 
dév60oppés QW demandes), 
- que l”cBre pee~t stauct~se~ la demande, autremeant ditl dans le cadre du 5Ri Margoas, qu’it m faut 
pas sxxis-ostimer Badorce de persuasion des agents du Programme vis-à-vis des paysans, wi leurs 
éentatims de faire avec r3.m du développement sur eprm base dient69iste. 

La pSiBoçopE~ie sociale du PMG es% kvgemen&h-d$esur Ba croyance dans ies vertus de I’assemMée 
dhocratique 86: dans PexPsCençe, ald sein des sociétés ch tiers-monde (mais cetiains 
aaQheop!oguss sont p5ur beaucoup dans Sa comtruction de cette croyance) ch Otre humain 
fortdam@nEal@men~ g&pir@. CeEt@ phibsophie a produ% dam la pratique d@s propxitiows 
d’organisatbn et de gestiorn qui SE sont kvékes rapidement pe&l&matiquas. Prenons I’exempSe 
des Gaoqaxi pmducttis qc16 Eo PMG a, s@mM@-t-il, beauroup de ma! & cmmolider~ (5). 
En fait, pour des raisons de commodité de travail Qvidentes, le Programme exige des groupes de 
productem larges et sfabiss, &orsque Be paysan préfère travatiies seul et ne s’associe avec d’autres 
que pcwr des t&hes Eràs pmcteseki (formes de réciprocité de type mans-weha ài certaim 
momeunts du caEe~&ieo agricdep ettoujtxm avec un nombre restreint de pairs pris dans les dseaux 

(4) L’analyse culturetiste du dévek~pement est bien i!h~é@ par h? tivw édité psr G. R!ST et F. %@Ekk! (1986). A leur thhése, nous objecF@rons un EiFQument- 
ce n’est pas parce qu”on Insiste sur b’ap~enanœ de lanatiow dad6vela~pementCa l’anthropologie de I’ûosident- les auteurs padentdu dheloppementcomme 
mythet~ndateurdeB’Occident-,qubPaa~ura~tan8d8montr~sawlaradéqam~~owCpfigarrerdans(ouàs’articulerav~)I’anthropologiedessoci8t8sdutiers-mande. 
(5) Le nombre des membres ou des krnilles paysannes qui parkipentauxGroupes productiks tend Idiminuersi l’on en croit les chlores suivants (PMG. 193379 : 

nombre de Groupes 126 146 +Zl 
nombre de membres 1827 1665 -242 
membres /Groupe i 4.6 10.3 4.3 
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d’interconnaissance: parents biologiques et compères, voisins, sectateurs de la même religion. Le 
paysan hondurien pense avec quelque raison, rejoint en cela par le paysan panaméen, si l’on en 
croit Stephen GUDEMAN (1976), que seuls les groupes au nombre limité de membres peuvent être 
gérés commodément. 

Le modèle égalitaire est également loin de dominer dans les institutions de gestion promues par le 
Programme. Prenons l’exemple des Comités Municipaux de Développement (COMDE). Ils sont 
présentés par le PMG comme les instruments de sa relève et les fleurons de sa politique de 
participation et de délégation de responsabilités. Dans les faits, le paysan membre d’un CQMDE 
adopte en son sein un comportement qui doit beaucoup plus à la tradition politique hondurlenne 
avec laquelle il est familiarisé qu’à toutes les leçons de démocratie dont le PMG peut bien vouloir 
le doter. Fondamentalement, dans une réunion de COMDE, te paysan adopte deux attitudes : 

- une attitude holistique vis-à-vis du Programme : il forme bloc avec l’ensemble des membres en 
vue d’assurer une reconduction régulière, voire une augmentation, des fonds alloués, 
- une attitude hiérarchique au sein du COMDE, le paysan étant très soucieux de respecter les 
rapports de force existants et de ne pas paraître contester le pouvoir officiel des autorités locales 
participant aux réunions (alcafde ). 

