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effets s u r  l e  d é v e l o p p e m e n t ,  v é g é t a t i f  d e s  p l a n t e s  e t  s u r  l e u r
rendement. !..es e f f e t s  d u  c l i m a t  s e  m e s u r e n t  s u r  l e s  c y c l e s  d e
cul turcs possibles pour 1 ‘ensemble des spéculat ions avec plus
ou moins de risbques.

Dans la  va l lée , l a  f a i b l e s s e  d e s  p l u i e s ,  l e u r  i r r é g u l a r i t é
d ’une année à une  aut re , leur  mauvaise répart i t ion au cours de
la saison rendent prat iquement impossib les l e s c u l t u r e s
pluvia?es. S e u l e s  l e s  ci-1 t u r e s i r r i g u é e s  p e u v e n t  o f f r i r  l a
sécur i té  voulue.

En saison séche  chaude où on note les maxima de température
e t l e s COL@ d e v e n t  d e 1 ‘harmattan, des khaudages
physio log iques  peuvent  se  produi re  notamment  sur  le  maïs ,  même
t r è s b i e n  i r r i g u é s . I l  e s t .  i n d i s p e n s a b l e  d e  s e  p r o t é g e r  d e  c e
vent  (é ros ion  éo l ienne ,  verse , échaudage, mauvaise levée, besoins
en eau exacerbes 1. C ’ e s t  u n  f a c t e u r  d o n t  i l  f a u t  t e n i r  c o m p t e
dans le >::alage  c a l e n d a i r e  d e s  c u l t u r e s  i r r i g u é e s .  L e s  r i s q u e s
d ’ é c h a u d a g e  e t  d e  p e r t e t o t a l e  d e s  c u l t u r e s  s o n t  s u r t o u t  à
crai ndre quand l ’harmattan surv ient pendant l e s phases
d ’ i n d u c t i o n  f l o r a l e  e t  d e  f l o r a i s o n .

Par  contre  l ’ insolat ion qui  at te int  ou dépasse 3  000 heures
par an n ’ e s t pas 1  i m i t a t i v e  e t f a v o r i s e J’activit6
p h o t o s y n t h é t i q u e  f a v o r a b l e  a u x  r e n d e m e n t s  é l e v é s  e n  b o n n e s
condi t ions d ’a l imentat ion hydr ique et  minéra le .

deux  ensem,bles géomorphologiques sont  ident i f iés:  les  sols
d u  o u a l o  e t  l e s  s o l s  d e  diéri. L e s  p r m i e r s  s o n t  d e s  s o l s  e n
général a r g i l e u x  e t const,i t*uent  d e s  t e r r a i  n s r i z i c o l e s  p a r
escéfence: m a i n t i e n  f a c i l e  d ’ u n e  l a m e  d ’ e a u ,  .  . . L e s  s e c o n d s ,
sab leux , sont t r a d i t i o n n e l l e m e n t  d e s  t e r r e s  r é s e r v é e s  a u x
c u l t u r e s  p l u v i a l e s  v u  l e u r  f o r t e  permeabilité.

L.a  c o n t r a i n t e  m a j e u r e  d a n s  l e  D e l t a  e s t l a  s a l i n i t é
excess ive  des  terres.On dist ingue deux grands groupes de sols  :

- des sols  sa l ins  avec au moins 0,2%  de  se ls  sodiques
- d e s  s o l s  s a l i n s  à a l c a l i n s  a v e c  m o i n s  d e  0,2%  d e  s e l s
s a d i q u e s  ài p H  s u p é r i e u r  à 8,5.

C e t t e  s a l i n i t é  l i m i t e  l a  m i s e  e n  v a l e u r  d e  c e s  s o l s .  C e
r7’est qu ’avec  des aménagements  appropr ies  et  l ’ i r r igat ion que ce
sont développées les  cul tures  e t  p lus  particuliérement  le  r iz .

