
Changemenls soeiaux el ...
1997 LV-PP-1997.00335
11111111111111111111111111111II1111111111111111111II1111111II11111111111111
CPATSA-40692-1

APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LI AGRTCULTURE
FAMILTALE DANS LE NORDESTE SEMI - ARIDE

Apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar
no Nordeste semi-árido

EMBRAP A-CPATSA CIRAD-SAR

CHANGEMENTS SOCIAUX ET
ORGANISATION DES PRODUCTEURS

Coordination

Eric SABOURIN

306.349
SU7e
1997
LV-PP-1997.00335

Petrolina, Montpellier
Cirad-Sar, décembre 1997



CIRAD-SAR EMBRAPA-CPATSA

AI·'·O' AV OEVELOI·'·EMF.;NT J)I~ L'AGRIC(JLT{jIU~ FAMII.IALE
DANS LE NORDESTE SEMI-ARIDE (BRESIL)

Synthese N° 1

PROCESSUS D'INNOVATION ET APPUI INSTITUTIONNEL

Artlcle 1: DIFFUSION ET ADOPTION DES INNOVATIONS DANS LES
COMMUNAUTES PAYSANNES DE MASSAROCA (JUAZEIRO-BAHIA)

Eric Sabourin, Jean Philippe Tonneau et Patrick Caron CIRAD-SAR, septembre 1997.

Article 2: RESEAUX DE PROXIMITE ET DIFFUSION DES INNOV ATIONS
TECHNIQUES: LE CAS DES COMMUNAUTES PAYSANNES DE MASSAROCA

Eric Sabourin et Jean Philippe TONNEAU, novembre 1997.

Petrolina, Montpellier
Décembre 1997



ClRAD-SAR EMBRAPA-CPA TSA

APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L' AGRICUL TURE FAMILlALE
DANS LE NORDESTE SEMI-ARlDE (BRESIL)

SYNTHESE No 1: PROCESSUS D'INNOVATION ET APPUI INSTITUTIONNEL

Article 1

I>IFFLJSION ET AI>OI)TION I>ES INNOVATIONS I)ANS LES
COMMUNAUTES PAYSANNES DE MASSAROCA (JUAZEIRO-BAHIA)

Eric Sabourin, Jean Philippe Tonneau et Patrick Caron CIRAD-SAR, septembre 1997.,

Résumé: Ce document présente les principales conclusions d'une étude des processus
d'innovation et d'appui institutionnel parmi les communautés rurales de Ia région de
Massaroca, zone semi-aride de l'Etat de Bahia (Brésil). Dans le cadre d'une dynamique de
développement local, divers instruments méthodologiques ont été testés pour assurer I'appui à
Ia validation, diffusion et adoption d'innovations techniques et institutionnelles. Aprés un
rappel de références théoriques, Ia premiére partie du document présente les outils
méthodologiques utilisés à Massaroca. La seconde partie examine Ia validite de ces
instruments à partir de I'adoption et I'appropriation de douze propositions innovantes En
conclusion, les auteurs proposent quelques réllexions SUl" lcs appuis institutiouncls aux
processus d'innovation.
Mots-c1ef: Agriculture familiale, innovation, expérimentation, ditfusion, groupes d'intérêt,
suivi-évaluation, appropriation, Brésil, Nordeste.

Abstract: This paper presents the main conclusions of a research about innovation process
and institutional support among smallholders rural comunities in the Massaroca district (Bahia
state, Brazil), in the Northeast semi-arid region. Diverse methods and tools were experimented
in a view to assure institutionnal support for validation, diffusion and adoption innovation
processes. This intervention took place in a local development project based on technical
(extensive cattle breeding) and institutional innovation (producers organization, local
planning).In terms of local references adaptation and on job training, the most interesting and
practical rcsults wcre obtaincd through organization and monitoring 01' thcmatic int crcst
groups. The first part presents theoric references and methodological tools used in Massaroca.
The second part analyse these tools validity/eficiency based on the adoption and appropriation
process for twelve innovative proposals. ln the conclusion, the authors offer some retlexions
about institutionnal support for innovation process.

Key words: Family farm production, innovation, diffusion, experimentation, interest groups,
innovation adoption, monitoring, Northeast, Brazil.

Resumo: Este trabalho apresenta as principais conclusões de um estudo sobre os processos
de inovação e o apoio institucional nas comunidades rurais do Distrito de Massaroca
(Juazeiro-BA), na região semi-árida do Nordeste. No marco de uma dinâmica de
desenvolvimento rural, vários métodos e instrumentos foram testados, para assegurar o apoio
à validação, difusão e adoção de inovações técnicas e institucionais. Depois de lima revisão de
referências teóricas, a primeira parte apresenta as ferramentas metodológicas utilizadas em
Massaroca. A segunda parte examina a validez desses instrumentos a partir da adoção e
apropriação de doze propostas inovadoras. Na conclusão, os autores propoem algumas
reflexões sobre os apoios institucionais aos processos de inovação.Em termos de
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aprendizagem e de adaptação de referências locais,' os resultados mais encorajadores foram
obtidos via a organização e o acompanhamento de grupos de interesse ternáticos.

Palavras chaves: agricultura familiar, inovação, experimentação, difusão, adoção da
inovação, grupos de interesse, acompanhamento, Nordeste, Brasil.

INTRODUCTION

Face aux nécessités d'évolution des systémes de production (adaptation à Ia compétitivité dans
une perspective de développement durable), I'introduction d'innovations technologiques
apparait indispensable dans Ia plupart des opérations de développement rural.
La difficulté d'organiser de maniêre efficace, des systêmes de création/diffusion de
I'innovation a été largement étudié (Chambers et aL,1989; Ashby, 1993). Les problemes se
posent en particulier pour les agricultures familiales peu intégrées au marché. La réflexion sur
les causes de ces difficultés a conduit, entre autres, à Ia mise en oeuvre des démarches de
Recherche Développement et de "Farrning Systems Research and Extension" .
L'expérience acquise depuis une vingtaine d'années a convaincu que I'adoption des
innovations dépendait largement de processus de communication et de circulation de
l'inforrnation. Les structures et canaux de cette communication existent le plus souvent dans le
cadre de réseaux de proximité informels ' (Rogers, 1962; Rogers, 1969; Rogers & Kincaid,
1981, Darre, 1986). L' analyse de Ia contribution de ces réseaux de communication
interpersonnelle fait l'objet d'un document spécifique (Sabourin & Tonneau, 1997 c).
L'appui institutionnel aux processus de développement selon une démarche participative
préconise des formes d"'intervention" qui facilitent Ia circulation de I'information et
I'expérimentation "in situ" des innovations par les propres acteurs. Des méthodes et outils ont
été mis au point, souvent de maniére empirique, au sein de nombreux projets, avec des succes
divers (Chambers et al., 1989). L'analyse de I'expérience menée depuis J 986 à Massaroca ,
parmi neuf communautés rurales du Nordeste brésilien (Etat de Bahia), constitue une
évaluation de ce type d'outiL La premiére parti e rappelle les fondements théoriques qui
avaient inspirés les initiateurs du projet et expose les méthodes et outils utilisés à Massaroca.
Dans Ia seconde partie, l'analyse comparative de diverses trajectoires d'innovation permet
d' éclairer Ia pertinence et I' efficacité de I' action entreprise et d' en tirer, en conclusion, des
recommandations pour l'action.

1 l.'analyse de Ia contribution de ces réseaux de communication interpersonnclle Iait lobjct d'un documcnt spécifiquc
dans le cadre ce cette synthese: Sabourin & Tonneau, 1997 c
2 Aprcs huit ans d'appui au développemcnt des communautés rurales de Massaroca (Tonncau ct al , 1998), l'cquipe
Embrapa-Cpatsa/Cirad-Sar/Ebda, a cherché à évaluer les résultats de l'iutervcntion en tenne d'adoption ct de ditlusion dcs
innovations (Sabourin et al, 1996). Une premiere évaluation a été réalisée à cet effct en 1992, avanl Ia grande séchcrcssc,
ellc a porté sur l'impact général et les résultats du projet global de développcmcnt de Massaroca (De Choudens, 1992;
Tonncau, 1(96). De Choudens rescence et évalue une série de 30 innovations el opérutions de développement de caractére
innovant. Cc travail se limite au suivi de quelques unes de ces innovations dout lc processus de dillusion scst poursuivi
depuis 1992.
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I. REFERENCES ET METHODOLOGIE

1. Concepts et références théoriques

1.1. L'innovation: un processus social complexe

Une innovation peut-être définie comme un élément nouveau dans un systéme social
(Gentil,1984; Tonneau, 1994). Les mêmes auteurs soulignent que les innovations sont aussi
économiques, institutionnelles et sociales.
Schumpeter (1935) définit l'innovation comme "La réalisation de combinaisons nouvelles des
facteurs de productions". Cette notion recouvre selon lui cinq catégories d'innovation: (I)
fabrication d'un bien nouveau, (2) introduction d'une méthode de production nouvelle.G)
conquête d'un nouveau débouché, (4) conquête d'une nouvelle source de matiére premiére ou
d'énergie, (5) réalication d'une nouvelle organisation dans Ia production (Yung et Bosc, 1992).
Rogers (1962) défini l'innovation comme "une idée ou pratique ou objet perçu comme
nouveau par un individu ou une unité de production."
Olivier de Sardan (1995) considére l'innovation comme une "greffe de techniques, de savoirs
ou de mode d'organisation inédits sur des techniques, savoirs, modes d'organisation en place".

L'innovation.ne repose pas sur un acte précis ou isolé, sur une invention, un bricolage (Levi-
Strauss) ou son importation (endogéne/exogéne). Il s'agit d'un processus qui compte distingue
trois phases essentielles, faisant suite à Ia prise de décision ou à I'acceptation d'innover: (I)
I'adaptation, (2) I'adoption et (3) Ia maitrise de l'innovation (Lefort, 1988).
Les innovations techniques et économiques ne sont acceptées et appropriées que si elles
répondent aux problémes identifiées par une société (Gentil, 1987). En d' autres terrnes, une
innovation ne se justifie que par Ia pression sociale qui I'appuie et I'impose (Braudel, 1980).
Pastore et Alves (1980) ont montré que les orientations de Ia recherche agricole sont
directement liés aux problêmes du COla de Ia main d'oeuvre (USA) ou de Ia rareté de Ia terre
(Japon). La qualité de Ia recherche sur Ia gestion de l'eau en Israel s'explique par Ia rareté des
ressources hydriques.