3. L’anthropologie économique du PMG 

Un des objectifs déclarés du PMG étant de favoriser te passage de l’économie de subsistance à 
l’Économie d’accumulation, on doit supposer qu’il possède, en plus d’une connaissance des 
contraintes agronomiques et macro-économiques qui conditionnent pour une part ce passage, une 
anthropologie économique minimum de ces populations, (c’est-à-dire quelques idées sur la 
manière dont la culture influence l’économie dans ces groupes), l’élucidation de ces rapports 
pouvant être déterminante pour la compréhension de l’attitude des producteurs face aux 
innovations proposées. 

~~~~~~~~~~~~~~~::~:: 
:i::::j::::::.::.:~:.: :y ‘y::.:.. ,: ,.,~~.~.~.~‘: :y:::: ::::... >:.y,.:::: 
~$@.%@+&jJ~:: m,&$::;:i 

Dans les faits, on constate que les logiques paysannes restent méconnues ou, si elles sont 
. . . ..<... :.. .,.,. .,.,.,.,.,.: .,.:: :.~:.::::::::::::::<:::,,:...:.:::::::. :~i:::-- . . . :.:.:.:.:.:.:.:::::::::::::~.n~u~~:~~: “‘Y:.: 

connues, qu’elles ne produisent aucune révision de stratégies. Elles semblent se développer en 
.:.;.:.: :.:.:. . . . . .,.,. .,.,., :y: ::.. : ;.,.:.: .,.,.,.,.; ,.,.. parallèle des logiques techniciennes, et si le technicien peut avoir parfois l‘impression de rencontrer 
ia,:~~~i~~~~~~~~~:~ le paysan au sein du PMG, c’est uniquement parce tous deux partagent un intérêt pour les mêmes 
.:.:c.:.:.:.. .c..... :.. .:. ~~ :.:.):.:.:< ~~~ . . . . . . ..~.. :.~ ..: . . . 
~:~~~~?~~!~~~.~ sujets (le bétail, le maïs, l’argent...), non parce qu’ils leur donnent le même sens. Un assesseur 

suisse du PMG, S. HENZ, avait déjà relevé cette coexistence de logiques à propos de la perception 
de l’élevage bovin : 

QUI? TYPES D’INTERETS OBJECTIF 

le paysan 

sécunté 
épargne 
disponibilité en capital 
prestige 
augmentation de capital 
production 

subsistance 

le technicien 

amélioration du b6tail à 
travers l’amélioration: 
du management 
de l’alimentation 
de l’hygiène 
de la génétique 

augmentation de la 
productivité 
et de la rentabilité 

Source: PMG. 1987 : 78 
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II - êULBURE ET CBMPQRTEMENT ECûNBMIQUE 

Une remarque Iiminaire s’impose. Lasocio-anthropologie des groupes-cibles varie beaucoupselon 
que l’on se trouve dans fasous-region de Goascoran, plus apaysannem, ou dans la sous-région de 
Marcafa, plus 4ndienne~ (6), notamment pour l’ares de Guajiquiro. Dans Ea suite de notre exposé, 
Bes analyses des points II et 2 feront plus spécifiquement référence aux populations de Guajiquiro, 
le point 3 aux populations de Goascoran. 

Desireux de prolonger fa réffexion de PQLANYI sur al’encastrement» de l’économique dans le 
social des sociétés traditionnelles, nous aimerions montrer que dans les groupes qui nous 
inferessent, iU faudrait pfutof parier d’un encastrement de l’économique dans la culture. Autrement 
dit, dans notre optique, tes comportements économiques des paysans honduriens ne peuvent se 
comprendre qu’à partir d’un examen attentif de leurs représentations du monde, de la société et de 
I’individu, le secteur même de D’économie n’étant qu‘un domaine d’application spécifique d”une 
anbhrapdogie géwéade. Nous aimerions illustrer cette thèse en étudiant trois thèmes: 
- les rapports entre comportements de production et religion, 
- [es rapports entre usage du produit et rapports sociaux représentés, 
- l’éthique paysanne de fa subsistame (ou logique de reproduction). 

A propos du Nicaragua voisin, F. HOUTART (s.d) a montré que les représentations religieuses 
traditionnefies du paysannat pouvaient être structurées autour de deux axes: 

CIEL : DIEU : BBEN 

9 âmes des “mauvais 
t?KH-kw 

SAINTS : BIEN 

TERRE : HOMMES, 
soumis à un jeu de 

“forces” du bien et du mal 

L’axe ver%xd figure le lien de dependance entre Dieu et Iles hommes. Dieu est perçu comme le 
dispensateurdetoutes les richesses (lavie, l’air, la pluie, fes récoltes), mais aussi comme Ee createur 
de toutes les différences (cosmologiques, biologiques, sociales). 

Dans faxe hori~ontaf~ Ees deux p6les opposent le mal, introduit dans le monde des hommes par le 