1.2. SELECTION VARIETALE

Après deux décennies  d ’aménagement  e t  malgré  d ’ importants
efforts de recherche, l’intensification de l’agriculture irriguée
reste c o n f r o n t é e  à une s é r i e  d e c o n t r a i n t e s d’ordre
institutionnel, t e c h n i q u e  e t  s o c i o - é c o n o m i q u e .  A  c e t  e f f e t ,  l a
recherche est de nouveau interpellée pour apporter des solutions
auxquest ions suivantes:

commdnt. valoriser les aménagements hydro-agricoles ?
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comment  a u g m e n t e r  l'intensfté c u l t u r a l e  e n  crhnt le:
c o n d i t i o n s  d e  réal7sation d e  l a  d o u b l e  v o i r e  tripIS
c u l t u r e  ?

comment, promouvoi r une pol i tique de déve!zppement de
l a  r?ziculture p r ; vée darts u n  ccntexte d e  r(fductiL!i
des subvent ions 7

c.3mment  c r é e r  u n r,adre institut,ionnel  . jr3b!e Bf ,c3  I 7.
1  ‘épanouissement  d ’explo i ta t ions agr  iccles s~iatrles  e t
d’organ isat ions paysannes performantes, . . .

!’ e;:sembl  F: des acqu i s cjc fa t-ec,k,er:f-iE! ~.Lji.  1~) t- j z :f-:t ;-jerflj c
,7j  +z CI. Cl t? ,$?  t 4 tw il F i- l e s  différent:’ rf2férentiels  t e c h n i q u e s  :;ui!‘; cnt

‘,-p,-‘rn:i:  3:; l-2:’ ’ c,:.11  7.eL;r.y tic gasser-  des rendements de 2. 5 t,/ha 1938 ?
::,.: *ei?dements  wyens  d e  5 .  !Y t,?ha I198E), régul iPrement o b t e n u s ,

[> ,.: i -i.-.-Y>> pas~sars d u  ‘Y eude, '3es r é f é r e n t i e l s  s o n t  d y n a m i q u e s
i, l.1 f -.q:;e réguliQrement  t - t -a justés  avec les  nouveaux acquis  de  fa
r-echerct7es A i n s i , 1 a base g é n é t i q u e  d u  m a t é r i e l r ,; z es t
régtl? 2'èrement &largie  p a r  l ’ i n s c r i p t i o n  a u  c a t a l o g u e  d e  vsriétés
n CI u L J  e 1 1 e s ,i * plus adaptoes a u x c o n d i t i o n s  actuelles  d u  m i l i e u .

P o u r  le malj‘s l e s g1rern.i ers travaux ef fectués \;isent
l’am&? i*?ration  du maïs  local  Maka et  1  ‘introduc+ion  de  \iariét5s
étrangères. Cependantce  ce  sont  des  var ié tés  composi tes  jaunet

SI grain r,c;rr;é (Marly Thaï) qu; sont .  re tenues dans les  années ‘9..

i - e s  r&sul?:ats mor?trent  c l a i r e m e n t  q u e  c e t t e  compos”te  e s t
3ssez b i e n  r-dapté-0 à l a  r é g i o n  e t  a u x  c o n d i t i o n s  d e  Tulture ~c,II~*
i&pon;jre 3 “ a t t e n t e  d e s  Pa:ysans  q u a n t  à l’identificat;c:7 d’une
rar,i étC: supportant 1 a submersion, temporai re ou des engorgement *
d 3 n ? !e r e n d e m e n t  s o i t  a u s s i  s t a b l e  q u e  p o s s i b l e  e t  adarche au"
deux sa isons de  cu l ture .

?es rÉ:sul tat,s de recherches e n  matigre  d e  s é l e c t i o n  p o u r  ?e
s;?-gp:~ > Dnt.  abouti à d e s recommandat ions de  \/ariét&s adaptdec

;‘l :-:  i: d i f f é r e n t e s saisons ( s a i s o n  f r o i d e , saison :haLrde e t
I-F.;  ver-cage) et sat.i sfai sant c.ertains  crit&res r e c h e r c h é s :  tail?e
cour te , précoc i té, product iv i té ,  ,  .  .
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La  mise  en  p lace  de  systèmes de  cu l ture  (double  ou t r ip le
ctll ture )  8  base  de  r iz  sont  les  résul ta ts  de  ces  recherches avec
d e s  p r o p o s i t i o n s  d e r o t a t i o n s  e t successions c u l t u r a l e s .
cependant  le  passage en  mi l ieu  paysan de  ces  syst&mes  de cul ture
r e s t e  à ê t r e  e f f e c t i f .

1.3. ACQUIS EN COURS ET PERSPECTIVES DE RECHERHES

Même s i  le  PDRG reste  re la t ivement  vague sur  les  miss ions
assignées a la  recherche agr ico le , i 1 a recommende  1 ‘elaboration
d’un plan quinquénal  pour  les années 1993-1998.  Ce plan devra
p a r t i r  d e  l ’ o b j e c t i f  g l o b a l  d e  d e v e l o p p e n t  r u r a l  i n t é g r é  c ’ e s t
à  d i re  un développent  qui  prend à ?a  fo is  en  compte  les  critht-es
sociaux, économiques,  f inanc iers  e t  env i ronnementaux .