Innovation et information

Les études des processus de diffusion de I'innovation ont été nombreuses. Elles ont mis en
lumiêre l'importar.ce des mécanismes de transmission de l'information.
La notion d'information au sens commun tient à Ia fois de Ia connaissance et de Ia
communication. On peut Ia rapporter à un pruc:esslIs de type émission-perception d'uue
différence qui produit une connaissance, un savoir ou une action qui n'ont de sens que par
rapport à UIl environnement donné et à UIl état spécifique (Shannon et Weaver, 1949 ~
Bateson, 1987). C'est cette différence, parfois infime, de qualité ou de contenu du message qui
qualifie le processus d'information .
Le Moigne (1990) rappelle que l'action est de l'information et que toute information est
produite par de l'action.
L'information concerne toutes les étapes du processus d'adoption de l'innovation que Rogers
(1969) a identifié comme suit : (a) Perception des problémes par les intéressés; (b)
Connaissance des solutions potentielles; (c) Intérêt pour obtenir des infonnations
complémentaires; (d) Essai d'adaptation; (e) Décision d'adoption, de rejet ou demande de plus
d'information.
1.2. Innovation : institutions et intervention
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La diffusion de I'innovation a durant longtemps été spontanée De fait les producteurs sont
innovateurs. Depuis le néolithique, I'essentiel du progres technique en agriculture a été ainsi
obtenu grâce à un processus continu d'expérimentation paysanne et d'adaptations au niveau
individuel et collectif (Gentil, 1984). Récemment, depuis moins d'un siécle, ce processus s' est
révélé insuffisant. Les institutions de recherche (début du siécle) et de vulgarisation (1940)
sont apparues, entre autres, à cause de Ia complexité croissante de l' agriculture et de Ia
rapidité des évolutions.
Les fonctions expérimentation/adaptation/production se sont trouvées séparées. Les
mccanismcs de circulation de l'mformation ont été rendus plus diíficiles. Diflérerus systemcs
institutionnels ont tenté de résoudre cette difficulté.
Le systéme de recherche agronomique associé à Ia révolution verte a été possible de par
I'existence d'une masse critique d'agriculteurs organisés capables d'interactions avec les
institutions de recherche. Les producteurs définissent avec précision Ia demande en recherche,
participent à I'élaboration de I'innovation et assurent I'intégration de celles-ci à leurs systémes
de production, en effectuant toutes les modifications nécessaires. Les instituts techniques,
dépendant parfois des organisations de producteurs, ont souvent assurés ce rôle
d' intermédiaire.
L'existence d'une organisation de développement structurée, mobilisant les moyens financiers
et techniques nécessaires est le garant de I'application de I'innovation, de son adoption et de
sa maitrise par les agricuIteurs. En outre, le systéme s'est concentré sur les zones les plus
favorables et sur les productions les plus faciles à intensifier. Les régles ele compétitivité ont
contribue à cxclure de scs bénéfices de vastes régions ct dcs millions de producteurs Lc
courant d'idées "recherche/développement et farming system" a d'abord voulu confié aux
chercheurs I'élaboration de systêmes de production intégrant les innovations. L'irréalismc et Ia
rigidité des premiers modeles élaborés ont posé bien des difficultés et entrainé divers échecs.
(Billaz et Dufumier, 1979). La nécessité de rapprocher chercheurs, développeurs et
producteurs dans une démarche intégrée s'est alors imposée.

1.3. Des principes généraux:

L'intervention à Massaroca s'est appuyée sur l'analogie existante entre Ia démarche
scientifique, les étapes d'élaboration d'un projet et le processus d'adoption de l'innovation par
les producteurs (Rogers, 1969; Lefort, 1988; Tonneau; 1994). L'hypothése pricipale supposait
le respect de ces étapes (perception des problemes, analyse des solutions potentielles,
expérimentation, évaluation et diffusion), véritable squelette d'organisation des actions,
permettrait d'intégrer les différents acteurs autour d'une démarche que chacun maitrisait.
Cette intégration se traduit par un véritable dialogue, favorisant I'échange des savoirs faire et
des savoirs. En ce sens elle est aussi action de formation et de diffusion capable d'activer, de
dynamiser le processus ancien de création-diffusion, conduit par les agricuIteurs au cours des
siêcles. " Si les eultures nouvelles, en effet ont tant de peine à s 'immiseer dans I 'agrieulture,
ee n 'est pas seulement paree qu 'elles sont ineonnues. C 'est qu 'il eonvient de les observer, de
les expérimenter des années durant. De préférenee dans les jardins, à deux pas de Ia
survetllance quotidienne. ElIes y ont fait leur purgatoire : le sarrasin, le mats, le tournesol,
Ia betterave sucriêre ... C 'est ensuite, seulement, I 'épreuve subie avec succês, que les plantes
adoptées gagnent les champs et s y ébrouent" (Braudel, 1986).
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1.4. Processus d'apprentissage et projet

Cette réflexion "théorique" s'est traduite par un effort pédagogique constant. L'enjeu nest
pas Ia production de références techniques mais I'appropriation par les différents acteurs d'une
démarche (poser le probléme, obtenir les informations nécessaires, esquisser des solutions, les
tester, les évaluer, les mettre en oeuvre ... ). On a alors posé l'intégration du processus de
créationldiffusion commel'une des bases d'un projet de développement local. La recherche se
voulait au service de ce projet, expression des besoins et demandes des agriculteurs. ElIe
devait produire les connaissances nécessaires aux communautés ruralespour élaborer, mettre
en oeuvre, évaluer et infléchir le projet.
De maniere c1assique, Ia production d'information a concerné
(i) I'environnement de Ia cornmunauté, de Ia micro-région. 11sagit là d'apporter des élérnents
que les paysans ne dominent pas (politiques agraires, crises économiques .. ), mais qui influem
sur leur quotidien.
(ii) Ia réalité et les pratiques de base des systémes de production pour en comprendre Ia
logique.
(iii) I'élaboration de solutions techniques et organisationnelles pour améliorer et adapter les
syternes de production.

La diffusion .des inforrnations a été novatrice. ElIe s' est organisée autour: (1) d' interlocuteurs
individuels ou de groupes organisés aux rôles et aux responsabilités bien définis, constituant de
véritables noeuds de comrnunication; (2) de lieux et de mornents de dialogue et d'échanges
d'information; et, (3) de méthodes et d'instruments, permettant de recueillir, d'organiser et
d'échanger I'information.

La restitution des informations aux interlocuteurs a accornpagné et ponctué toutes les étapes
de Ia démarche. ElIe est basée sur Ia confrontation de deux visions d'unc mêmc rcalitc ccllc
des techniciens et celle des producteurs. Elle a été généralement collective de façon à garantir
une "socialisation" de l'information et Ia possibilité d'un débat sur les actions à conduire. La
restitution individuelle permet de vérifier Ia validité des données. De maniere générale toute
restitution favorise Ia concertation. li existe alors une volonté de construire un répertoire
cornmun nécessaire entre techniciens et producteurs. Un débat interne et externe peut s'ouvrir
à partir de I'événement créé qui contribue à mobiliser les acteurs et à formaliser des décisions.

2. Méthodes

Les étapes d'élaboration et de réalisation du projet sont relativement "classiques". Elles sont
bien identifiées: diagnostic, expérimentation, évaluation et diffusion. Nous présentons
rapidement ces étapes en insistant sur quelques points novateurs de Ia démarche.

2.1. Le diagnostic :

11 est rapide. Les connaissances acquises ultérieurement dans Ia pratique enrichissent "I'état
des lieux" initial. Il est réalisé de maniere "participante" li est d'abord justifié et expliqué à tous
les acteurs. Il s'appuie sur I'analyse du discours de I'agriculteur, de sa vision de sa perception
de Ia réalité. La systématisation de ce discours est restituée, dans un délai três court (deux à
trois semaines aprés Ia réalisation des enquêtes). Le diagnostic privilégie le qualitatif, mêrne si
les données quantitatives de base (superfície, taille des troupeaux, main d'oeuvre.) ne sont
pas négligées. 11 cherche avant tout à déterminer les logiques des acteurs, à mesurer les
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dynamismes. Son champ d'étude concerne Ia population et I'organisation sociale, le milieu
naturel, les exploitations familiales, les relations avec I'extérieur. On souhaite caractériser
essentiellement Ia "richesse" des ressources disponibles et leur utilisation et Ia diversité des
systémes de production, des unités de production.

Les produits de ce diagnostic sont:

- Un zonage géographique de Ia région (typologie et vocation des solo);
- Une typologie des producteurs, et
- Une analyse des potentalités et des problemes en fonction de Ia diversité du milieu physique
et social.

Ce type d'approche permet de: (I) garantir le pragmatisme de I'intervention: n'étudier que ce
qui pourra être matériellement abordé; (2) définir une représentativité à posteriori.

2.2. La programmation et organisation des producteurs

L'organisation des producteurs doit garantir leur engagement dans le processus de création et
validation des innovations. A Massaroca on a eu recours à deux structures de dialogue:

(I) Les groupes d'intérêt, constitués autour d'un probléme précis, ont permi de réaliser les
analyscs et I'expérimentation de solutions;

(2) Les groupes de référence constitués à partir d'un réseau de proprietés de référence et de Ia
typologie réunissent des producteurs du même type en fonction de Ia diversité des
conditions d'adoption des technologies.

Les deux types de groupe de travail sont animés par un techniciens et bénéficient de I'appui de
" personnes ressource". Le groupe d'intérêt assure un rôle de résolution des problemes. li est
provisoire. On le dissout quand le probléme est résolu. Le groupe de références a un caractére
de suivi de façon à faciliter les échanges: faire connaitre, comparer et discuter les resultats.

Le groupe d'intérêt veut être un lieu de réflexion-dialogue entre producteurs, développeurs et
chercheurs, autour des problémes identifiés dans le diagnostico Le groupe d'intérêts regroupe,
dcs producteurs motives par un théme précis, sur Ia base du volontariat
11n'cst pas homogcne (tous lcs agriculteurs 11'apparticnnent pas à Ia 1lIl:IlIC catcgoric). Au
contraire, Ia variété des situations est une richesse, si chacun peut exprimer sa position. 11est
ouvert à des personnalités extérieures choisies pour leurs compétences, leur intérêt, leur
capacité à porter les aspirations du groupe dans d'autres milieux '.
Le groupe d'intérêt a comme tâche : (1) I'élaboration d'un programme de travail, mobilisateur
des ressources matérielles et humaines; (2) I'accompagnement des actions réalisées
(participation à l'évaluation ...); et (3) I'organisation de Ia diffusion de I'information recueillie ou
créée pour I'ensemble des membres de Ia communauté.

La premiére étape du groupe de travail consiste à définir le "sujet" dans sa diversité. Tous les
producteurs, par exemple, souffrent du manque de pâturage pendant Ia saison seche. Mais des
différences significatives existent si l'agriculteur a 50 bovins sur 20 ha de capim buffel ou 20
caprins sur 5 ha de restes culturaux. L'intcrvention apporte à ce niveau les inforrnations

3 Nous avons, avec surprise, retrouvé Ia même attention au choix des personnalités dans le processus d'élaboration du plan írançais entre 1945-
1950. Les commissions de modemisation in MONET, 1976, pp. 346 et suivantes,
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obtenues par le diagnostic (typologie et zonage).
La seconde étape passe par I'analyse des solutions existantes, déjà utilisées au sein de Ia
communauté. Leurs dynamiques, leurs résultats, les difficultés pour leur application et
extension sont ainsi analysés.

Encadré 1 L'INVENTAIRE DES TECHNOLOGIES

- Objectifs

L'inventaire des technologies a pour objectif de déterminer pour chaque lechnologie existante, dans Ics unués
de recherche ou en milieu populaire, les conditions de son implantation. C'est Ia cornpararson entre ces
coudiuoux ct Ia réalitó, définic grâcc ali diagnosric. qui pcrmcura d'élaborer 111Iprogranunc de Iravail de

rechcrchc 011 til: IOIl •.•ur dcs subsidcs pour IIl1e politiquc de IIleSIII"CS d'accompagucrucut (poliuquc 'agricolc)
L'inventaire des technologies cst un instrument de l'élaboration de réíércnticl lechnique.

