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Dans beaucoup de pays africains, des organisattons paysannes

et rurales (oen), nombreuses et diversifiees, se sont consti-

tuees depuis une ou deux dfuennies, souvent à I'ombre des

Éus et de leurs partenùes extérieurs. L: fin des années 80 et

le début de I'actuelle décennie manifestent un changement

d'attitude à l'égard de ces organisations, passant de la tolé-

rance à un soutien souvent explicite, comme si Ia conviction

selon laquelle il ne peut y avoir de développement durable

sans participation structurée et acûve des paysans s'appliquait

également à I'Afrique aujourd'hui. Sans doute faut-il y voir

une conséquence du bilan mitigé des experiences passées et la

mise en ceuvre de voies nouvelles d'appui au développement,

en concomitance avec les politiques de libéralisation et les

discours sur la démocratisation. [l est possible aussi que le

regard porté sur le paysan afncain ait évolué dans le même

temps...

Actuellement peut-on parler de mouvement paysan à propos

de cette muldrude d'organisations qui continuent à se créer et

à évoluer dans la plupart des pays? Il y a au moins deux

réponses à une telle question : la première plus affirmative, la

seconde plus conditionnelle, selon l'éupe à laquelle on se

situe.

En effet, on sera tenté de répondre posiÛvement si I'on

observe le caractère effervescent et novateur de ce mouve-

ment dans la recherche de formes adaptées qui vont de

l'émergence de groupes de développement, sur la base des

organisations sociales et culturelles traditionnelles, à la nais-

sance de syndicats de défense des paysans. Dans cene accep

tion, on assiste à un mouvement social se développant à des

rythmes divers selon les pays et les régions, en quelque sorte

à une structuration en devenir, polymorphe, inégale dans ses

r{sultats et ses effets sur le monde paysan, non décantée : il

s'agit à ce stade d'un vaste champ d'expérimenntion sociale,

dont l'évolution dépend peut-être autant des forces externes

qu'internes; en ce sens, il y a déjà mouvement paysan.

Selon I'autre approche, le mouvement paysan est en devenir;

il conespond plutôt à I'aboutissement de cette Pha,se efferves-

cente, c'est-à-dire à la stnrcn'rration globale d'une paysanne-

rie, incluant les divers types d'organisations prenant en charge

tout ou partie des fonctions nécessaires à I'activité agricole,

voire au développement rural : aboutissement provisoire, car

il serait inconcevable de parvenir à un mouvement qui se frge

au lieu de s'adapter en permanence. Aussi plusieurs condi-

tions devraient être satisfaites (l), notamment :

.Une appropriation des organisations par leurs membres, sans

pour autant exclure les paysans non-membres, et une autonù'

mie croissante de celles<i.
.Complémen[airement, une capacité à s'autogérer' à élaborer

un projet collectif et à maîtriser la réalisation des actions, quel

que soit le niveau de structuration.
.Une capacité à discerner, à analyser, puis à exprimer les

besoins, les revendications et les propositions des paysans

auprès des partenaires non paysans, à différenu niveaux terri-

toriaux.
. Une reconnaissance externe, -nationale et étrangère-, se tra-

duisant par la participation des paysans à la politique et aux

decisions les concernant, ceci en tant que panenaires majeurs,

égaux des autres.

Comme on le pressent, ces conditions ne sont pas indépen-

dantes et ne concernent Pas que les seuls paysans et leurs

organisations. De plus, la progression vers un rnuvement
payen est variable selon les pays : il est donc utile de jeter un

regard sur la situation actuelle des organisations du monde

paysan. Cene analyse s'appuie principalement sur les ensei-

gnements d'un progralnme de recherche-action portant sur les

conditions d'émergence, de fonctionnement et de viabilité des

organisations paysannes et rurales en Afrique noire francq
phone (2). Ce programme s'est constitué en observatoire

d'étude et de suivi des opR, villageoises et fedératives,

d'abord au Sénégal, puis au Cameroun, au Togo et en Cuinée-

Des travaux partiels ont été conduits dans plusieurs auttes

pays, faisant apparaître de nombreuses convergences, y com-

pris avec d'autres recherches de même nature (3)-

1. Ces conditions recoupenl en partie les cinq crileres retenus
par D Genlrl el M R Mercoiret pour défrnrr un mouvemenl pay-

san (1 991 )