demon qui Futte contre Dieu et cherche à détourner les humains du droit chemin, et le bien 
représenté par Ees Saints. Le demon est aidé dans sa tâche par fes âmes des amauvaisp morts - 
c’est-à-dire par I”Qme d’individus ayant conclu de leur vivant un pacte avec lui - pour obtenir la 
richesse (7’). L’hommedoitseprotégerouse libérerdes agressionsdu démon en s’alliant à un Saint, 
sorte de bon esprit qui protege et jut-te eff lcacement contre Pe mal. Dieu est trop distant des hommes 
pour qu’on puisse sadresser directement à lui dans ces occasions. 

(6.) Les habitants de I’area de Guajiquko sont des indiens appartenano & l’ethnie Jenca qui subissent depuis le début du si&Je un processus de “ladinisation” 
acdlér6. Pour l’ethnographie des Bencas, voir A. CHAPMAN (1985 et 1986) et Urs SCHMID (1935). 
(7) Cesconceptionsdes mauvaismortsp~sententd’étonnanFesslmilitudesavecceIEesdeshRwaba-Gurmadu NordTogo,BtudEBs parAlbert DESURGY, Origine 
et fonction humanisante de la mort selon les Mwaba (Togo du Nord), Anthropos, 79, 1/3, d 934. 
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Les grandes entités spirituelles (le diable, Dieu, les Saints) sont perçues comme responsables de 
tout ce qui arrive de positif et de négatif dans l’ordre naturel et social. La vie économique n’échappe 
pas a ces causalités mystiques et les efforts propres du producteur n’apparaissent jamais que 
comme accessoires dans le procès de production, lorsqu’ils sont comparés au pouvoir 
d’intervention des puissances spirituelles dans ce domaine . Le paysan considère ainsi que, pour 
avoir des récoltes satisfaisantes, il doit avant tout entretenir de de bons rapports avec les différentes 
entités, c’est-à-dire, en gros, être proche d’un Saint, loin du diable et ni trop proche ni trop éloigné 
de Dieu. L’ethnographie des paysans de Guajiquiro, de tradition indienne lenca, fait état par ailleurs 
de représentations similaires, auxquelles s’ajoutent les croyances en de nombreux génies de la 
terre et de l’air, assimilés aux anges (SCHMID, lXI!5 et CHAPMAN, 1985 et 1986). 

Bien entendu, la conception du développement volontariste implique que les acteurs sociaux 
s’assument comme tels, c’est-à-dire se représentent comme les véritables producteurs de leur vie 
matérielle et de leur organisation sociale. Elle ne peut être intériorisée à partir de cette vision de 
l’homme comme jouet des forces mystiques. F. HOUTART montre qu’au Nicaragua, la tâche de 
faire évoluer les représentations pour les rendre compatibles avec les changements introduits par 
les pratiques de développement, est assurée surtout par les jeunes paysans, notamment par ceux 
qui ont reçu une formation dans des communautés ecclésiales de base, où on leur enseigne à 
rejeter l’ancienne religiosité de protection et à acquérir une éthique nouvelle, fondée sur la lecture 
et le commentaire du Nouveau Testament. Ces jeunes, qui deviennent des représentants laits de 
I’Eglise catholique et qui sont appelés Delegados de la Palabra (Délégués de la Parole) proposent, 
lorsqu’ils sont de retour dans leur milieu, un nouveau modèle de croyances où Dieu, au lieu de la 
position de “surplomb” qu’il occupe traditionnellement, vient prendre place parmi les hommes 
(accentuation de la figure du Christ) et où les Saints comme le diable, en tant que persistances 
syncrétiques au sein du catholicisme populaire, seraient peu à peu relégués à des rôles 
secondaires. Les Delegados de la Palabra prêchent de plus une morale de vie austère (con- 
damnation de l’alcoolisme, de l’adultère) et de travail acharné conforme tant à l’idéal de I’Evangile 
qu’à l’idéal révolutionnaire du Front sandiniste au pouvoir jusqu’à récemment. II s’agit de faire 
comprendre aux paysans qu’ils sont les uniques créateurs du bien et que les richesses que 
procurent le travail honnête ne sont ni inaccessibles, ni interdites. 4a découverte par /a praxis, dit 
HOUTART, des raisons objectives de /‘origine de ces r&alit& (les richesses) et donc la possibilité 
de /es posséder, rendinuti!e les demandes de protection et toute la construction symbolique autour 
des Saints* (s.d: 10). 