Il consiste à caractériser I'offre, dans un processus plus global, comprenant :
identification de Ia demande (diagnostic),
identification de l'offre,
définition d'un programme d'action, d'ajustement de I'offre à Ia demande.

L'inventaire des technologies est un document d'évaluation et d'autoprogrammation. 11 ne doit pas être
confondu avec un instrument de diffusion, même si ses résultats peuvent être utilisés dans ce senso

- La ~rille de systématisation dcs tcchnologics

La grille proposée est divisée en 4 chapitres, qui s'enchainent en un "fil conducteur" :
caractérisation de Ia proposition
dcscripuon dcs conditious d'uuplauration
évaluation
synthcsc : définition de public-ciblc, axcs de suivi ct de rechcrchc

Jusqu'alors, le rôle de I'intervention se limite à Ia systématisation des connaissances du groupe.
li n'y a pas de proposition. Le produit est Ia définition exacte des limites du probleme étudié
(ou des potentialités à mettre en valeur). On recherche alors des solutions potentielles
(bibliographie ou personnes ressources ...).

Un premier travail d'étude des conséquences de ces solutions pourra être réalisé par
I'intervention en utilisant Ia matrice de "I'inventaire des technologies" (cf. encadré n 12). Le
résultat de cette analyse est présenté au groupe d'intérêt pour discussion. On définit dans cette
réunion un programme d'action pour Ia mise en place (si jugée nécessaire) de Ia solution
expérimentation, enquêtes (pour obtenir des informations complémentaires, pour juger de Ia
validité), élaboration de projet pour obtenir des financements, ete ...

La programmation définit : (1) le champ du travail (ce qui va être fait); (2) les acteurs (qui va
faire quoi ?); les lieux d'action (basés sur une analyse des ressources physiques) et les moyens
nécessaires.

Le groupe d'intérêt est chargé de I'accompagnement de I'action par des réunions et des visites
périodiques, de Ia diffusion des résultats, de I'évaluation de ces derniers qui permettront une
nouvelle programmation. L'originalité du groupe d'intérêt réside dans I'existence d'une
structure de dialogue producteur-développement-recherche, pour Ia réalisation d'un travail de
planification qui est normalement réalisé par lcs techniciens ou même les planificateurs.
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2.3. Elaboration d'un projet global de développeinent

La conception du projet global de développement a déjà été expliquée. Les programmes
d'activité des différents groupes d'intérêts sont harmonisés en un projet global, présentés et
acceptés par I'ensemble des acteurs, communautés et partenaires externes. Ce projet, véritable
contrat, définit les priorités, organise Ia répartition des tâches ... En particulier, il formalise Ia
demande des producteurs en matiére d'assistance technique.

2.4. La création d'information

Elle est obtenue par des actions d'expérimentation et de suivi-évaluation. L'expérimentatíon
peut être d'ordre technique ou organisationnel. Son objectif essentiel est d'obtenir l'information
manquante pour Ia prise de décision. Les innovations introduites à Massaroca ont été validées
par des tests de cpmportement et des tests d'ajustement (Filho & Tonneau, 1988).

• Le test de comportamento représente Ia méthode Ia plus simple; comme son nom I'indique,
il cherche simplement à verifier le comportement d'une nouvelle varieté, le résultat d'une
nouvelle pratique ou technique d'alimentation du bétail, dans le contexte de
lagriculteur.Bien qu'elle ne permette pas toujours une explication scientifique des causes
de succés ou d'échec des éléments expérimentés, cette méthode constitue un premier pas
pour testá ou même pour évaluer I'adoption de technologies nouvelles. Elle permet
également de définir un niveau d'acceptation ou d'intégration par rapport au systéme de
product ion de I' agriculteur .

• Le teste d'ajustement cherche à réaliser une validation en milieu réel d'une technologie
introduite isolément, à travers une évaluation biologique (productivité), ccouomiquc
(reduction des coüts) et sociale (conditions de travail). Le test d'ajustement est basé .sur
I'application d'un protocole scientifique (témoin et répétition des différents traitements),
mais il exige surtout Ia suivi de divers critéres du systéme de production, en particulier
I'analyse économique et financiére (Filho & Tonneau, 1988)

La systématisation de I'information sous forme de "références", ensemble composé de
I'information en soi (souvent I'innovation) et de Ia description de I'environnement est
essentielle. Elle pourra alors être utilisée comme "aide à Ia décision". Dans Ia constitution de
ces références et dans leur utilisation, le suivi-évaluation tient une place importante

11 a consiste essentiellernent à accornpagner toutes les actions rnenées dans lc cadre des
groupes d'intérêts, via le suivi d'exploitations. L'enregistrement continu des données globales
sur les systémes d'exploitation a permis: (I) de caractériser en détail les "pratiques" des
différents types de producteurs et d'identifier les criteres de prise de décision, (2) d'élaborer
une banque de données permettant ultérieurement d'évaluer I'évolution des systémes de
production . 11 a également assuré des évaluations périodiques plus ou moins organisées, plus
ou moins systématisées, La derniére est réalisée en 1992. Un stagiaire du CNEARC l'a
préparée durant son séjour de 5 mois à Massaroca.

Centre National d'Enseignement Agricole pour les Régions Chaudes



2.5. L'utilisation de I'information : les groupes de rêférences

Nous avons hésité à utiliser le terme "diffusion". En effet, l'adoption des résultats obtenus par
I'expérimentation passe toujours par une phase de réflexion, d'adaptation.

11s'agit du même phénornéne de création d'information, mais les objectifs sont différents. On
se préoccupe de I'individuel, du particulier, des pratiques. L'utilisation de I'information va
d'abord établir les conséquences prévisibles d'une "innovation" dans un systéme de production,
par un processus de "modélisation". Ce sont les producteurs qui doivent le mener. Le rôle de
"I'assistance technique" est d'appuyer cette démarche.

Le conseil individuel est une solution, souvent impossible, faute de moyens. II privilégie les
"leaders".

Les groupes de référence ont voulu contribuer à "socialiser" les informations. I1s regroupcnt
les producteurs dont les pratiques et situations sont semblables (même classe de typologie).
Chaque groupe choisit un des membres, volontaire. C'est chez lui que sera réalisé le suivi
d'exploitation. Les résultats de ce suivi sont périodiquement présentés à I'ensemble du groupe
I1s permettent Ia comparaison des pratiques du producteur suivi et celles des autres
producteurs du groupe. Le problêrne de gestion différenciée de ressources identiques est posé.
L'analyse des raisons avancées et leur discussion permettent d'améliorer "Ia capacité de
gestion" de I'ensemble du groupe.
Le décalage entre les nécessités (techniques, organisationnelles, en ressources naturelles, en
formation) que va exiger I'introduction d'une innovation technique et les ressources existantes
du systérne de production peut aussi être mesuré. "La greffe est une opération intéressante
Mais je ne sais pas faire. Je voudrais utiliser des produits phytosanitaires sur mon coton. Mais
je n'ai pas d'appareil et pas d'argent disponible". Le groupe se penche alors sur ces problernes
et organise, sous forme d'un plan individuel, les réponses potentielles. "Tu peux apprendre à
greffer au Cpatsa. I1s organisent des sessions de formation. Pedro l'a fait l'année derniêre". "Tu
peux emprunter I'appareil de Zeca ... Vends une chevre ... cela vaut le coup .. ".
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11. RESULTATS A MASSAROCA

1. Une analyse des processus d'adoption des innovations

Les méthodes exposées précédemment ont été utilisées au long des dix années de travail que
compte aujourd'hui I'expérience de Massaroca". Afin d'avaluer I'impact et I'efficacité de
I'appui aux processus d'adoption six innovations technologiques et six innovations
institutionnelles ont fait I'objet d'une analyse comparée. Certaines sont d'usage individuel,
d'autres revêtent un caractére collectif. L'analyse comparéee a porté sur sept critéres: origine,
conception, vecteur/diffusion, mise en oeuvre, appropriation, adaptations, conséquences. Les
tableaux I et 2 présentent ces principales variables pour chacune des catégories d'innovation.

Ces innovations techniques et institutionnelles sont présentées en annexe.

Tableau 1: Analyse comparée des innovations institutionnelles

I nnovation Pharmacíe Associations Comité Crédit Grollpcs/I'ét: Camion

Origine Producteurs Techniciens Visite en Techniciens Chercheurs Comité des
français INTERBA France associar.

Conception Producteurs Techniciens Leaders et Techniciens Cherchcurs Comité
français teci 111 ici cns

Vt'(".'UI'S I)Jluhh.;I~lIIS c! I':/llisc I>irigt..:allls Tccluucicus cl ( 'ht..:ldlL"lIrs ('UIIIIIL'

rcchnicicns Catholiquc Jl"ysan> Comitc
CEB

Misc eu OCIIVI'C Productcurs Tcchnicincs el Dirigcants Tcchnicicns ct Cherchcurs cl Conuté
cglisc paysans Comité tcchnicicns

et techniciens
Approprtatlon Détournernent Collective ali Individuelle et Individuelle ct aucune Collectivc.

privé/individuel début; collective mais différenciée individucllc
et public ou collective et différcnciée. puis
institutionnel individuelle contractucllc

Adaptation refusée Structure de Commissions Diverses Retour aux Comrmssron
pouvoir thématiqucs irnposécs par groupes Prograrnmc.
local tcchniciens d'intérêt controle

compres
Conséqucnccs Fin expérience lnterface local Consolidation Expériencc Discrédit et Extcnsion

et extérieur groupe pouvoir positive rcfus du suivi cxpéricnce ali

10c,,1 problemcs dcs tractcur
gcstion, difer. productcu rs

OhSCI"Vatiolls I . comité avait I .cgitimation de Nouvcaux Prcrnicrc Manque de I:avorisl.!
plux bcsoin l'ou vcrturc dcs rapports a VCl: lracturc du ncgociation, pratique de
d'argent que de comrnunautés agents cxtcrncs discours du pas d'intérct gestion ct de
médicamcnts au monde CAAM sur pou product. négociation.
veto cxtéricur union ct ~galit~

Evaluation globaIe Echec Succés Succês demi-succés Echec Succês

Tableau 2: Analyse comparée des innovations techniques

5 Les groupes dintérêts ont traité d'un grand nombre dinnovations techniques: le stockage de l'eau pour lalimentation
humaine; les moyens d'exhaure pour l'irrigation (éolienne et moteurs); le matériel agricole destiné à augmcntcr Ia
productivité du travail (tronçonneuses, déracineuses, charrues et sarcJeuses en traction animale et mécanique; les
tcchniqucs dintensification : labour, fertilisation, traitemcnt phyto sanitaire, foin ... ; lintroduction dcspêccs fourragcrcs
nouvcllcs (capim butlct/ccnchrus ciliaris, alguroba/prosopis julifloru, pois d'allgoh.:/I:ajalllls cuj 1111, cunhu/clitoris sp .. );
lintroduction du sorgho ct de variétés améliorées de mais, ricin, haricots, pasteques; les tcchuiqucs de production de
íromage, etc ..
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Innovation Prosopis Paturage Cloture , : Varietés/itinéra Citernes IITigat;,,,,