2. Ce programme, débuté en 1985-86 est financè par le Mints-

tère français de la Coopération el mis en ceuvre par la charre dc

sociologre rurale de I'rrva P-G en coliaboralron avcc l'at vt' el dos

[--' .r,J,\r.trr f].;;iÂ:t lrÎtl /.Jr111 ;1'-/.;rr rr 1991!'

parlenarres pubhcs et privés des pays concernés
3 J.P Jacob el Ph. Lavigne-Detyille (1994) citent de maniere

non exhauslrve (note 8, p 12) une quinzaine d'auteurs ayanl

conduil des éludes sur les opn dans les années 1980/90: nous

y ajoulerons le nom de R. James Binqen (1994) pour ses lra'
vilux sur le Senéoal et le M;lh



Foisonnement et diversité
des organisations paysannes et rurales

Dcpuis une dizaine d'années surtout, les publications et les

æÀignagas ont été abondanu pour décrire les nombreuses

"xpetienà 
villageoises et participer, parfois avec un enthou-

siasme exccssif, à leur promotion' Certaines de ces exÉ-

riences, mises à juste titre en évidence pour leur précocité et

leuraptitudeàl'innovation,ontjouéunrôled'entraînementet
d,exàpb pour d'autres ruraux africains en recherche. Plus

globalement, on peut constatff, que les avancées et les retârds

àans ta stnrcturation paysanne sont variables d'un pays à un

,r*, et quelquefois à I'intérieur d'un même Pays' et ceci

pour des raisons poliÛques, économiques' culturelles' Par

.ill"uo,leregarddoitêuesanscesseaiguisépournepass'ar-
rêter aux seules ext'riences pilotes ou à celles qui savent se

faire connaître (parl'intermédiaire des élites, par exemple), et

pour percevoir que d'autres plus cachees' plus lentes' et par-

ioi, itu, participatives, peuvenr s'avérer solides et promet-

teuses pour I'avenir.

lrs paysanneries africaines n'avaient pas attendu les-référen-

ûels venus du Nord pour s'organiser' Aujourd'hui il est fré-

quent que les nouudlæ organisations co+xistent avec des

jroup"t.nrs endogènes plus anciens que I'on hésite à ranger

dansleso,*.",n,ienesr-ildesgroupesd'entraideagricole,
decertainesformesdetontines,etc.Aussiconvient-ildes'in.
terroger sur les fonctions qu'ils exercent' leur rôle dans le

dévÀppement local, er leur articulation possible avec ces

nouvelles organisations.

Alors, quels sont ces référentiels, explicites ou non' qui ont

guidé l'émergence des organisations paysannes et rurales?

ÉÈ, "u*t 
les indépendances, le mo'dèle cooperatif s'éuit

imposé et les nouveaux États ont pris souvent le relais en gar-

dant un contrôle étroit sur des organisations coopératives peu

conformesauxprincipesmutualisteshabiruellementrecon.
nus. ce fur notamment le cas du sénégal (Dia' 1962)' I-a

mouvancecommunautaire,ayantsesracinesdanslatradition
plus liberale des pays anglophones' s'es[ Eouvee confonee

pr un courant huÀaniste souvent issu des valeurs chrétiennes

L rehyée par des organismes d'appui africains (nrtce' cEsAo'

TNADES FOnUnnoN,...) ; si la finalité d'auto-promotron pay-

sanne a marqué le développement de nombreux groupements

d'initiative privée, certains États o.nt également capté cefte

mouvancepoursusciterdesorganisationsvillageoisesdans
I'optique du développement communautaire' En lien ou non

avec cette mouvance, la forme associaÛve, plus ou moins

directementhéritéedelavieilleloifrançaisedetg0l,aservi
de modèle d,organisation (status, règ|entent intérieur,. '..) à de