La même situation prévaut à Guajiquiro. Dans cette area, les Celebradores de /a Palabra 
(équivalents des Delegados nicaragayens) et dans une moindre mesure les Evangélistes 
protestants, sont les véritables agents du développement local et les interlocuteurs privilégiés du 
PMG. De fait, les Celebradores font un travail d’articulation hétérologique entre lacommunauté de 
Guajiquiro et les techniciens du DRI Margoas, puisqu’ils participent massivement aux propositions 
d’action du Programme tout en combattant les conceptions traditionnelles de la religion de 
protection et ceux qui en sont les piliers, les rezadores (aorantw), animateurs coutumiers des rites 
propitiatoires et expiatoires (Urs SCHMID, 1985). A Guajiquiro, ce sont les Celebradores qui sont 
a la tête des Groupes productifs (surtout cultivateurs de pommede-terre, culture encouragée par 
le Programme) ou qui occupent les fonctions de paysans-pilotes (PAC) formés par le PMG. 

2. Les rapports entre usage du produit et rapports sociaux représentés 

Les conceptions que nous venons d’exposer ne touchent pas uniquement les représentations des 
conditions de production mais influent sur les formes de circulation du produit. Dans le contexte, 
caractéristique des sociétés paysannes traditionnelles, de bas niveau des forces productives et d’ 
impossibilité pour le producteur d’augmenter sa productivité par des moyens techniques, la 
situation économique apparaît comme un jeu à somme nulle où un acteur ne peut gagner que ce 
que perd le voisin. 

L’enrichissement ne s’explique alors pas par les activités productives elles-mêmes mais par la 
coercition politique (cas de I’Europe féodale (MARGOLIN, 1986) ou par le recours à la magie (cas 

.,.,.,.........,.,., ~~~~i:i;iah;~~~~~~~~~~~~~::.:~ de nos sociétés d’étude). On comprend alorsque la richesse apparaisse comme suspecte aux yeux .:.: <.i_. . . . . .:.,.>:.,.:.,.:.:.: ,,.,: ..,:,:,:,....... ..-... . . . . . . . . :.:::::.::‘:::::.:::::::;sua~t~~,:::~:~~ ~:~~~:~:~.~i;i:i:::. .,._ des paysans. En fait, traditionnellement, comme le rapporte HOUTART à propos de la campagne ,.,.....,., ,. .I,.,......... ., 
nicaragayenne, les familles devaient éviter de se présenter comme trop riches ou comme trop 
pauvres. Trop riches, elles étaient soupçonnées d’avoir conclu un pacte avec le diable pour 
atteindre cette situation. Trop pauvres, elles etaient suspectees de vouloir s’y soumettre pour 
améliorer leur sort. Dans beaucoup de régions d’Amérique Centrale (et d’ailleurs), ce pacte avec 
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Ee déabke est en fait sywsnyme de sorcellerie, dans la mesure 02s 6es richesses acquises par les 
individus ew relation avec Be dbmon, sont consid&rSes comme prélevées sur les biens déjà 
possédés par leurs vskéns. Iles vois6ns seront déclarés vict6mes de ul’envie= (la mvidia) des 
sorciers. G. D RXTER (1965,f 967,1972) présente, sur ce th&me, une analyse intéressante des 
conceptksns des paysans msxicains: ceux-ci pensent que I’ensemble des biens et des vafeurs 
dQshrables dans ce monde sont en quantite Iémitée et qu’un individu ne peut accrcaAre Ba pati qu6 lui 
estdestlnée qu’en en privant un autre (FCISTER parEe àcepropos de u-hhe Image of Limited Gsod~, 
1965). 

k’hdivldu dopk donc se csntenter d”une certaine quantité de revenus et de possessiûns p6us ou 
m~6nséga&eàce66equeposs&dessnvoisin. Ce6u6qu6sed6st6ngueparsar6chessesemparsapauvret4 
est facilement int&grb dans des discours d’interprétation qui font recours à I’imaginaire de la 
sorcellerie. k’homme trop riche provoque B’envie des autres, il court donc Ee risque d’être ensorce66 
ou, B I’inverse, 61 est accusé de sorce66erie, ce qu6 expliquerait I’origine de ses biens (8). k’homme 
îrsp pauvre est par définition un envieux, donc une menace pour 6a communauté toute entière. 
FOSTER décrit longuement le cowformisme socia6 qui naît de Ea crainte de I’envie ou des 
accusat6ons de soacel&esie: cm Fait ostewsib~ement montre de pauvreté, 6es biens possédés sont 
cachés, WA, s’ils ne pewmnt pas e’&tre, sont offerts dans des cérémonies religieuses (cargos, 