Le développpement  rura l  in tégré  v ise  d ’abord l ’ in tégrat ion
d e s  a c t i v i t é s  :“intégrer l e s  a c t i v i t é s  d a n s le cadre du
déve loppement  c ’es t  considerer que chacune,  se lon ses  propres
c r i t è r e s  e t  à p l u s  o u  m o i n s l o n g  t e r m e s  e s t  i n d i s p e n s a b l e  à l a
sauvegarde  ou à la  restaurat ion d’un équi l ibre social ,  economique
e t  écologique”(PDRG 1 9 9 0 ) .

A ce t i t re , ,  la  recherche est  sol l ic i tée  sur  p lusieurs  f ronts
e t  é c h e l l e s  :

d ’ a b o r d  s u r  l ’ é c h e l l e  d e s  t e c h n i q u e s  e t  t e c h n o l o g i e s
à m e t t r e  a u  p o i n t  p o u r  r e n d r e  v i a b l e s  l e s  u n i t é s  d e
prodwt  i on ;

ensu i te s u r  l e  p l a n  d e s  s t r a t é g i e s  d’integration
s e c t o r i e l l e  consernant  l ’ o r g a n i s a t i o n d e s  f i l i è r e s
p o u r  v a l o r i s e r  l e s  p r o d u i t s  n o t a m m e n t  l e  r i z  ;

e n f i n  s u r  l ’ é c h e l l e  d e s  o u t i l s  e t  stratbgies d e
gestion de 1 ‘espace en vue d’assurer une programmation
opt imale  de  chaque type  d ’occupat ion  en  harmonie  avec
l e s  a u t r e s  e t  d ’ a s s u r e r  u n e  u t i l i s a t i o n  d u r a b l e  d e s
r e s s o u r c e s  nature?les p o u r  f a i r e  f a c e  à l’empleur e t

à l a  c o m p l e x i t é  d e s problèmes soulevés par le
déve loppement  de  la  va l lée .

Ainsi, l a  D R C S I  a  m i s e  a u  p o i n t  u n e  s t r a t é g i e  a r t i c u l é e
autot~r- de  programmes interd isc ip l ina i res ,  de  pro je ts  de  recherche
bien  c ib lés  e t  de  nouveaux mécanismes de  co l laborat ion  avec  les
organisations  paysannes et les st ructures  de  déve loppements .

a) Les programmes de recherches  en  cours:  é ta t  d ’avancement
e t  a c q u i s .

1 )  Programme cul tures  hor t ico les

in ce  qui  concerne les  cul tures  hor t icoles ,  e t  d ’une manière
générale ,  d ’ importants progrès ont  été  réal isés dans la  recherche
d ’ i t i n é r a i r e s  t e c h n i q u e s  p e r f o r m a n t s , 1  ‘ a m é l i o r a t i o n  v a r i é t a l e
d e s  espèces  h o r t i c o l e s d ’ i m p o r t a n c e  n a t i o n a l e ,  l ’ i n v e n t a i r e  d e s
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maladies  e t  ravageurs  des pr inc ipa les  espèces e t  la  mise  au point
de méthodes de lut te .  Quant  à  l ’analyse des f i l ières  hor t icoles ,
e l le  a  permis  de d isposer  de données f iables  sur  l ’organisat ion
des marchés, la  compréhension des c i rcui ts  de commercia l isat ion
de plusieurs produi ts , les  processus d ’é laborat ion des pr ix .

tes  acquis  enregistrés  dans les  d i f férents  domaines énumérés
précédemment  ont  const i tué  une sol ide  base pour  un important ,
t r a v a i l  d e  p r é v u l g a r i s a t i o n e t  d e  f o r m a t i o n  e n  d i r e c t i o n  d u
dhveloppement  et l ’ é l a b o r a t i o n  d e  m a t é r i e l s  d i d a c t i q u e s :  f i c h e s
techniques,  manuels , f iches technico-économiques,  brochures.