Clôture électrique. . ire tcchnique communes

Ol"igille Agricultcurs Tcchnicicns ct Tcchniciens Chcrchc ur s Chcrchc ur s Agricultcurs d

agricultcurs chcrchcurs

Conception Agricultcurs Rccherche ct Technicicns Chcrchcurs Chcrchcurs ct Chcrchcurs

extcnsion tcchnicicns

vecteurs Agriculteurs et Techniciens, Techniciens Chercheurs Chercheurs et Chcrcheurs ct
animaux projets, crédit tcchniciens CAI\M

Mise en oeuvre AgricuIteul'S Techniciens et Techniciens et Chcrcheurs ct Chercheurs et Chcrcheurs et
agricuIteUl'S êleveurs agricllIteUl'S, tecIrnicicns ussuciations

candiduts sllhvt·nti(~1I

alllll'(llldatA •••l ludivuluclfc, 1·:kv~IIIS. úchcc p.u ucll« l.:1 I 1';11 I 1,,-,1h: ':llll.'l',IIIII1\l',1I1

collcctivc ct individucllc ct individucllc 2. al I ClII h": C·" 11ccll11
différcnciéc collcctivc 1. collcctivc

Adaptatiuu Controle pour Balancins. Plus aucune l'lus tard, rcpnse Plus tard, avcc Rcuucrprcta-

éviter baisse tard défrichage sans subvention Ie 3é111emodele uon el
nappe plus sélcctif rcchcrchc approprrauon
phréatique individucllc ct

pctits groupcs.
Conséqllences Sécurisation Sécurisation Rcprise dans Adoption travail Rcjet dcs Abandon par

élcvage. fourragêrc, contexte du sol ct propositions dcs associations
Complément Appropriation dilférent pesticides politiciens et Spéculation
revcnus, privée espace et Création réseau chercheurs. autour accês lot
Valorisation réduction des paysans Recherchc irrigue
bas-fonds trop parcours expérimentateur alternativo Rcformulation
sablc -x. C0111111uns s. Frustration sans

dcs chcrcheurs suhvention
Observations Succes Elargie via Test en milieu Au dêpart Expéricncc P.'OCCSSUS

dillllsion crédit a clôture paysan sans manque de tronquéc par iuté rcssant
IUly!'íUUIU', •·••II.·.·H\,., •••-x sui ••·~"lUis hi •.,u 11i't.!u •.·i••t ion, a Idrail d~." ('u.I'avi· ••"1'
Udlll, dllll,I,," •...•)llIlnUnS "undllit ave'c: f.'U Ii•.-u alu·t·s chL"~ chctu ~ .u·u,id aunt'u'

InstilulionneIlc Llmltes analyse causes c<lnllit cl a relance diflicilc du I••t ilTigllé
p:llllrage échcc pcrmis une ct succés aprcx ,u'ulhu. h'II.·s
ar1ificicl redéflultion élargissemcnt fl"3l1l'ais

du référcntiel
Evahration Succés Succés EcIrec Semí-succés échec d'abord, Semi-échcc
globalc succes ensuite

2. Les enseignements

Deux grands enseignements peuvent être tirés de cette analyse. Le premier concerne
I'appropriation différenciée directement liée à I'environnement "socio-éconornique". L' autre
leçon montre Ia difficulté d'instaurer un dialogue réel entre chercheurs et producteurs

Il Une nppropriariou sélective et difTérenciée

L'appropriation finale de certaines innovations techniques par les agriculteurs dépend de
ressources matérielles, que ce soit pour réaliser des investissements (terres, infrastructures,
équipements, animaux, intrants ..) ou pour garantir de nouvelles qualifications (information
technique, apprentissage, formation professionnelle). Les facteurs qui permettent au
producteur de mcoiliser les ressources nécessaires deviennent alors déterminants: financement,
crédit, assistance technique et vulgarisation. L'importance du projet global en est renforcée ..
C'est grâce à lui et à I'organisation collective que les agricuIteurs peuvent renforcer les
mécanismes d'innovation (et se les approprier) y compris pour servir des interêts particuliers,
comme dans le cas de I'accés au crédit. Les associations communautaires et le CAAM exercent
cette fonction de mobilisation des appuis institutionnels et de captation de financements à
diverses échelles.
A Massaroca, quatre formes d'innovations ont permis une stabilisation économique des unités
de production.

# La sécurisation fonciére est venue de Ia légalisation otlicielles des terres de pâturages
"communaux" via Ia création d'associations communautaires agropastorales. Parallelement il y
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eut un processus de régularisation des titres de proprieté privée des superfícies individucllcs
qui a renforcé Ia logique d'enc1osure .

# L'implantation d'infrastructures hydriques cornmunautaires: barrages, citernes, puits,
abreuvoirs, éoliennes, motopompes et systêmes d'irrigation, via les financements généralement
collectifs des projets spéciaux (Sao Vincente, Padre Cicero, Sertanejo, PAPP ..) a profité à
I'ensemble des producteurs, même si elle a été mieux valorisée par ceux qui détenaient les
troupeaux les plus importants.

# La diffusion de cultures fourragéres résistantes à Ia sécheresse avait commencé à I'initiative
des producteurs de Massaroca. ElIe a été renforcée par I'intervention des services de recherche
et de vulgarisation via I'introduction de variétés nouvelles diversifiées, et par l'acces au crédit
(logique dcnclosurc).

# Le projet de crédit agricole alternatif a été essentiel à ce processus de sécurisation des
exploitations, en particulier pour Ia c1ôture de nouvelles aires individuelles (ce qui limita Ia
superficie d'usage collectif), pour I'introduction de cultures fourragéres ou de Iente et
d'animaux sélectionnés. La gestion précaire et parfois peu transparente a renforcé le caractére
sélectif de l'acces au crédit qui a surtout servi Ia logique dominante d' enc1osure.

En fait, les innovations techniques qui ont connu UD succés SODtcelles qui s'intégrent au
mouvement dominant et déjà ancien de colonisation de nouvelle terres par leur c!oture,
phénornéne qui a exacerbé les différentiations sociales.
Le recours à I'histoire, en particulier à travers Ia mémoire paysanne est fondamental pour
cornprendre comment les processus d'innovation étaient engagés avant l'intervenrion de
services de recherche et de vulgarisation. Les cas de I'algarroba (on pourrait citer Ia palme
fourragere auparavant ou I'herbe à buffle -Cettchrus Ciliaris- ensuite), du fil de fer barbclé ou
des associations sont exemplaires.
Les éleveurs de Massaroca ont su trouver les moyens de s'approprier les innovations
nécessaires pour adapter leurs systêmes de production à des conditions nouvelles (croissance
démographique, sécheresse et difficultés d'installation ou d'accumulation via I'héritage ou le
systeme extensif traditionnel).
Les producteurs de Massaroca reconnaissent que I'élevage est Ia seule spéculation viable en
toute circonstance. De fait, les études montrent une stabilité des cours de Ia viande bovine
(demande régionale pour des bovins maigres ou locale pour Ia viande fraiche) et une
augmentation de Ia demande locale de viande d'ovins gras (pour les restaurants spécialisés de
mouton grillé "bode assado"). Les ovins substituent partiellement les caprins bien qu'ils soient
moins résistants et plus exigeants en matiére de réserve fourragére.

Le phénornéne de cloture et d'implantation de paturages artificiels ne tient pas du mimétisme
vis-à-vis du grand propriétaire. D'ailleurs, les rares petits éleveurs de Massaroca qui ont
privilégié I'élevage bovin, ont perdu "gros" lors des années de sécheresse. Les producteurs
veulent tester et adapter des innovations consolidant les systémes de Ia région. La demande en
innovations en découle. ElIe concerne I'herbe à buffieG par exemple. Les agriculteurs de
Massaroca qui ont fait confiance aux recommandations des services techniques ou se sont
laissés tenter par les possibilités de crédit, en mesurent aujourd'hui les limites, voire le danger.
Ils demandent à Ia recherche de les aider à tester des systemes d'alimentation qui valorisent et
préservent mieux Ia végétation naturelle, assurent Ia pérennité des parcours et Ia constitution

" ccuchrus ciliaris
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de réserves fourragéres.
De Ia même façon les producteurs de Massaroca sont demandeurs de tests en milieu réel et
d'innovation pour les deux productions végétales qui les intéressent commercialement: Ia
pastéque et I'umbuzeiro (spondia tuberosa: arbre local dont le fruit est recherché pour
fabriquer des jus et sorbets).Cette surdétermination du modele de I'enclosure est lourde.
D'autres formes alternatives d'intégration au marché n'ont pu être concrétisées

Les essais de diversification avaient un objectif plus prospectif. I1s avaient pour ambition
d'imaginer des pistes à plus long terme ... quand Ia dynamique dominante d'occupation dcs
terres par I'enclosure serait impossible, faute d'espace à c1ôturer. 11 s'agissait de Ia mise en
placc dune Iiliérc lait et fromage, et dune action de pctitc irrigation. l.cur nature ct ait
beaucoup plus complexe. Les aspects techniques se mêlaient aux aspects institutionnels
Les succes de Ia diversification ont été plus que modeste. L'élevagc caprin cst reste lc cocur
du systêrne. Toutes les actions ont contribué au renforcement de Ia stratégie de I'enclosure. Le
projet n'a pas réussi à ouvrir d'autres possibilités, d'autant plus que les acteurs les plus
intéresses par des filiéres alternatives, les plus pauvres, étaient aussi les moins actifs, les moins
habitués à penser leur espace pour le transformer, donc les moins susceptibles de répondre aux
premiers travaux d' animation.

o Apprentissage et diversification des activités

Le constat d'échec établi en 93-94 est aujourd'hui atténué du fait d'évolutions récentes.
La diversification des activités et Ia création de nouvelles unités de transformation des
produits, sont les thérnes privilégiés des opérations les plus récentes. Une action de formation
des jeunes au travail artisanal du cuir a conduit à Ia création d'un groupe de production
communautaire de sacs et de ceintures (Oliveira et al., 1995). Mais, dês le début de Ia
formation, ouverte à tous les volontaires, les deux anciens bourreliers des cornmunautés,
professionnels du cuir sans travail depuis que Ia vente sur pied des animaux s'est généralisée,
ont essayé de s'approprier les techniques de fabrication de nouveaux produits (ballons de
football, sacs à mains, pochettes, ..) afin de devancer les jeunes et de conquérir les premiers le
marché local. Ce fut au prix d'une spécialisation imposée par le centre de formation et donc de
Ia division des tâches au niveau de I'atelier d'artisanat du cuir que I'on évita I'appropriation de
I'ensemble de I'innovation et d'un marché local relativement réduit, par ces deux bourreliers La
formation différenciée a préservé une nouvelle forme de complémentarité technique et
d'intégration sociale.
Ccpendant, l'hétérogénéité ct Ia divcrsité des intérêt au scin de cc grand groupc
intercommunautaire ont été fatal au projet productif. En réalité, les jeunes, influencés, voire
déformés par lc discours des dirigeants ou des institutions sur le développement
communautaire, avaient choisi de créer une structure de production collective unique dans Ia
mesure ou ils estimaient que c'était Ia meilleure façon de garantir I'appui de I'assistance
technique et des ressources externes. li a fallu les libérer de cet a priori idéologique et
expliquer, qu'en termes d'unité de production, un petit groupe avait plus de chance de bien
fonctionner. De Ia même façon, les infrastructures hydriques communautaires et les
innovations qui leur sont associées (pompes, barrage, citernes, éolienne) sont toujours
bienvenues pour I'approvisionnement des habitants et des animaux, mais plus pour I'irrigation.
Apres diverses expériences communautaires, I'irrigation est considérée comme une option
individuelle, qui suppose un investissement important donc I'appui du crédit agricole.
Ccs exemplos mcuent en relief Ia diíliculté de Iaire vivre une démarchc participativc ALI dela
des discours, I'instauration d'un dialogue sain, sans arriere pensées n' est pas évident li doit
être structuré et demande du temps.
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2.2. Dialogue social et apprentissage