mayordomcs 1. Le produit des activ6tés économiques (et notamment les surplus) est donc soumis 
à WI cmtr66e SOC~~& qr.16 en dbtermlne les usages Iégltimes et non Iégitimes. Béen entendu, dans un 
tel contexte, tout projet de développement qui ne s’intéresse qu’à i’amé6ioration du niveau de vie 
de ses gscPpu6at60ns-cib6es9 en ignorant le poids du contrôle social sur I’usage du produit, risque de 
ne ~QUVQOIF expiiquer tes raésons de son succès m6tigé. 

Pour qu’un projet s’imp6ante de manike durable et so6t approprié par les groupes-cibles, 66 faut, à 
côté d’un changement dans Ees représentations des condkions de production, un changement 
consubstant6el dans les rapparts des ind6vPdus aux biens matér6els et 2 6eur utiiisation, donc un 
changement dans les rapports des hommes entre eux. 66 faut que Ee producteur, en se sentant 
capable cs’être le maTtre d’oeuvre de sa vie sur terre, se per$oive aussé comme totalement Eibre 
d’augmenter son avoir par ses propres efforts puis d’en user à sa guise, sans craindre les sanctions 
sacia6es. Ces changements passent forc&mewt par une suppression de 6a sorce6Eerie comme 
reprQsentatbw CJU, pour 60 mo6ns, par B’instauratlon d’bstitutisns considérées comme fournissant 
une protection parS.&ement ‘“étanche” contre les agressions sorcières ou les accusations de 
sorcel&erie. 

Nous avons pu montrer par ai66ewrrs que le succès de certains cultes religieux spécialisés dans 6a 
répression ant6-sorcéére s’explique justement, en Afrique de 6’Ouest contemporaine, par Ea 
nécessitQ de faire pbace à 6”individualisme économique, dans ie contexte actuel de promotion du 
déve6oppement twa6 (J-P JACOB, 1988). 

Dans &‘area de Guajiquim, les Cebebradores de la Palabra assurent également fonction de 
protection, mais de mani&e p6us ambigu& Bienqu’i6ss’effcrcent surtout decombatire I’univers dont 
!a eravidia est Ee pôle centra6 et d’en insta66er un autre dont la sorcellerie serait exclue, ils sont perçus 
par les populations comme protégearat des agressions sorcières et des accusations de sorcei6erie. 
Du point de vue du DR6 Margoas, cessubtilitésanalytiques émpa-ient assez peu. L’essentiel est que 
les Ce/ebradores introduisent des modifications cu6turelles qui rendent peu à peu les groupes- 
cibies intellectuellement aptes à s’approprier Ees actions du Programme. 

Un trcki&me champ d%tude des rapports entre économie et cu6ture pourrait Btre abordé à partir de 
I’examen de Ea Isgkpe de reproduction du paysan hondurien. Nous avions tenté de la définir 
concrètement, surtout pour 6es ruraux de 6a sous-région de Goasccran, à 6a suite de notre missiow 
d’éva8uatiow, en mettant quelques-uns de ses éléments en para66è6e avec Ea staatégie imaginée pas 
Pe DR6 MaPgoas. 

(8) Les paysans panamhs étudiés par S. GUBEWN ont des repkïentations similaires : a... the paople say aither that they lweafthierpeople)are particularfy 
pursuedbythe devflor thattheirgwwdfwrtunais he~wfhfk wwh (d976: 51). Cependant, pour GUBEMAN, ces croyances ne sufisent pas a rendre I’envie 
de richesse &houem : a...there ze nogrounds forswpposing that the baliafin ftself inhibits the campesinos from strivfng for matedalsuccess; on the conrray, 
mwst everyone does desire to emulaie the twwnsfwk and bave a mwre afffuent fife* (1976 : 51). 
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secteurs d’activités au sein 
du système de production 
paysan (agricuhure, élevage) 

au maximum d’activités économiques 
possibles pour assurer sa survie 

2) Le PMG travaille à partir d’une 
d’une division théorique claire 
entre production d’auto-consom- 
mation et production de rente 

3) Le PMG s’efforce de valorisep 
le travail agricole 

4) Dans le domaine agricole, le 
PMG veut améliorer les rende- 
me& 

2) Le paysan a un objectif prioritaire 
de survie qui rend peu pertinente 
la séparation entre auto-consomma- 
tion et production de rente 

3) Le paysan valorise par dessus tout 
le travail salarié 

4) Le paysan tend à minimiser ses 
efforts, ses coiits de production, 

5) L.e PMG développe des actions 5) Le paysan s’attend à des résultats 
immediatement 

Source: PMG, 1987: annexe 10 