nombreuses initiatives locales préservant ainsi la tiberté (rela-

.tive)dedétrnirleursobjectifsetleursactions.Enftn,partiel|e-

ment inspirees du modèle cooperatif' mais plus adaptées aux

- situationi régionales et plus professionnalisées, sont nées

diversesformcsd'organisltionsdcproducteurs'souvcnt
d' initiative extenlt' -

4. Un documenl recent du Reseau GAo fait le poinl sur diverses

{ormes de classrficalion des opa selon les auteurs et les critètes

:*:rytl:?..,' 
présenle également une imporlanle brbliosra-

Sil,analysepousseàdifférencierlesphaseshistoriquæetles
Jfer"ntirt, ,rton lesquels se constituent les opR' la réalité est

ffiu, toujours ptu, .omplexe et il est fréquent que les ini-

l*"o se combinent en fonction des opportunités et des

hommes. Même dans le cas de gouPements suscités Par des

Oroi* de développement' conrme ce fut le cas pour les grou-

p.ti,*o de rizicu'lteurs de la seunv au nord du Cameroun

;ù" bs propositions de Guy Belloncle (1985)' une tendance

se dessine ici et lL et devra se confirmer' consistant à prcndrc

en compte les caractéristiques sociales d'une populaûon et à

,;in*rrâg", dès le début,oi ltt conditions d'appropriation des

grcupements créés dans ce contexte'

Une telle diversité d'ext'riences organisationnelles .pay-

sirnnesamènenaturellementàvou|oirc|arifrer,voirec|assi-
frer, cene réalité. I-es typologies existantes sont utiles' mais

fragiles,etprésententlerisqued'unusagenonnatif(a)'Plu-
iâi"qr'un. iypologie, nous ietienglont:ti qu.tÛt fT]li o"

groupementr, ,".hunt qu'une telle démarche est tou1ours

iâu.oi.. et qu'il existe de nombreuses variantes :

' [æs groupements initiés etlou conrôlés par les instances

adminisuatives : anciennes cooperatives' comites villageois

de développemenr' groupements féminins' organisations de

j.ui.r, etc.'Au Cameroun comme au Togo' plusieurs minis-

ièr., on, suscité leurs propres groupements' Au Niger dans les

années lgg0, toutes res organiLtions énient liees à I'appareil

étatique.
. [,es groupements à caractère economique' incités etlou enca-

drés pï les sociétés de développement et les projets-' souvent

liés à des productions specifrques (coton' café' cacao' ria" ')'
. [æs groupements d'initiative locale' à dimension v.illageoise

ou inter-villageoise, dont les modes d'émergence et'd'organi-

sation, ainsi que les objectifs, sont très diversifiés' Ces, asso-

ciations sont nombreuses, par exemple dans cedarnes reglons

du Sénégal et du Cameroun'
. lrs nouvelles organisations de défense des intérêts paysans'

ou de catégories de producteurs' qui apparaissent depuis peu

dans certains pays (ir'tati, Côte d'Ivoire'"') et s€ strucnuent

Sousuneformeetuneappellationdesyndicat'L'émergence
du sYcov, Syndicat des producteurs de coton et de produits

viwiers'enlgg2danslazonecot'onnièredusudMaliestàcet
égardtrès novatrice'

Entre les groupements de base' qui souvent comprcnnent

quelques dizaines de membres à l'échelle d'un village et dont

il n'est pas rare que leur composiûon soit liée' non seulement

à la nature oes àuiectifs, mais aussi à des influences fami-

liales, ethniques, ,,ligi"ut"t (5)' les échanges ændent à se

développer,,ouu.n, i' I'instigation des organismes !'appui'
O"pfut,desunionsoufedérationsseconstituentrapidernent
depuisquelquesannées,étawnécessairedansl'instauration
d'un mouvement fuy'un' L'exemple du Cameroun est signifi-

catif : les quelquei oi-in.r de fedéraûons actuellement créées

dansplusieursprovincesontétéuèslargementinciteespar
deux voyages de responsables paysans à la frn des années

. 1980 au Sénégal er au Burkina Faso' ou cette tendance était

déjà asscz- al'lirrnéc, ccs fédérations ont donné-naissance au

Conscil<JcsfédérationspaysannesduCameroun(cr.rc)'orga.