U L' importauce du suivi-évaluation

La structuration du dialogue renvoie à Ia qualité des informations. Un dialogue doit sappuicr
sur des données, organisées. Le systéme de suivi est determinant. 11 doit produire toute
l'information nécessaire, (toute donnée doit être utilisée) en tenant compte du cout qu'il
représente.
A Massaroca, ce suivi a été disproportionné, trop lourd. Cette phase aurait pu servir pour
élaborer un dispositif plus léger, ne retenant que les indicateurs les plus pertinents. cela n' a pu
être fait. périodicité du recuei I, traitement et présentation des données sont autant de thérnes
que Ia recherche aurait du approfondir.
Ces failles ont certainement contribué à un dialogue trop superficiel, trop idéologique "moi, je
crois ..". Elles ont probablement retardé les processus d'apprentissage de Ia démarche par
l'cnscmblc des acteurs. Un meillcur accornpagnement, une évaluation plus precise auruit
permis d'éviter un certain nombre de dérives.

U Les phénornênes de réinterprétation des innovations

Les exemples les plus évidents de ces dérives sont ceux que les agents externes qualifient
parfois trop rapidement de détournement de fonds, voire de corruption. L'argent de Ia
pharmacie vétérinaire et du Fonds de Crédit Rotatif a été affecté, par décision plus ou moins
démocratique (c'est un autre aspect du procés) d'un dirigeant ou de I'ensemble de
I'organisation, à des utilisations considérées plus urgentes ou importantes. Mais, au dela deces
pratiques, Ia réinterprétation peut-être plus subtile. L"innovation est souvent assistée,
subventionnée 7

. Même s'il s'agit de ne pas faire porter trop de risques au producteur, cette
assistance induit d'autres formes d'implication des agriculteurs Ceux-ci interpretent alors les
propositions, non pas tant du point de vue de leur intérêt technique ou global à long
terrne ... mais du point de vue de l'intérêt logistique, pratique ou éconornique immédiat.. "'si
j'accepte un essai ou un test en milieu réel, cette année, c'est le centre de recherche qui
labourera ma parcelle ... "
L'agriculteur peut s'intéresser sincêrement à I'issue du test, tout en étant, avant tout, motivé à
trés court terme par Ia préparation du sol et Ia fumure abondante de son champs aux frais de
I'institution de recherche. Pourcet (1996) dénomme ce mécanisme "Rente de développernent".
L'apport que représente le labour, par exemple, entraine I'acceptation d'un test sans réelles
discussions.
A Massaroca, ces rentes ont consisté en aménagements fonciers et hydriques, travaux à façon,
animaux sélectionnés à bas prix, intrants, semences, produits phyto-sanitaires .. La rente
modifie les équilibres. Même distribué de maniére égalitaire, elle est diversement valorisée par
les exploitants. L'option égalitaire peut même contribuer à l'échec de l'expérimcntation Cela
a été le cas pour Ia petite irrigation. La valorisation communautaire des puits a empêché le
suivi technique rigoureux exigé par l'investissement et Ia pratique de l'irrigation.
Ces difficultés posent Ia question de I' efficacité des groupes d' intérêt normalement
chargés de ce dialogue.

7
Dans ce cas là de quel côté y a-t-il corruption: de Ia part du chcrcheur qui a besoin d; s'assurer de I'implantation de son cssai cn rnilicu

paysan pour justifier son salaire et sa carriêre, ou de Ia part du paysan qui chcrche à profiter d'un labour gratuit ct d'unc bonne íumurc SUl' sa
parcclle.
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3. F,volution du rôle des groupcs d'Intérêts

o Validation et accompagnement des innovations: le rôle de I'appui institutionnel

Dans Ia phase initiale d'élaboration du projet global de développement, les groupes dintérêrs
ont joué un rôle actif dans Ia perception qu' ont eu les différents acteurs de Ia réalité de
Massaroca. Comme souvent, les grands enjeux, les orientations de travail ont été bien définis,
compris et acceptés.
La réalisation d'un diaporama, ou les producteurs ontjoué un rôle essentiel dans I'écriture du
scénario, a permis de systématiser les informations et d'écIairer Ia diversité des situations
géographiques et sociales. Les agriculteurs maitrisaient, par exernple, à I'issue de cette phase,
les c\assifications des pédologues mobilisés par le projet.

La traduction de ces enjeux et priorités en actions de recherche a été moins bien partagée. Lcs
difficuItés sont vite apparues. Tout d'abord, au delà du discours participatif, Ia circulation de
l'information, le dialogue n'ont pas été suffisamment rigoureux. Le processus d'apprentissage
concernait aussi les intervenants qui ont eu du mal à se débarrasser d'attitudes assistencialistes
ou de leur statut d' experts. Le dialogue acertes existé, mais il a été perturbé. En prernier Iieu,
le projet de Massoraca s'inscrivait dans un jeu institutionnel complexe. L'enjeu était aussi de
faire évoluer les institutions. Le rapport de force, le jeu des alliances a conduit les responsables
du projet à accepter des expérimentations techniques "de prestige" dont ils savaient les limites.
Ainsi le suivi éco-pathologique voulait surtout montrer l'intérêt d'associer un travail de
recherche pointue à une dynamique sociale. Par ailleurs, Ia réalisation des expérimentations a
passé par I'intéressement matériel des producteurs pour "garantir les risques", ce qui constitue
un biais important de I'approche participative. Mais, de fait, les expérimentations sur .Ies
infrastructurcs mobilisent des invcstisscrncnts toujours disproportionnés avcc lcs rcvcnus dcs
agriculteurs. En attente d'une organisation solide des producteurs qui puisse gerer un crédit
rotatif ou un investissement collectif, ce sont les institutions qui financent à fonds perdu,
créant ainsi une "rentes d'opération" qui fausse le dialogue. Cette contradiction na été
dépassée que tardivement, une fois tirés les enseignements de Ia prerniere phase
d' expérimentation.

o Le "retour" des groupes d'intérêt

Apres une premiere évaluation, les institutions ont tenté de corriger Ia différentiation et le
déficit d'appropriation des informations et innovations en renforçant les actions de formation
de Ia population rurale et I'appui à I'organisation des producteurs. Cette phase récente a
chcrché à créer de nouveaux espaces de négociation (Barros ct ai, 1(96)
Dans cette nouvelle phase les groupes d'intérêts, devenus cornrnissions, ont élargi leurs
prérogatives et assurent aujourd'hui, sous Ia responsabilité de Ia direction du Comité,
I'exécution et Ia gestion de nombreuses activités. Cinq commissions ont été créées crédit,
périmétres irrigués, équipement, jeunesse et éducationLes commissions évoluent dans leur
composition et dans leur contenu au cours du temps. Les jeunes et les femmes, en particulier
les institutrices, s'irnposérent dans les commissions "Education" et "Jeunesse". Les dirigeants
historiques du Comité résistêrent en court-circuitant et monopolisant les postes des
commissions "Crédit" et "Périmêtre irrigué", mais ils durent s'adjoindre Ia participation de
jeunes scolarisés et d'une institutrice dans Ia commission "Equipements" pour des raisons de
compétences comptables. Cette participation consacre I'apparition de contre pouvoirs des
femmes et des jeunes qui se sont traduits par de nouveaux projets qui évoluent du productif
vers le culturel: éducation, formation, organisation (Barros et al., 1996)
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o L' école des femmes

La création du Centre de Formation Rurale de Massaroca offre en premier lieu des
opportunités d'éducation aux jeunes afin de compléter leur scolarisation primaire, sur place,
donc à moindre coüt, tout en continuant à vivre et travailler à Ia ferme de leurs parents Lcs
actions de formation professionnelle ou permanente permettent à quelques uns de ces jeunes
d'aequérir de nouvelles qualifications (agriculture, artisanat, serviees, gestion ..) et de rester
travailler dans Ia région, avec un nouveau statut (artisan du cuir, mécanicien, fromager,
puisatier, etc.).

Mais ce sont les femmes qui vont surtout investir et occuper ce nouvel espace D'abord, elles
demanderont des cours de formation en matiére d'artisanat et de décoration (poterie, peinture
sur verre et sur tissus, cuisine, etc.) qui, s'ils n'ont débouché sur aucune activité productive ou
commerciale pour I'instant, n'en ont pas moins joué un rôle essentiel en rnatiêre de contre-
pouvoir et d'organisation des femmes. Ces cours "fantaisistes", méprisés par leurs époux, leur
ont permis de se réunir entre elles, avec un statut nouveau, sans contrôle des hommes, avec
I'appui des technieiens et éducateurs du centre de formation. C'est ainsi qu'elles prirent lc
pouvoir au sein de Ia commission "Education" du Comité, gagnérent en prestige en participant
à des réunions et voyages, voire en représentant le Comité en Europe. C'est aussi une victoire
des jeunes institutrices des éeoles rurales isolées, qui trouvent ici une nouvelle reconnaissance.

o De nouvelles pistes

Au delà de cette réorientation "culturelle" de nouvelle préoccupations se sont imposées. A une
volonté transformatrice s'est substitué l'intérêt à Ia gestion. Un gros travail de définition des
régles de gestion collective a été réalisé autour des "communs" (via les associations, le crédit
de Ia réforme Agraire) et aussi autour de I'utilisation et de gestion des investissements
(tracteurs, camion ... ) (Sabourin et aI. 1996, 1997). Des formations en gestion et comptabilité
ont été organisées. On peut regretter que Ia reeherche ne se soit pas investie plus sur Ia gestion
technique des ressources. JI faut eependant citer le cas de Ia gestion des terres de parcours Cl

de I'eau, qui ont fait I'objet d'études et continuent parmi les priorités des demandes des
producteurs à Ia recherche (Sabourin et aI. 1996 et 1997)
Les premiéres tentatives de diversification économiques ont parfois été frustrées, cependant, le
renforcement du marché caprin et Ia demande croissante en viandes ovines et caprines fumées,
salées, séchées, motivent les organisations de Massaroca et les institutions d'appui pour lancer
des investissements colleetifs, cette fois ei à I'échelle inter-rnunicipale (abattoir et frigorifique)
mais aussi locale (ateliers de fumage, "bode assado", fromages, ete).