~~~~~~~~~~~~~~~:~~~ La mise en parallèle de ces divergences démontre que le DRI Margoas n’a qu’une vision confuse 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 
. . . . . . . . . . . ::::::::::::j:::::~:&.+:.~:::...~ . . . . . ..>)“’ ..:: ;*. de ce que sont les paysans et de ce qu’est leur logique de reproduction dans les zones d’influente 
iil~H~~~~~~~~~~ $-;ij:;gi:$ ;:y,::::.:.:.: :.:.: .<... . . . . ,., i........,<.............,.............,........ du Programme. 

C. SMITH (1986), à propos d’une étude concernant des groupes de paysans petits producteurs 
~:.:.:.:.~..:.~:::::.:.:.~,:, . . . . . . . -. i. .: :.:.,. . . <. i. . . . . . . . i... <,.,., 
:.:~~~:u.~~.~~rs~~~~~~ 

marchands de I’ouest Guatémala, critique e’attention sélective que portent àces groupes les experts 
~~~~~~~~~~~~~~~~ en développement, qui privilégient souvent leur option agrico6e (ou éventuellement élevage), alors 

~~~~~~:::...- .:..: 
. . . ..<......... :.:‘:::“:::3~~~:~:~~:~:~:~:~: 

. . . . ..~.;;;::{:~;$y~ qu’une étude approfondie de leurs stratégies économiques révèle qu’ils fondent également - et 
._... . . . . . . . . . . parfois plus - leur survie sur le déploiement d’activités dans les domaines non agricoles. 

Pour C. SMlTH, un wzarnpesinou, terme par lequel fes producteurs de ces groupes s’auto- 
désignent, n’est pas un agriculteur powvu d’une identité paysanne caractérisée par : 
- un intérêt prédominant pour la terre, sa possession, son travail, son accumulation, 
- le sentiment d’appartenance à une communauté de fait partageant un même terroir. 
41 fact, dit-dIe, to most ruralpeople of Guatemala, campesino signifies a particular status rather 
than occupationperse: the status of being rural, relativelypowerless, and relativelypooru (SMITH, 
1986). 

La focalisation des experts sur I’option agricole des populations-cibles les conduit inévitablement 
àformu6erdes mesuresvisant àfavorkercette option. On retrouve toujours au rang de ces mesures 
(et le DR6 Margoas n’échappe pas à cette *tradition* (9)) des recommandations faites à 6’Etat 
concerné d’avoir à libéraliser l’accès à la terre. Cette recommandation paraît naÏve à la fois 
politiquement (dans la shation tendue de la plupart des Etats d’Amérique Centrale) et socio- 
économiquement : en effet C. SMITH montre que la diversification des activités économiques est 
une manière rationnelle pour le paysan de compenser le rendement et la productivité, faibles dans 
chaque secteur d’activité et partant, de pallier aux risques qui accompagneraient une spécialisation 
trop stricte. Dans ce contexte, la quantité de terres disponibles est moins importante pour le paysan 
que la manière dont il a wzapitalisén ses activitrh agricoles et non agricoles : 

n This is clearevidence that the amount of land avaikble to smallholders in highly commoditized rural 
economies is less important to their overallproductive. Potential or welfare than the way in which 

(9) Le DRI Margoas fait de la carence en terres un des facteurs majeurs limitant son action. La mission d’évaluation -comprenant un responsable de I’lnstituto 
National Agrario - n’a, pour sa part, pas véritablement constaté de revendications de terres de la part des paysans rencontr6s. 

9 
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they bave eapitaiized their farm and non farm productive activities. The argument that lam making 
here is ébat ca@alization is nota random srindividually determined variable. it depends wpon the 
systemic organizatbn of production and marketing in a smallholder area - how the system 
devebped historica& who is forced through competitive pressure to modtiy their prodwction 
stsate#es, and wha is ab/e to modify their strategies becawse of wnimpeded market accessw 
(1966 : 33). 