5.Unexemp|eexlrêmeeslce|uidescrEde|'Î|eàMorphi|dans
tava|léedu||euveSénéga|oÙbeaucoupdegroupementssont
constituésdetami|lesaisées|iéesaupouvoiire|igieuxelpoli.
liquc local
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'Juunntt" Agrrcolc Chreltennc

I Depurs quelques années' la Cooperalron lrançaise condurl

des programrnes o"î'ti"tiignnallarron de I'agncullurc dans

une dernr-dgslf,rn€ dc pays alrtcatns
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En fait trois approches complémenhires permettent de défi_
nir cette notion de professionnalisation. Tout d,abord, au
plan individuel du paysan, le mot profession,à partir duquel
est formé le nouveau concept, indique la voie à suivre,
considérée comme r'évorution normare d'un état de vie
paysanne vers un métier susceptibte d,apporter le revenu
souhaité. Partant d'un savoir_faire acquis, ce métier sup_
pose perfectionnement et adaptation à des conditions chan_
geantes. [æs transformations de I,activité agricole
pourraient également réduire |actueile dévarorisation de
l'état de paysan chez res jeunes, riée à de murtipres facteurs
culturels et économiques (difficutté d'accès au foncier, par
exemple), et rendre ce métier suffisamment attractif, métier
alors choisi et pas seurement subi pour des raisons de crise.
Ensuite, au plan coilectif de ra paysannerie, ra profession-
nalisation, déjà engag ée avant re rransferr de cettà démarche
à I'Afrique, correspond à ra structuration des organisarions
paysannes et rurales de la base villageoise aux niveaux
régional er nationar, organisations idearement constjtuées er
gérées par les paysans eux-mêmes; rorsque res conditions
sont réunies, de murtipres initiatives paysannes africaines -
et pas seulement les plus célèbres- ont manifesré cette capa-
cité, nrême si elres doivent en faire ra preuve dans ra durée
en restant créatrices pour s'adapter à des situations souvenr
difficiles tout en restant attentives aux besoins des paysans.
Enfin, au plan collectif de I'ensemble des parrenaires
devant concourir au déveroppement de |agricurture, Ia pro-
fessionnalisarion imprique à I'évidence de Ia pan de chacun
le constat qu'aucun ne peut prétendre à une quelconque
hégémonie pour des mobiles politico_adminiitratifs ou
f rnanciers. et I'acceptation de rechercher ensembre ra répar-
tition efllciente des nouveiles responsabirités enrre les par-
tenaires, en vue d'un but commun d,amélioration
quantirari'e er qualirative de la production agricole pour
satisfaire les besoins des ruraux et ceux des citadins et par-
ticiper utilement au développ€ment économique d,un puyr.

Ainsi, lorsqu'on cherche à cerner la signification er Ie
contenu de ce terme de professionnarisation, s'entrecroisent
de multiples aspects individuels et collectifs, culturels er
économiques, chaque partenaire tendant à privilégier rel ou
tel de ces aspects. En schématisant quelque peu, deux voies
ressonent prus spécifiquement. L'une, orientée seron des
priorités économiques -prenant acte des erreurs ou des ren-
teurs passées-, vise Iinstauration de filières de productions
intégrant I'ensembre des partenaires à parrir des or_sanisa-
tions de base existantes ou à susciter, avec le risque d,une
appropriation incertaine par les paysans er d'une fragilité à
terme- L'autre, répondant à une finarité sociare autanl
qu'économique, plus horizontale que verticale, souvent
plus spontanée et prus participative, est égaremenr fra-eire,
mais davan(age en raison de moyens insuffisan,, .i d.
résultars écononriques i nésau x.