ConcIusion

L'expérience de Massaroca démontre I'intérêt de Ia mise en place d'espaees de dialogue.
Ccpcndant I' cíficacit é de Ia démarchc cst direct cmcnt licc uux cOIII cnus Icchniqucs. I.cs li mi Ics
de ce dialogue dépendent de I'environnement, des conditions du marché et des ressources. De
fait, les "miracles techniques" n'existent pas. Une des issues a été I'investissement SUl' le
culturel.De nouvelles voies techniques ont été recherchées. Citons, entre autres, I' organisation
collective pour Ia valorisation des produits, Ia redéfinition de Ia gestion des ressources, Ia
"contraetualisation"des relations internes et externes, ou encere les initiatives en matiere de
transformation des produits de I'élevage, ateliers d'abbattage et de fumage de Ia viande
caprine, etc, qui passent par une organisation inter-rnunicipale.
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En termes d'appui à I'innovation, il n'y a pas d'exclusivité: individus, réseaux, communautés ou
organisations formelles. Sans un investissement spécifique en matiére de recherche, les
techniciens n'ont pas accês à ces réseaux interpersonnels qui n'apparaissent pas au grand jour;
d'autre part, un réseau ne constitue pas un interloculteur institutionnel pour Ia négociation ou
Ia formation. De fait, le profit que les agriculteurs d'une même localité peuvent tirer d'une
diffusion interpersonnelle par réseau, dépendra également de leur capacité à capter des appuis,
des informations, qu'ils peuvent mobiliser via les organisations volontaristes (crédit,
approvisionnement, comrnercialisation, etc ..) ou via les interventions externes (information,
Iormation, finance.ncnts). Souvent, Ia mobilisation des 1ll0yCIlS nécessaires à l'appropriation de
I'innovation suppose Ia structuration d'organisations professionnellesou de services spécifiques.
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ANNEXES

FICHES INNOV ATION

1. Innovations institutionelles (sociales, organisationnelles et économiques)

1.1. Pharmacie vétérinaire

- Origine: Producteurs français du Comité des Hautes Garrigues
Objectif initial: approvisionnement local en médicaments vétérinaires à un coút inférieur à
celui des structures de petite distribution (cout de transport).

- Concepuon: Fonds de roulement de 3000 FF, mis à disposition du Comité de Massaroca. Achar eu ~ros à
Juazeiro. Vente au détail à Massaroca, dans Ia boutique/bar de Flavio (Vice Presidem du
Comité).

- Vecteurs: Techniciens et producteurs français.
- Mise en oeuvre:

Technicien (vétérinaire du CPATSA) et producteurs: élus du Comité. Mauvaise gestion sans
aucuue possibilité de contrôle, paiement à crédit,

- Appropriation:
Détoumement personnel (Flavio) et insritutiounel (du Comité) par mélange des compres et des
caisses.

- Adaptations:
Proposition d'un cahier de compres par Ie technicien ... iuterprerée conune une: défiance à
I'égard des producteurs, conflit.

- Conséquences:
Erosion exponentielle du fonds de roulement. Fin de l'expérience au bout de huit mois.

1.2. Comité des Associations

- Origine:
- Couception:

Visite des producteurs de Massaroca au Comité des Hautes Garrigues eu France

Réunion eu fédératiou de sept associations locales à I' initiative des présideius de:s
communautés de Lagoin.ha et de Lagoa do Angico, à partir du modele français (ueuf
communautés ont été volontaires),

- Vecteurs: Dirigeants associatifs paysans et techniciens

- M ise (;11 oeuvre:
Appui de I'EMATER-BA et de I'EMBRAPA. Financement BIRD/Nordeste ct obteurions

d'appuis divers non gouvernementaux.Participation des 9 associations conuuunales. Election
d' un bureau et d' un conseil fiscal.
. Construction descendante: Pas de discussion à Ia base avec les communautés:
. Pensé de maniere trés fonnelle, le Comité fouctioune de façon informelle.Iembauche de
personnel non déclaré, pas d'actes de réunion, ni de respect des staruts), mais avec UII prestige
important (TV Globo Rural).

- Appropriation:

Le Comité ne concerne jamais l'ensemble de Ia population, mais les leaders des associauons
communales dont c'est un instrument de pouvoir et d' appui au développemeut.

- Adaptations:
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Mise en place de commissions thématique (à partir de Ia commission de gestion du crédit eu
1991, qui réunit les dirigeants fondateurs du Comité pour gérer le fonds rotati f). 4 autres
commissions intégrent des membres des diverses communautés en fonction de leur motivation
et disponibilité (les membres du bureau ne peuvent pas toit faire) et de leurs compéteuces (les
membres du bureau sont illettrés le plus souvent): commission formation, équipements
collectifs, lot irrigué, jeunesse.

- Conséquences:
· Création et consolidation d'un nouveau groupe de pouvoir local, sous l'influence d'un teader
paysan local;
· Constitution et reconnaissance d'un poids politique doté d'un pouvoir de négociation
· Contestation locale et conflits divers via les tutelles traditionnelles (exrernes) d'une part, via
les alliances traditionnelles (internes) d'autre part;
· Evolution vers de nouveaux rapports avec les agents externes:
- réorientation de I' ater;
- négociation publique avec Ia prefecture municipale;
- autonomie de Ia tutelle de l'Eglise Catholique;
· Démotivation des dynamiques associatives communales.

1.3. Le crédit

- Origine: Techniciens du projet d'élevage caprin.
· A Ia fin des subventions des projets spéciaux des années 70-80 (Sertanejo.Sao Vicente;

,PAAP), le manque d'acces au financement est perçu comme un obstacle à Ia diffusion des
innovations.
· Une opportunité de tinancement externe, non gouveruemeutal et IlOIl bancairc, de par su
fexibilité pennet WIe conception originale d'un systeme de crédit alternatif, par des techniciens
thémariques (Elevage).

- Conception: Techniciens:
· Fonds de roulement communautés confié au CAAM (Comité);
· Contrat individuel entre CAAM et producteurs;
· Equivalent produits: Indexation aux couts du marché (3 produits courants);
· Orientation production caprine laitiêre.

- Vecteurs: Teclmiciens et CAAM

- Mise en oeuvre: CAAM avec appui CPATSA (chercheurs) et ADAC (techniciens):
· Sélection des bénéficiaires par le bureau du CAAM, panni les producteurs de leur
génération, stabilisés;
· Financement expérimental de quelques "jeunes";
· Au début pression sociale forte, remboursements satisfaisants ... peu à peu, taux important de
non remboursement;;;

- Appropriation: Dirigeants du Comité et leurs familles

- Adaptations: Diverses et imposées par les techniciens:
· groupes de caution solidaire;
• III\IIJllllllwl liUt h';N I;oulll lll:H intrlllll!\;

· ouverture aux formes de crédit diversifiées;
· essai de gestion par Ull salarié du CAAM;

- Conséquences:
· Premiere expérience positive de gesrion autonome de fonds par le Comité
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Premiere fracture du discours du Comité sur l'égalité et I'union entre tous les membres des
communautés;
. Accélération du phénomene de différemiatiou socio-écouomiquc entre lcs productcurx:
. Fin de l'expérience faute de fonds de roulement: détournements, retus de remboursemenr,
érosion monétaire par I' intlation et Ia gestion irréguliere du fonds; puis acha! ou camiou
durant Ia sécheresse.

1.4. Groupe de rêfêreace

- Origine: Chercheurs CIRAO

- Conception: Chercheurs CIRAO et EMBRAPA

o Instrwnent de diffusion de I' innovation et d' acquisítion de connaissance pour Ia recherche e!
le développement. Suivi d'un producteur/type avec restitution individuelle et au groupe de
référence .
. Suivi global, socio-économique et systeme de productiou, avec UII passage mcusuel et 1I1lC

restirution globale eu fin d'année.
o Producteurs volontaires uniquement.

- Vecteurs: Chercheurs

- Mise en oeuvre: Chercheurs CPATSA-EMBRAPA, CIRAO

- Appropriation: Aucune

o Abandon suíte à deux ans sans traitement ni restitution des données
o période de 4 mois sans passage.

- Adaptations:
Retour ou passage au groupe d'intérêt par theme. Groupe réunissant producteurs et
tcchn icicus, mais sans fonctiou de suivi, 1I1liqUCIIICllt pour réflcxiou , cxpcruucntatiou ct
restitution des rêsultats.

- Conséquences: Refus et discrédit pour Ia mise en place de suivi des producteurs.

1.5. Camion

- Origine: Producteurs via dirigeants du Comité.
o 1990: débat sur appui à I'aprovisionnement et commercialisation via tracteur ou camiou.
o 1993: Achat sur objectif annoncé de transport scolaire, mais de tait pour assurer Ull objectif
prioritaire d' approvisionnement eu eau à cause de I' abandon des conununautés par Ia
Préfecture Munícipale durant Ia grande sécheresse (1993).

- Conception: Comité des associations de Massaroca; achat a partir du solde du tonds de rouíement du projct
de crédit,

- Mise en oeuvre:
(I) - transport d' eau gratuit
(2) - transport scolaire (subventionné par Ia Prefecture Municipale)
(3) - fret: prix différencié selou apparteuance aux associations.

- Appropriation: (I et 2) - collective
(3) - individuelle au début (dirigeants), contractuelle par Ia suite.
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- Adaptations:
· Mise en place d'une commission et d'une programmation de I'utilisation, de I'entretien el
théoriquement de l'ammortissement du camion. Comptabilité simple et contróle.

- Conséquences:
· Extension de l'expérience au tracteur avec charrue, herse et charrette.
· Négociation de Ia participation de Ia préfecture (salaire chauffeur et entretien, pour transport
scolaire et approvisionnement eu eau).

2. Innovations techniques:

2.1. Le prosopis Juliflora

- Origine:
Pérou/ introduit dans Ia Bahia dans les annéés 30/40 , ici depuis Salvador, via UII agriculreur de Cipo,
curiosité paysanne et diffusion "spontanée".

- Conception:
Agriculteurs, ensuite EMATER, Secrétariat Agriculture

- Vecteurs:
Agriculteurs et animaux (via ingestion des fruits et rejet des semence par les excréments)

- Mise en oeuvre:

. Diffusion j.aysanne: En 1963: UIl agriculteur de Salvador ayant une proprieté à Juremal (Juazeiro)
apporte des plans d'algaroba (prosopis juliflora). Ses salariés, petits paysans de Ia communauté de cipo
récupêrent des graines et les sêment dans le bas-fond de Cipo (vertisols entaillés), ou ils se som
multipliés. Plus tard, les relations privilégiées entre Cipó et lagoinha facilitérent Ia diffusion dê
I' algaroba dans les autres communautés via Lagoinha .
. Diffusion institutionnelle: En 1984-85, le Projet São Vincente finance à fonds perdu des surfaces
fourrageres avec cloture en barbelé, I'algarroba est diffusée en même temps que le cacrus inerme
(opuntia sp.) et le capim buffle (cenchrus ciliaris)

- Appropriation:
Elle a été bien sur différenciée, essentiellement en fonction de Ia situation des exploitations en ce qui
coucerne les ressources natureIles (Sols) et les capacités tinanciere ou de iuain docuvrc pour réaliser
les clotures.