Sans pouvoirfsemrnir une étude de cas aussi complète que celle de Carol SMlTH pour les paysans 
guatemalteques, nous pouvons toutefois déceler chez les paysans honduriens de la sous-région 
de Goascoran, une logique de reproduction également fondée sur la diversification des activites et 
fa recherche d’une minimisation des risques. En théorie, un paysan de la sous-région a plusieurs 
sources de w.mu.s possibles : 

revenus agricoles 
revenus de l’élevage 

vente de maind’ceuvre (dans le PfvlG) 
-travaux d’infrastructures payés - ou en 
dehors - cueillette du caf& coupe de la 
canne à sucre) 

artisanat 

commerce (de contrebande - avec le Salvador - ou non) 

Fonds envoyés par des parents immigrés aux 
USA ou sur fa cote nord du pays 

Les popufations rurales de Goascoran trouvant I’agricufture insuffisante pour atteindre ufl niveau 
de vie minimum, s’efforcent de deveiopper leurs possibilités aiternatives, dans une recherche de 
sécur%é économique dont 3. C. SCOIT a montré (1976) qu”e%e etaft I’éfément décisif pour fa 
compréhension des comportements des petits paysans. Au Honduras, cette recherche de la 
sécur%e est appelée recherche du co/cMn (amatelasts), par les ruraux. Selon f-f. BAWLETTA : le 
matelas est aeetélis4 par I’agricufteur pour minimiser les risques qui peuvent porter préjudice a sa 
situation économiques. 

H. BAREETFA et A. CHAVEZ DE ANDREW.5 (s.d.) (1 O), ont donné, dans leurs travaux consacrés 
à fa paysannerie, quelques exemples de cofchbnes. Ils sont repérabtes à tafois dans les pratiques 
culturales agricoles et dans fes pratiques non agricoles : 
- Exempie no 1 : f-i. BARLE décrit la situation de paysans dOlancho (centre-est du pays) 
instalks par I’Etat sur des terres nouvelles pour y cultiver collectivement le mais. Ils reçoivent pour 
cela un salaire journafier de 5 Lempiras (2,5 $) pendant toute fa période de culture, soit pendant 
environ 6 mois. Pour subsister le reste du temps, ils ont pris l’habitude de cultiver Be haricot en 
parceltes individuelfes, après fa récotte du ma’k. Le haricot n’est pas subventionné par Etat car il 
esttrès sujet aux paras%oses, ce quifaitque beaucoup d’agriculteurs de Ea région ne le cultivent pas. 
Sors paix est donc relativement élevé sur le marché où il est vendu par ceux qui te cultivent malgré 
tosut. 
- Exemple no 2 : A. êHAVEZ DE ANDREWS signaie que les paysans de Comayagua (ouest du 
pays) cultivent le sorgho et le mak en association, pour pallier aux risques qu’implique l’irrégularité 
des pluies dans la zone. En cas de manque d’eau, le sorgho, plus résistant, pourra au moins être 
rfkolté. 

(109 Chercheurs de la Escuela Agrimla Panamericana de EB Zemorano (Honduras). 
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- Exemple no 3 : A. CHAVEZ DE ANDREWS analyse la présence d’une coopérative de production 
comme une forme de cwichOn pour ses membres, puisque la coopérative dispose d’une grande 
quantité de ressources comparée àcellesque possède en propre chacun de ses membres. L’auteur 
ajoute que lacoopérative étant le symbole de la présence de I’Etat et des agences internationales, 
elle constitue le meilleur co/chOn qui soit pour tes paysans puisqu’ils savent qu’en vertu de sa valeur 
symbolique, I’Etat ne laissera jamais la coopérative échouer. 

A l’instar de ces paysans, ceux de Goascoran ont aussi tendance à considérer le PMG comme un 
colchOn puisqu’il fournit à la fois des salaires très prisés pour les travaux d’infrastructures routières 
ou de conservation de sols, et des crédits pour des projets collectifs. Ces credits sont d’ailleurs plus 
souvent considéres comme des dons que comme des prets, si l’on en juge le taux de 
remboursement (de 40 % en moyenne). Bien entendu, I’interprétation du PMG comme colchonpar 
les paysans interdit qu’ils puissent sérieusement envisager d’en assurer la relève apres 1990, 
quelle que soit la bonne volonté dont ils peuvent faire preuve actuellement, dans le cadre des 
CQMDE. 