une troisièr,e 
'oic. conrbina't les dé'rar-chcs *enicarr, cr

It.rizorrtrlc. csr-clle irla_cirruble. cr. si .ui. à qucllcs crrrtii-
ti<trrs l

De nouveaux rôles
pour les partenaires

de la professionnalisation

Au préalable, remarquons que ta plupart des partenaires évo-
qués ci-après prônent une telle redistribution des rôles et des
fonctions, non sans arrière-pensées de pouvoir, à préserver ou
à conquérir selon les cas. [æs uns, dans la logique de la libe-
ralisation er des plans d'ajustement rtrctu.el, prônent le
désengagement de l'Éut et res transferts ae comÉtences;
d'autres ciblent de plus en prus reurs interventions sui certains
opérateurs economiques et certains types d'organisations de
producteurs; les structures paysannes enfin revendiquent un
rôle accru er innovant dans divers domaine.s (commercialisa-
tion, épargneJcrédit...), préfigurant ainsi res fonctions qu'elles
pourraient assumer à I'avenir de façon plus organique. L:
situation actuelle est souvent encore brouillonne, les inrerven-
tions peu conjuguées, et les acteurs peu encrins à remetre en
cause leur pouvoir, les habitudes acquises et leur vision des
chan-eements souhaitables. En se gardant de verserdans I'uto-
pie, nous chercherons à recenser quelques orientations néces-
saires à une redéfinition des rôles des quatre groupes de
partenaires pn ncipaux.

1. Les paysans et leurs organisations

Au ni'eau du groupement de base, générarement inrra-viila-
geois, il n'existe certainement pas de modèle ideal quant à la
composirion er aux fonctions de celui-ci. II y a au contraire
une diversiré de formes de groupemen6, anciens et récents, au
sein d'un méme 

'illage. 
ceci amène cependant à s'interroger

sur ce qui de'rait consiltuer I'objectif premier des organisa-
tions paysannes à dominante agricore, à savoir re déveroppe-
ment econorugue et I'obtention de résurtas rrr..ptibr.,
d'améliorer la vie des habiranLs. une relle option ne dlvrarr-
elle pas amener à repenser les actions mises en æuvre par re
SÏOupement, notamment à travers des atelien communau-
tarres rès mrmétiques, aux résultats incertains déjà mention-
nés? Une organisarion paysanne de base n'estrlle pas avant
tout une instance de défense des intérêts et de services au prG
fit de ses membres. er plus précisément un rerais entre les pre
ducteurs et les panenaires des niveaux territoriaux audelâ du
village ?

En effet, I'experience acquise dans divers pays monre que ce
sont des unions ou fedérations à I'écheile micro-régiona'le qui
peuvent le plus opportunément créer et gérer les seruices cor-
respondant aux fonctions d'amont et d'aval nécessaires à I'ac_
tivité a-ericole : approvisionnement, épargne/crédit, collecte et
stockage, commercialisation, information et peut€tre forma-
tion. c'esr donc là le niveau stratégique qui paraîr re prus
approprié à ce stade d'ér,olution, economiqr.*int, grâce aux
écononues d'échelle et au pouvoir de négociation avec res
aurres partenaires- et socialement, par la relative proximité des
group€ntents pa\ sans qui y parricipcnt.

Pour évircr de pxrssiblcs échccs ct fairc ftrcc j la corrrplcxirr{
des n<tuvellcs fonctions. 

_\, cotltpris ccllc dr- rcprcscntntion dc,s
p:rvs:rns cr dc négoci:rriorr. il scrrr problblcrncnt inclisJrnsablc
lj hrcf délli dc rr'rlctllrir lcs conr;,.*rcnc('s licir's aur divcrs
lx)stcs dc lcsp'ii'.rbiliri', ct rlc rlisrirrrucr- lcs lirrrcrions clc lxrli-
ll(ruc !11n(if .rlt' tir'r or'ri, t;rri rcli.r,cr':ricrtl tlc rcsporrs:rh[.s pltt,-
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sans élus, et les fonctions à caractère essentiellement tech-

nique et économique, qui ne pourront être valablement

assumées à terme que par des cadres salariés, selon les

orientations données et contrôlées par les responsables élus.

Certaines fédérations commencent à s'engager dans cette

voie, comm e h rêd&ation des paysans de la Moyenne Gui-

née. Pour d'autres fedérations, notamment au cameroun,

les responsables craignent une nouvelle forme de domina-

tion de la technostructure se traduisant pal un affaiblisse-

ment de leur pouvoir. Cette évolution suppose aussi de

repenser à tous niveaux les systèmes de formation afin de

répondre à des besoins nouveaux' ce que ressentent et

expriment déjà quelques leaders.