- Adaptation: rien de spécial

- Conséquences:
- contribution à Ia sécurisation de I' élevage;
- contribution à Ia diversification des revenus (vente de gousses à Cipó);
- valorisatiou des bas-fonds trop sableux pour développer d'autres culrures;

2.2. Paturage artilicicl, til de fer harhelé

- Origine: ver lagoinha: Capim buffle, guandu, cactus inerme,

- Conception: EMATER-BA/CPATSA
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- Vecteurs: Techniciens, agriculteurs, commerçants et indirectement programme de crédit.

- Mise en oeuvre:
. Diffusion accelerée et renforcée par les financements extemes des années 1980 et le projet de
crédit (90) .
. Le CPATSA a participé avec I'introduction de varietés plus productives (CB), plus
diversifiées et mieux adaptées aux différents sols (guandu mixte grain/fourrage). (ver Néné)

Par contre Ia cloture (haies vives) n'a jamais éte considérée comme un theme de recherche du
département agro-foresterie du CPATSA, mais com me un sous produit de Ia productiou
forestiere (piquets), Gliricidia (morao vivo) mandacaru/sec, aveloz (humiclc), macambira
(pierres).

- Appropriation: Individuelle surtout, mais aussi collective (fonds communs)

- Adaptations: Equipements types "balancins": tresses de fil de fer pour économiser te fi\.

- conséquences: . Sécurisation fourragere individuaíisée, appropriation privée de I'espace, réduction des
parcours

2.3. Cloture électrique

- Origine et vecteur: techniciens français

- Conception: idem

- Mise en oeuvre: Techniciens et producteurs volontaires.

Cloture électrique par batterie, importée de france, testée sur le fonds de pasto (communaux)
de lagoinha, pour Ia mise en défends de Ia végétation naturelle:

- Appropriation: Echec total

L' apprentissage des animaux ne peut fonctiouner que si ils se trouvent dans une aire oia ils
disposeut de sufisenunent de nourriture en comparaison avec Ia surtace uiise en défeuds, de
maniere à pouvoir faire I'expérience désagréable er inutile de I'électricité. Dans Ie cas ou Ia
réserve alimentaire est au dela du fiI et que les animaux sont nombreux et d' ages et especes
diverses, ils ne peuvent faire tous eu même temps l'appreutissage de l'électricité. 11y eu a
toujours un qui passe, qui fal! tomber te systeme de cloture ou UII deuxlêmc qui estuuc que Ia
nourriture vaut Ia décharge électrique, et les autres suivent. ...

- Adaptations: aucune

- Conséquences: Nouvelles expériences de contention dans les vignes par le CPATSA

2.4. Nouvelles varietés/paquet technologique: Tests de comportement et dajustement

- Origine et vecteur: Chercheurs EMBRAPA-CPATSA

- Conception: Chercheurs

Objectifs:
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· experimenter et diffuser des systemes (paquets) de culture adaptés
· Nouvelles varietés de haricot, ricin et pasteque;
· Préparation du sol, mécanisation et semis en Iigne;
· Fertilisation chimique et usage de pesticides.

- Mise eo oeuvre:
Dans le cadre des tests de comportement et d'adaptation en milieu paysan, tous frais payés par
le centre de recherche.

Plusieurs petites parcelles avec témoins et répétitions chez les agricuIteurs.

- Appropriation: Pas de I'ensemble de Ia proposition (paquet)
- peu des varietés: cycles courts/hte productivité
Raisons: - irrégularité et réduction des pluies ne pennet pas de teIles adaptations

- investissement élevé (tracteur, engrais, pesticides .. ).

- Adaptations: a favorisé Ia diffusion:
· du recours à Ia traction animale et au tracteurs pour Ia préparation du sol et le semis en Iigne.
· de I' utilisation de pesticides en fonction des nouveaux problemes rencontrés.

- Conséquences:
· Création d'un petit réseau d'expérimentateurs surtout interessés par les avantages ou
retombées matérielles qu'ils pouvaient tirer de ces essais;
· Frustration des chercheurs (irrégularité des pluies et incompétence des agriculteurs, ou
incompréhension mutuelle);
· Demande de conunuité tIL: Ia pari dcs agricultcurs (IlICIlIC ccrclc dcx initiéx).

2.5. Petite irrigation

- Origine: EMBRAPA et groupe de femmes de CIPO (jardin)

- Conception: Chercheurs du CPATSA. Financement externe de petits sysremes d'irrigation de potagers et
petits à partir de puits forés avec pompage de I'eau par éolienne et distribution par tubes PVC
a partir d'une citerne en béton.

- Vecteur: Comité et chercheurs du CPATSA, techniciens d'ADAC (ONG)

- Mise en oeuvre: CPATSA et associations communautaires:
Príncipe des jardins communautaires (travail et productiou collectifs), or déjà ceux-ci avaieut
ét(; "divises", daus le cas UU mauioc, CII autant UC parcclles iudividucllcs que de íumillcs , Sculc
Ia fabrlcation de Ia farine, suivant Ia traditiou étant réalisée en conunun.

- Appropriation:
- collective:
· limitée; manque de traditíon d'irrigation et de production en commun, de responsabilisatiou
et de retour économique (marche); désintéret er échec des formes de production collective.
· problemes d'entretien;

· individuelles: dans deux cas récupération individuelle de l'investissement collectit. Avec
accord du
Comité .. succés familial..

- Adaptations: diverses:
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· Réappropriation individuelle ou familiale: par division des mini-périmétres en parcelles
individuelles; ou par récupération individuelle d'équipements abandonnés par Ies groupes
(Cachoeirinha, Canoa)

· Redéfinition du projet associatif collectif par un groupe familial (Lagoa do Angico) ou par
amélioration technique du systéme traditionnel (groupe de Cipo);

- Conséquences: . Démobilisation des groupes "assistés" et abandon total...
· Spéculauons divcrxex autour de l'ucquixition collectivc dun lot irrigue:
· Retonuulation du systême:

· Financement par les producteurs, avec appui du CAAM
· Assistance technique ponctuelle de I'EMBRAPA;
· Fonnation de jeunes via l'Ecole Rurale.
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PROJET "APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE FAMILIALE
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Texte 11°2

Réseaux de proximité et diffusion des innovations techniques: le cas des
communautés paysannes de Massaroca - Bahia -Brésil

Eric Sabourin, Jean Philippe Tonneau, ClRAD~SAR, aoüt 1997. Version provisoire

Résumé: L'étude des réseaux de relations interpersonnelles peut-elle contribuer à I'adaptation et
à Ia diffusion des teclmiques? Ce docurnent apporte une réponse à cette question à partir du
travail réalisé parrni les cornrnunautés paysannes de Ia petite région de Massaroca, zone semi-
aride du nordeste de l'Etat de Bahia au Brésil. La prerniére partie présente les références
théoriques, les hypothéses et les méthodes utilisées dans le cadre du Projet Massaroca. Le
second chapitre, à partir de Ia description des réseaux interpersonnels de plusieurs des
cornrnunautés expose les principaux enseignements de cette approche méthodologique.
L'approche se révéle efficace pour identifier et qualifier les relations entre individus et familles
au sein des communautés. ElIe confirme le rôle des relations de proximité quant à Ia production
et circulation endogéne de connaissances et de teclmiques au sein du groupe local qui se
confond avec Ia communauté. Par contre, elle n'apparait pas cornrne un outil opérationnel ou
suffisant pour l'appui à Ia mobilisation de ressources et d'informations extemes au groupe local.
Les relations interpersonnelles les plus décisives pour ce type de processus font intervenir
d'autres acteurs que les agriculteurs et concernent une échelle plus large que Ia communauté.

Mots-cIef: Cornrnunication, innovation, diffusion, réseaux de communication, Brésil, Nordeste.

RESUMO: O trabalho trata da contribuição do estudo das redes de relações interpessoais em
matéria de apoio a difusão de tecnologias no caso das comunidades rurais de Massaroca
(Juazeiro-Bahia). Após a apresentação das referências teóricas e da problemática específica
dessa experiência, a primeira parte trata das hipóteses e da metodologia no marco do projeto
Massaroca. A segunda parte, a partir da descrição das redes interpessoais de várias
comunidades aborda os principais ensinamentos desse enfoque. Ele revela-se eficiente para
identificar e qualificar as relações entre indivíduos e famílias no seio das comunidades.
Confirma o papel das relações de proximidade quanto a produção e circulação endógenas de
informações e de técnicas no grupo profissional local. Porém, não aparece como um
instrumento suficientemente operacional para o apoio a mobilização de recursos e de
informações externas ao grupo local. As relações interpessoais as mais decisivas para este
tipo de processo fazem intervir outros atores que os agricultores e tem a ver com uma escala
mais ampla que aquela da comunidade.

Palavras chaves: inovação, difusão, redes de comunicação, agricultura familiar, Brasil.
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ABSTRACT: This work aimes at qualifying interpersonal relationship among small farmers
in the rural comunities of Massaroca region JTuazeiro, Bahia), in order to identificate
privilegious ways ror the diffusion of innovation. Afiá the theoric refercnccs and specific
methodology presentation, in the second part of the text is presented the description of
communication technical networks in Massaroca. The third part discuss the interest of their
identification for research and development. It confirms that interpersonal communication
networks analysis bring a qualificated information about technical relations among local
actors and about endogenous knowledge production and circulation of information and
technics. Anyway, in the Massaroca case, this tool does'nt seem so operational to provide lhe
mobilisation 01' external resources and references to the local group. The most decisivo
interpersonnal relations for this kind of innovation support process are dealing with other
categoies of actors than farmers and on a larger scale than the rural peasant community.

Key words: innovation, difusion, comunication network, small farmers, Northeast, Brazil;
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Réseaux de proximité et diffusion des innovations techniques: Ic cas dcs
communautés paysannes de Massaroca - Bahia -Brésil

Erie Sabourin, Jean Philippe Tonneau, ClRAD-SAR, aoüt 1997. Version provisoire

Introduction

L'équipe ClRAD-EMBRAPA-EBDA a eonduit une sene d'aetions de Recherche-Forrnation-
Développernent entre 1986 et 1996 auprês de neuf communautés rurales de Ia région de
Massaroca (Juazeiro-Bahia). L'expérimentation d'un projet de développement local cn situation
réelle et via des organisations paysannes posait de nombreux défis, en particulier eelui
d'altematives teehniques qui répondent aux besoins et à Ia réalité des eommunautés de
Massaroca. La produetion et Ia diffusion d'innovations, teehniques et organisationnelles fut
done au centre de eette intervention.
A partir de 1994, ehercheurs et teehnieiens commencêrent à étudier le rôle des relations
interpersonnelles de type professionnel (entraide et dialogue teehnique) dans les proeessus de
cireulation de l'information et de diffusion/adoption des innovations tec1miques.
L'objeetif était de eonvainere les chercheurs, mais surtout les agents de développement
impliqués dans le projet (vulgarisateurs, édueateurs et enseignants) de I'importance et de
l'efficaeité des relations informelles et des réseaux.
Aprés un rapide rappel des prineipales référenees théoriques, Ia premiére parti e du texte expose
lcs hypothescs et Ia démarche méthodologique adoptéc à Mussarocu. Lu sccondc partic cst
consacrée à I'analyse des réseaux de proximité. Les prineipaux enseignements de ceue
démarche sont illustrés à partir des exemples de eonfiguration dcs réscaux cl'cnuuidc, de
dialogue technique et de voisinage dans trois des communautés étudiées.