Fondamentalement, le colchc5napparaîtcomme une recherche de solution individuelle au problème 
de la reproduction, cet individualisme n’excluant pas les associations temporaires avec d’autres 
producteurs, lorsque celles-ci s’avèrent être lacondition obligée, imposée de l’extérieur pour l’accès 
à une certaine sécuriié économique. Cependant, cet associationisme tactique (11) ne doit pas faire 
illusion. La seule manière de transformer durablement te campesino en paysan, ou, pour parler 
comme le DRI Margoas, de le faire passer d’une économie de survie à une économie 
d’accumulation, c’est de lui proposer des actions productives qui constituent de véritables 
alternatives économiques à son actuelle - et totalement rationnelle - pluri-activité et non, comme 
cela a éte parfois le cas, de le fourvoyer dans des opérations qui se révèlent finalement moins 
rentables que celles du système traditionnel de production qu’elles prétendaient pourtant 
supplanter (12). La transformation du paysan en agriculteur associé, étape supplémentaire dans 
l’idéal du PMG, nécessiterait que les alternatives économiques proposées, en plus d’être fondées, 
soient très absorbantes en main d’oeuvre. C’est d’ailleurs un objectif que le PMG a parfaitement 
accompli avec les Groupes productifs, cultivateurs de pomme-de-terre de I’area de Guajiquiro. 

CONCLlJâIBN 
jjj’jjj; Les taches de d’anthropdogie appliqube 
:.. :.:-. 
.:...:.:. 
.:.j.::: .A.... ,:::::::: Pour les développeurs, la bonne communication avec les développés est la garantie des transferts 
Ts! de techniques et de valeurs réussis, mais cette bonne communication n’est jamais assurée 
@: puisqu’on ignore ce que le paysan retient de ce qu’on lui dit et à partir de quel univers de discours 
j;#;i;i il interprète le message qu’on lui adresse. De plus, meme si on est certain qu’il a intégré le message 
z& tel qu’il a été émis, on n’est jamais sur qu’il va l’appliquer dans sa pratique puisqu’un tel message 
2: peut aCEer à l’encontre des normes communément admises dans son groupe. Le coût social de 
$+ .: I’innovation peut être parfois plus élevé que les avantages économiques qui peuvent en résulter. . . . 
;F L’approche correcte par un projet de ses populations-cibles et les chances d’appropriation par . ../ .Y.. :.. . . . 
.:.& celles-ci des actions proposees supposent un supplement de connaissances par rapport à celles 
FE qui sont généralement recueillies dans les enquêtes préalables. k’élaboration de systèmes de 
$$ formation et de stratégies de travail viables demande donc, en plus des études sociologiques sur 
s.& l’organisation sociale et des enquêtes quantitatives sur la tenure de la terre, les budgets familiaux 
@. et les possibilités du marché, des enquêtes qualitatives sur les représentations collectives :...: 
$!$ ::.::: :. préexistantes à l’arrivée du projet dans les différents domaines d’action de ce dernier. 
:$.: 
jijiiii . . . ..: Dans le cas du DRI Margoas, qui est un programme de développement tous azimuts, les thémes 
i;~; utiles et à l’étude desquels l’anthropologie aurait pu contribuer de manière déterminante, seront 
2: presentés dans le tableau, reprennent à la fois ceux évoqués dans le cadre de cet article comme 
& ceux qui n’ont pas été abordés (et qui sont classes sous la rubrique Activités sociales). Nous 
+: croyons leur extension possible à d’autres sociétés rurales du tiers-monde. ..:::. 

(119 Sur les tactiques des développés et les strat6gies des d&eloppeurs, voir J-P JACOB et H. BAUMANN (19839. 
(12) F. S MEJIA, technicien du PMG, a, par exemple, montré que la proposition de culture collective du mais dans I’area de Santa Elena nUtait pas rentable 
puisque les colts de production (surtout en main d’oeuvre) dbpassaient les revenus qu’on pouvait attendre du mais produit (cf. F. S MEJIA. Information sobre 
situation dei cultiva del maiz en 10s grupos del programa, s.l. s.d). On pourrait en dire autant de certaines propositions concernant l’élevage (PMG, jg&~‘). 
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