2. Les opérateurs économiques privés

Deux types d'opérateurs sont à distinguer selon leur dimen-

sion et le niveau où s'exerce leur activité. [æs premiers, -

entreprises de transformation et sociétés commerciales'

nohmment d'import/expon-, répondent à une logique qui

rencontre peu celle des oPR, et parfois s'y opposent (cas des

produits de consommation imponés à un prix inférieur à

àelui des productions locales : le riz par exemple)' Les

seconds sonr peu nombreux encore : il s'agit des petits

entrepreneurs privés qui, à l'échelle locale et régionale.

pourraient rendre des services utiles à la production agri-

iole, complémentaires de ceux des opR car il n'est peut-être

pas de la vocation de celles-ci de tout gérer et contrôler. ll y

u don. place pour de multiples initiatives dans des

domaines telles que I'approvisionnement, la uansforma-

tion, le transport, constituant ainsi progressivement avec les

opn le tissu économique local nécessaire au développement

des activités agncoles.

3. Les bailleurs de fonds
et organismes d'aPPui

Ceux-ci, partenaires étrangers et nationaux du développe-

ment (agences de coopération, sociétés de développement,

oNc,...), exercent un rôle de stimulation et d'accompagne-

ment actuellement essentiel à la croisSance du mouvement

paysan sous ses diverses formes : élaboration et suivi des

p..|.tt, financement, appui à la structuration des oPR, for-

mation, etc. En quelque sorte, ils occupent le vide engendré

en milieu rural par la quasi-absence des services étatiques,

en raison du manque de moyens et peut-être d'une concep-

tion du pouvoir politico-administratif insuffisamment

empreinte du sens des responsabilités... Mais ces parte-

naires extérieurs devront se garder de compenser durable-

ment ce vide, s'ils visent à terme le renforcemenl. et

I'autonomie des oPR, ce qui suppose de leur part une grandc

vigilance pour ne pas piéger les paysans dans un nouvel état

dc dépendance -nrême si aucun des partenaires nc le sou-

haite réellentenl-. et nécessitc égalentenl de ctlorcJonncr dcs

inten,entitlns inégale nlertt répartics ct plrrfois s'igntlrant tltt

sc concurrcnçant.

Cette qucstion du cloisontlclllcllt cxccssil' cnttc l'cttscrltblc

<Jcs actcur.s intcrnr-s ct e.\tcntcs lttt tltilit-u p:tt'sltll csl tlll

l'rcirt cortsidclrablc :ttr d.(r'clo1)pclllclll iil tlllc \()tll'cc tlc glt:-

llill;rlcs lttrrtt:tittr ct littltttctct's l);ttts lt' t'lltllrttt .le Kpc'ltr ;ttt

Togo a été mené ces dernières années un programme expé-

rimental visant à susciter une démarche interactive permet-

13nt de confronter les expériences et les besoins à la base

(trois rypes de groupements présens dans les villages) et les

modes- d'appui des structures d'encadremenl., en vue de

dégager des éléments concertés de diagnostic et de rccher-

ch., enr.rble les solutions approprifus (Diagne, 1993).

[æs dix-huit organismes extérieun -publics et privés- inter-

venanf dans ce canton ont découvert à cette occasion leur

existence et leurs modes d'action souvent assez voisins.

4. L'État

Après quelques décennies de politique plutôt autoritaire et

souvenr de faible tolérance à l'égard des OpR' I'Etat est

aujourd'hui appelé à s'effacer, poussé en cela par les ins-

trn.., internationales. Toutefois, cet effacement ne devrait

pas signifier abandon et désintérêt à l'égard du monde rural.

lndépendammenr de possibles préoccupations électora-

listes... Bien au contraire, l'État voit peut-être se clariFrer

son rôle, et donc les fonctions qui sont principalement de

Son ressort, à condition d'être exercées avec suffisamment

de transparence et de concertation, incluant la négociation

avec les autres partenaires concernés. NouS retiendrons

quatre de ces fonctions essentielles :

i. L'ori.n,arion er la maîtrise de la politique économique,

particulièrement agricole, en recherchant la cohérence entre

les divers tyPes de Production.
2. L'établissemenr d'une législation souple et adaptée, per-

mettant aux diverses organisations d'exister juridiquement

et d'être pleinement reconnues de tous les partenaires.