2 )  Programme de recherches sur  les  cul tures  i r r iguées:

Les  recherches  effectulles dans le  cadre  du programme
Str?+zur~es  I r r i g u é e s s o n t  d ’ u n e  i m p o r t a n c e  v a r i a b l e  s e l n n l e s
cult.ur-es, I l  en  es t  de  même auss i  des  acquis .  En ce qui  concerne
1 e sorgho, l e s  t r a v a u x  d e  r e c h e r c h e  r a l i s é e s  (Trouche e t  al, ,
1990/ c e s dern?ères années dans la  Va l lée  du f leuve Sénégal  en
m a t i è r e  d ’ a m é l i o r a t i o n  v a r i é t a l e  o n t  p e r m i s  d e  r e t e n i r  p a r m i  l e
mater-iel fixé une quinzaine *de l ignées ayant  un bon comportement
d!.rrant  la  contre-sa ison f ro ide  et  par t icu l ièrement  c inq nouvel les
obtent ions provenant  des cr(?isements CE 261, CE 271 et  CE 2632.

En mat ière d ’ a g r o n o m i e - p h y t o t e c h n i e ,  d e s r é s u l t a t s
impcr+ants,  bien que encore partiels,  ont été obtenus sur le mode
d e  prbparation d u  s o l , l a  r é p o n s e  à  d i f f é r e n t s niveaux
d ’ i n t e n s i f i c a t i o n  p o u r l e s  n o u v e l l e s  v a r i é t é s  i s s u e s  d e  l a
s é l e c t i o n .

Le maïs  i r r igué a  bénéf ic ié  d ’un ef for t  de  recherche soutenu
ses dernières années.  En amél iorat ion var iéta le  l ’on a  ident i f ié
u Il certai n n o m b r e  d e  v a r i é t é s  p r é s e n t a n t  u n  p o t e n t i e l  d e
rendement de 4 à 5 tonnes/ha  (Anonyme, 1991 1.

Des avancées importantes ont  été  réal isées dans le  domaine
de l ’agronomie- -phyt .o technie  e t  particulièrment sur  le  mode de
semj s, l e  t r a v a i  1 d u  s o l , l e s s t r u c t u r e s  d e  p e u p l e m e n t ,

1 ‘ i r r i g a t i o n e t  l a  f e r t i l i s a t i o n  m i n é r a l e .  C ’ e s t  a i n s i , par
exemple ,  q ’u i l  a  é té  é tab l i  que  le  semis  sur  bilions procure  des
?-endements  plus elevés  que  le  semis  à p lat  e t  que sur  la  base de

1 ‘anal yse d e s composantes du r e n d e m e n t  l a  d e n s i t é  d e  6 2 5 0 0
pieds/ha para î t ,  ê t re  la  mieux adaptée  pour  une var ié té  te l le  que
Earl y Thaï.

L.es  r e c h e r c h e s  s u r  l ’ a m é l i o r a t i o n  v a r i é t a l e  d u  r i z  d a n s  l e
c a d r e  d u p r o g r a m m e  C u l t u r e s  I r r i g u é e s  s o n t  tr&s r é c e n t e s .
Néanmoins les  t ravaux de cr ib lage réal isés sur  423 var iétés de
r i z  o n t  p e r m i s  d e  r e t e n i r  11 2  v a r i é t é s  q u i  d o i v e n t  f a i r e  l ’ o b j e t
de  tes ts  nlt&rieurs. La ferti!isation du r iz  a  été  étudiée d’une
maniére s y s t é m a t i q u e  a v e c  l a  p r i s e  e n  c o m p t e  d e s  diffgrentes
condi t ions pédocl imat iques a insi  que des di f férences vzriktales.
C e s  t r a v a u x  d e r e c h e r c h e  o n t  a b o u t i  à l a  m i s e a u  peint d e
nouvelles formules de fumure minérale qui doivent néanmoins faire
l ’ o b j e t  d e t e s t,s en prévu1 g,3r- .i sat 1 on, Des avancées notables  ont
é t é  rai i s é e s  é g a l e m e n t  dan:s l e  c a l a g e  d u  c y c l e  d e  c e r t a i n e s



7

variétés performantes au calendrier cultural.

2)  Programme gest ion d e s  r e s s o u r c e s  n a t u r e l l e s  e t
systèmes de prcjduction:

Les études réalisées sous irrigation par aspersion sur- sol
"Dieri" ont pesmis de déter-miner  les consommations en eau des
cultures suivantes : tomate: 471 mm ; oignon: 348 mm ; pomme de
terre: 322 mm. Ces résultats devraient permettre la conduite
d'une irrigation rationnelle de ces différentes cultures dans les
conditions pédoclimatiques  du "Diéri".