3. La coordination des interventions des partenaires exté-

rieurs des opR, non pour exercer un contrôle soupçonneux

sur toute forme d'aide et d'appui et entacher I'efficacité

souhaitée, mais plutôt pour tenter d'assumer une plus juste

répartition en fonction des besoins, voire une possible péré-

quation des,aides. ceci suppose évidemment que les ser-

vices de l'État soient à I'abri de toute suspicion sur la

manière d'assumer cette fonction et peut-être de vouloir

récupérer indirectement une partie des pouvoirs transférés'

4.1-e. suivi et I'analyse, quantitative et qualitative, des flux

et des lendances relativement à la consommation alimen-

taire, notamment urbaine, ainsi qu'aux modes de commer-

cialisation et de distribution. Ce rôle d'observatoire

economique n'a d'intérêt que s'il est assorti d'une fonction

d'information destinée à I'ensemble des partenaires, y com-

pris paysans.

Professionnalisation et mouvement
paysan sont-ils conciliables ?

Ptturquoi nc lc sc'lticnt-ils p:rs t-tl cl-fct si I'on a{ttlc-l qu('cclle

doublr' détttltrcltc sc ftlttclt' srtt' llt rt-colll)llissattcc tJ'utt drrlit ct

Cl'urtr' CapaCitt< ;'xrtCrrtiCllC 
(lc\ J):lYs:ltlç i s'ttt'::itttisCl'e-l i ôtl-C

dcs :tclt'urs cré:rtil.s ct p:rrlicip:rtrl's tltr clt<vclopptllt'lll :lgl'icol('

ct lllitl'l CCttc cttttliclitrtt. crprirrti'e stltts lonttc ittlclllg:tlivc'

crrlr';tînc cclrcrrtllrnl ltlrrsicrrrs tlucstiotts- issttcr tlc rtttrltiPlc:

obsr..l'r ulirlls- (11('sli.rtt., tltti lCli'r'crlt tl'tttlC srttlt' tlC tli'ttttlttlo-

::ie tlc l;t ltt,tlt'tsiotltl;tltrltliotl (() r'ttrt'1r 5 i1
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Première question : Beaucoup de partenaires, même natio-
naux, et même paysans, ayant impliciæment comme référen-
tiel des modèles de Upe occidenral, quelle place accorder aux
groupes traditionnels dans le développement rural, et peut{n
inventer des types d'organisations, également efficientes, qui
s'adaptent aux specificités sociales et culturelles alricaines?

Deuxièrrc question: Alors que l'évolution récente, encoura-
gée w le désengagement des Etats, crée de nouveaux lieux
de pouvoirs et modifie les rapports de force, n'assiste-t-on pas
à une fuite en avant de certains partenaires, particulièrement
de structures fédér:atives paysannes alors que rendent à dépe-
rir des groupements de base, et n'est-il pas plus opportun de
respecter cenains rythmes nécessaires à une appropriation
durable des organisations par les paysans?

Troisièmc question: I-es progrès dans la voie de la structura-
tion paysanne er du développement rural ne seront-ils pas

démultipliés -et plus économes en terrnes de moyens- si, au-
delà des cloisonnements et des concurrences déjà évoqués,
s'instaurent à tous niveaux les nécessaires synergies ot'ra-
tionnelles, en particulier susceptibles de se traduire en actes
concertés au plan local ?

Après des decennies d'incertitudes (ou de certitudes...), la
période actuelle est propice aux remises en çluse et aux ini-
tiatives, et la plupart des partenaires semblent fairc prcuve de
déterminaûon en ce sens. A chacun d'entre eux -y compris tes
paysans et leuns organisations- de jouer son rôle en concerta-
tion avec les autres, si I'on souhaite voir émerger un mouve-
ment paysan, acteur premier du développement, et éviter
demain un echec sans alternative nouvelle.

lJean-Pierre PROD'HOMME, Prolesseur à l'lnstitut Nationat AgroI
rnomique Paris-Grignon. Tel 44 0B t6 SJ.
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