Le Diagnostic de la fertilité des sols les plus
représentatifs de cartaines  cuvettes du Delta du fleuve Sénega!
a mis en évidence une trés grande variabilité des proprietés
physiques et physio-chimiques de ces sols. Cette différence dans
la richesse minerale  de ces sols liée à leur nature pédogénétique
mais également à leur histoire culturale doit être prise en
considGrat"on  dans la formulation de conseils  de fumure minérale
(Ndiaye, 1993).

Les dtudes ralisés en machinisme agricole ont abouti à
l'élaboration de t-éferentiels  et d'outils d'aide à la décision
et de conseil pour les études de projets d'équipements des
organisat.ions paysannes et des privés : fiches techniques sur la
motorisation  et gestion paysanne, programmes de calcu? & l'aide
de macros sous Supercalc (tableur), des performances et des pr7:ii
de revient de l'utilisation des matériels agricoles dans la
vallée, mise au point d'une méthologie d'enquête si~t- les
equ~pements  agricoles, Typologie des structures réa?isant  les
prestations en mécanisation.

La poursuite de ces suivis se justifie d'autant plus que les
conditions actuefles  qui ont permis une rentabilité aisee de la
mctorisation connaissent des perspectives d'évolution.

La libéra+Jisation  de la filiere rizicole rend aujcurd'hui
d"fficile tout exercice de prospective. Néanmojns,  et sans une
remise en cause des choix technologiques actuels auxquels les
producteurs demeurent visiblement très attachés, de grandes
directions sont envisagées.

Ces changements vont s 'avérer difficiles car ils touchent
auP; comportements des différents opérateurs économ?ques.  11s
supposent un solide dispositif d'appui-conseil et un cadre de
concertation entre tous les acteurs, pour aider les agricultuer
à m5euu prendre 'eurs  décisions dans des domaines aussi variés
que la conduite des cultures, fa gestion de l'eau et des
hquipements, l'organisation du travail, la gestion économique,
la maîtrise de la qualité, etc.. Les outils et reférentiels
nécessaires à cette evolution  sont pour certains en cours
d'elaboration, (organisation du travail et machinisme agricole
notamment) mai8 de nombreux points restent à apprcfondir  et
néces sitent des efforts accrus en matiere de
recherche/développement.
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Les recherches sur  la  gest ion des terro i rs  sont  relat+vement
récent.es d a n s  l a  v a l  lées. L e s  p r e m i e r s  resultats a c q u i s  p a r
: ’ ISRJ d a n s  c e  d o m a i n e  o n t  p o r t é  s u r  l a  mise  alu  p o i n t  d ’ u n e
~~t.t-i~c!~~!  ii,g  .i e d’spgroche di f fusable  auprès des ONG e t  organ ismes
J’Eti?: chargés de réa l iser  ?es p lans locaux de dé\/el oppenent .

Des 5u?- i 1s de gestions des ressources nat,urel les ont F”té mi c
ail p o i n t  a u  p r o f i t  d e s  c o n s e i l s ruraux chargés de 1 a ge.st.i  on dei
terres e t  d e s  r e s s o u r c e s  d e s  communautés  r u r a l e s .

Cet te  approche  e t c e s  o u t i l s  m i s  a u  p o i n t  e n  collabcrat+iv
7 33‘.'2C. _ c 0 ns e ,i 1 r u r a l  d e  Ross-bethio  s e r o n t  t e s t é s  e t  ;;slidGs

d9ns l e  cadb-e 2es r e c h e r c h e s  m e n é e s  d a n s  d ’ a u t r e s  communsutés
r u r a l e s  d e  l a  v a l l é e .

Siir f .i nai?cement du CRDI, le p r o j e t r-echerche e t
communicatinn qui v i s e  à  t e s t e r  u n  m o d è l e  d e  c o m m u n i c a t i o n
for-mal i se entre la ?- echer c h e  e t l e s d .i v e r s a c t e u r s  d u
dereloppement & t r a v e r s  l a  m i s e  e n  p l a c e  d e  r é s e a u x  d e
~C;-lTf$rlLII!  i cati Gins c o n t r i b u e r a  rit l a  c o n s o l i d a t i o n  d e  cet a c q u i s  d u
programme en  matiére  d ’approche par t ic ipat ive .

I. 4. RECHERCHE/DEVELOPPEMENT  ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

M a l g r é  t o u t e s  l e s  o p p o r t u n i t é s  o f f e r t e s  à l a  riziculture.
i 1 demeure que des ef for ts  accrus devront  ê t re  ,-;onsen+is  en  vue
d’une rne,i  lleure  déf in i t ion des approches convenant  au contexte
l o c a l  pour  p o u r j e t e r  l e s  b a s e s  d ’ u n e  a g r i c u l t u r e  d u r a b l e .

En effet  la rentabi l isat ion des invest issements  dépend de
1I c’i c,apar:! té des c h e r c h e u r s  et a u t r e s  p a r t e n a i r e s  3  r e n d r e  p l u s
performante 1 ‘ a g r i c u l t u r e . Point n ’ e s t  b e s o i n  d e  d é m o n t r e r
1’ importance da?s  ce cadre d’une déf in i t ion d’act ions conjointes
tel les que zel les  de  recherche-déve loppement  ent re  1  ‘ISR.4  e t  l(-,
SAED. :Cet~  es t  A’autant plus nécessaire  que nous ass i s t Cl1 7 à ‘-4 ne
amorce d'un processus d e  r e s p o n s a b i l i s a t i o n  e t  d’autcriomie
p a y s a n n e  q u i  p l u s  q u e  p a r  ‘le  p a s s é  a  b e s o i n  d e  l ’ a p p u i  d e  l a
recherche .

M 3 i 5 1 e passage des acquis  de  la  recherche aux producteurs
s’es-1  tnujo:;rs h e u r t é  A d e s  c o n t r a i n t e s  q u ’ i l  s e r a i t  névessair.e
d’ider-‘tifier e t  d ’ a n a l y s e r  a f i n  d ’ y  a p p o r t e r  d e s  s o l u t i o n s .

La recherche dont 1 ’ une  des  vocat ions  est  de  donner  des
bases s,i entifiques aux d i f f é r e n t s  a c t e u r s  d u  déve?oppement,  dDit
f~urn  i r des réponses aux multiples problèmes que rencontrent dans
,.i_>  e C3:“texte  les a g e n t s  d e  dé\deloppement,  l e s  vulgarisatci.~1r~ e ? :
les  producteurs.

M a l g r é  l e s e f f o r t s  d ’ a p p r o c h e  f a i t s  d e p u i s  b i e n t ô t  trzis
decenn i es par 1’ I3RA et  les  st ructures de vulgar isat ion agiicole?
!e passage des acqu i s d e  l a  r e c h e r c h e  a u x  producte(iI-s t astsnt
t r é s  f a i b l e s .

L es réflexions  menées dans se sens au niveau de la DRCSI ont
c o n d u i t  ci 1 a mi se en place d’un comi  tG Rech~rchc,l Devef~ppzment
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r r? g y 0 1-J  p a n t ?‘ISRP  la SAED e-t les organisations  paysannes.

Les mécanismes mis en place permettent au\c organisations,
paysannes de se prononcer sur les crientaticns Cdéfinition,
ilsboratisn  > exécution) fac i litant ainsi une diffusion plus
rapide et plus efficace des résultats.

L 2 ~roblém;9+  iqu e de la méthodologie pour la "val?dation"  des
,-~sL 1 tats 3e la recherche qui alimente les débats dans les
mil;eux intellectuels montre s'il en citait encore besoin l'enjeu
r: ' une méthodologie rigoureuse, socialement acceptée,
tech:7iquemen t réalisable et économiquement viable.

Le problètr.e du transfert des acquis de la recherche agricole
P~;I;,' paysans 9 tr'a\.:ers le developpement  se pose encore aujourd'hui
avec acuité.

En premier lieu ce dysfonutionnement  d e  la relation
Recr~erche-Déve'oppement-paysannat  traduit ?a problématique des
,~-i~fé~~nces  d' agpcoche  et d'échéances entre ce s trois partenaires
: la recherche est une oeuvre de longue ha!eine  pouvant deboucher

3.4 :;on sur des résultats directement utilisables p3r le
d6welcppeur  CLI 7e producteur, alors que ces derniers Confrontés
?i des difficultés ant,iuelles voire quotidiennes demandent des
.solutions  immédiates.

Ltne proposition d'amélioration doit nécessairement passer
par- ~'ne identific:ation  et ure analyse de ces fac-teurs de !:)locago
que l'on situe à des niveaux differents.