I. Références et méthode: I'intérêt de l'analyse des réseaux de proximité

1. Communication et diffusion de I'innovation:

La diffusion des innovations fait appel aux méeanismes de Ia eommunieation I, de Ia
transmission d'information. Elle dépend fondamentalement du milieu dans lequel elle opere, des
acteurs ct de l'objet diffusé, ici, de Ia nature de l'innovation agricole.

Ces proeessus ont fait I'objet de nombreuses études (Rogers,1962, 1969; Chambcrs ct ul., 1989;
Olivier de Sardan, 1995). Le courant anthropologique diffusionniste nord-américain s'est

intéressé surtout aux phénoménes de diffusion d'innovations par contaet entre societés contigües

1 Shannon et Weaver (1949) définissent Ia communication comme "I' ensemble des procédures par lesquelles un esprit
peut en int1uencer un autre" (Emetteur->- > canal ---- > récepteur = modele Iinéaire de communication).
Bauer (1964) considere le processus de communication comme une transaction entre plusieurs parties qui esperem donner
et recevoir de façon équilibrée. Selon Peirce (1984), Ia communication est un processus dynamique augmentant Ia
précision des messages (sémiotique). Pour Kincaid "Ia communication est un processus dans lequels les acteurs crééent et
partagent de I' information entre eux de maniêre à atteindre un niveau de compréhension réciproque que I' on peut
symboliser comme I'uuersection des compréhensions mutuclles de deux individus".
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(foyers de dispersion et centres diffuseurs). Il donna lieu à un comparatisme de voisinage dans
un champs historique ou chronologique, malheureusement vite occulté aux USA par les
évolutions culturalistes et structuro-fonctionnalistes (Rogers, 1969). En France, ce courant a
motivé des travaux à partir de Ia théorie épidémiologique (Mendras & Forse, 1983) qui fut
critiquée pour son incapacité à traduire les relations entre acteurs et en particulier entre
agriculteurs (Maho, 1975).

A partir des années 70, les promoteurs de Ia théorie épidémiologique aux USA, se sont inspirés
des recherches anthropologiques sur les réseaux de communications (Moreno, Granovettcr,
1(73). Rogcrs ct Kincaid (19X I) proposcnt "un mouvcau puradigmc pour Ia rcchcrchc" via
l'analyse des réseaux, utilisable pour perfectionner leurs travaux antérieurs sur Ia dilfusion dcs
innovations. Ces travaux, repris au Brésil par Rodrigues (1979) et en France par Darré (1986,
1994) ont contribué à l'analyse des mécanismes de création et diffusion des innovations en
faisant appel aux théories de Ia communication, de Ia sémantique, de Ia sociologie et de
I'anthropologie (Darré, 1986, 1996).

L'apport de Panalyse des réseaux de communication interpersonnelle

Un réseau peut-être défini de rnaniêre générale comme un outil intellectuel utilisé pour mettre
en évidence des formes différentes de relations sociales (Darre, 1986).

On appelIe "Réseau de communication interpersonnelle" Ia structure des relations de
cornrnuuicution (aífcctivc, profcssionncllc ou ocasionncllc) entre individus d'un groupc social
donné. Darré (1986) utilise le concept de "Réseau de dialogue" pour désigner "le dessin des
liens entre les gens qui nous permet de prévoir qui parle à qui le plus probablemcnt, entre qui ct
qui les idées ont le plus de chance de se transmettre et d'être transformées". C'est autour de ce
réseau qu'il définit le groupe professionnel local (GPL) qui réunit des gens qui ont des relations
de dialogue lié au travail (dans le cas qui nous intéresse l'agriculture et I'élevage). Le Groupe
Professionnel Local est territorialisé. Il existe parce que les gens se voient. Ils sont à portée de
voix et développent des activités semblables.

2. Problématique et hypothêses de recherche

Certaines des innuvations introduites par les services de recherche et de développement à
Massaroca n'ont pas produit lcs cffcts cscomptés au clépart:

(1) Avec le recul, elles ne correspondaient pas aux condi tions ou aux priori tés des
producteurs: sans appui extérieur, ceux-ci n'investissaient pratiquement plus I)U ne
s'intéressaient plus activement à ces propositions (Barros et aI., 1997);

(2) La diffusion se heurtait aux formes d'organisation et d'appropriation de ces innovations
propres aux communautés. Les priorités et logiques des producteurs orientaient Ia
transmission des informations, Ia distribution des appuis externes ou I'autorisation des
emprunts via le crédit rotatif (Sabourin, 1997);

(3) Ces innovations produisaient des effets différents de ceux prévus à priori, en particulier
via leur appropriation sélective et différenciée (Tonneau et Sabourin, 1997).
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Le constat posa le probleme de l'efficacité des méthodes d'appui à 1'innovation mises en
place à Massaroca et de maniêre plus générale de l'approche de type Recherche-
Développement. .

Le recours à l' identification de réseaux de proximité parmi les Communautés de Massaroca a
été un des outils du suivi-évaluation des changements techniques et socio-économiques (Barros
et al., 1996 & 1997).
L'équipe de chercheurs et agents de développement voulait vérifier certaines hypothéses
induites par I'évaluation du projet de Développement Local de Massaroca (Choudens, 1992;
Caron ct ul., 1992, l Iubcrt & Clolld,199l; Tonncau, 1(94). Ccs hypothcscs conccruaicnt lcs
rôles respectifs des relations de proximité, des appuis institutionnels et des organisations de
producteurs en matiêre de circulation de I'information et des techniques et cn matierc
d'innovation (Barros et aI. 1996; Barros et aI., 1997). Elles peuvent être résumée de Ia maniere
suivante: .

- Tout projet d'appui à l'innovation ou au changement technique ou économique, en général,
dépend, à Ia base, de processus de communication, de dialogues et de négociations, qu'il
convient d'identifier, de qualifier et de prendre en compte pour l'action. L'étude des réseaux de
dialogue professionnel et social peut-elle contribuer à cette démarche ?

- Le rôle des individus et des institutions dans le processus de changement dépend de leur
situation au sein des réseaux de dialogue (information, prestige, pouvoir) (Rogers et Kincaid,
Il)g 1; Darré,19g6).

- Les institutions de développernent rural (recherche, développement) peuvent appuycr ccs
processus en prenant en compte ce tissu social et ces réseaux socio-techniques: d'une part en les
identifiant et en stimulant Ia qualité et Ia densité de ce dialogue (Darré, 1996). .

La recherche se proposait d'identifier les mécanismes d'adoption des innovations entre les
agriculteurs. A cet-e question générale venaient s'ajouter diverses interrogations annexes:

- Comment circule I'information entre les agriculteurs ?
- Quels facteurs favorisent l'appropriation des innovations ? les relations de proximité,
de voisinage, l'organisation des producteurs?
- Que! est lc rôle de !'intervention technique et des agents externes?
- Qucllc est l'irnportance de Ia circulation de l'inlormation ct de Ia productiou de
connaissances entre agriculteurs: qui est consulté, qui constitue une référence,
comment circule l'information ?
- Quel est le rôle opérationnel des réseaux de dialogues et d'entraide ? A quels outils
de suivi et d'analyse de ces processus peut-on faire appel ?

3. Méthodologie

L'enquéte a concemé six communautés: Canoa, Caldeirão do Tibério, lua, Lagoinha, Curral
Novo et Lagoa do Angico. Dans Ia plupart des cas, les questions spécifiques aux relations
interpersonnelles furent intégrées à deux types de questionnaires individuels portant sur
I'évaluation de I'impact de Ia séchcresse de 1993 et les besoins cn maticrc déducution. Duns
deux communautés: Canoa et Lagoinha, ces questions Iurent abordées au cours d'une série
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d'entretiens individuels portant sur l'évaluation des innovations technologiques proposées par
les institutions de recherche dans le cadre du .Projet Massaroca (voir guide d'entretien en
annexe).

L'unité d'observation choisie a été tout naturellement Ia communauté rurale dans son ensemble,
y compris quand elle réunit plusieurs hameaux comme c'est le cas à Curral Novo (Jacaré,
Lotario) et à lua (Juá et Saquinho). L'enquête a concemé l'ensemble des agriculteurs présents et
actifs rencontrés au terme de trois passages successifs".
L'identification des réseaux de relations interpersonnelles entre agriculteurs s'est appuyée sur
l'analyse de trois formes de relation: le dialogue technique entre producteurs, l'entraide et les
relations privilégiées avec des agents extemes ou des membres de Ia communauté (voir guide
d'entretien en annexe).
On entend par dialogue technique toute forme d'échange ou de communication portant
spécifiquement sur des aspects techniques concrets, sur des problémes professionnels dii métier
dclcvcur ou cl'ugricultcur à Massaroca.
L'entraide est caraetérisée par les prestations réciproques de travail (par solidarité ou par
obligation). A Massaroea ce sont des invitations de travail (appelées batalhões ou trocas) et dcs
travaux comrnunautaires ou de groupe eomme le mutirao).
Les relations privilégiées reeensées, sont également d'ordre professionnel et technique '.

L'enquête cherchait à identifier Ia nature, l'orientation dominante (qui se relationne avee qui) et
surtout Ia densité des relations de ehacun des agriculteurs d'une communauté avec ses pairs.
ElIe portait exc\usivement sur les aspects teclmiques et pratiques du travail d'agriculteur-éleveur
(à qui celui-ci a-t-il recours pour resoudre des problérnes techniques en matiére d'élevage, de
cultures ou pour l'entraide).
Les représentations graphiques se sont inspirées des travaux de Darré (1986) et Bertin (1977).
Un plan schématique de localisation des habitations de chaque agriculteur de Ia communauté a
perrnis de construire un premier diagrarnme des relations interpersonnclles ou sociogrammc
(fig. l et 3). Les flux de relations sont représentés par des segments orientés (Ia direction de Ia
flêche correspond à l'indication d'un individu .par un autre). Ils dessinent Ia rnorphologic dcs
réseaux. Des nombres ou des initiales permettent d'identifier chaque individu.
La longueur des segments flechés est, dans Ia mesure du possible, proportionnelle à Ia distance
entre les habitations des deux producteurs".
Les relations élémentaires sont marquées par des binômes (ou dyades) entre "pairs"
(communieation inter-pares). Les relations avee un agent extérieur (teehnicien, urbain, ete ) "
non pair" (que l'on qualifiera d'expert) sont indiquées en traits alternés, les relations privilégiées
réciproque avec un pair apparaissent en trait gras et les relation de parenté en pointillé (double
pour le mariage)
En réalité on observe divers cas d'indication mutuelle (double flêche) particuliérernent pour
l'cntraide ou dans les eas de relation de cornpérage.

2 Cet univers est sensiblement supérieur à celui de l'association communautaire, dans Ia mesure ou tous les agriculteurs d'unc
cornrnunauté ne sont pas membres de I'organisation.
3 II est a noter que les questions portant sur le dialogue autour de Ia production agricole et les relations
privilegiées avec un agent exteme ont souvent donne lieu à des confusions avec des relations de type amical ou
affectif, limitant I'exploitation de nombreux entretiens.
4 La representation des reseaux sous Ia forme de diagrammes ordonnés fait réference aux travaux de Bertin (1978), les
segments ne sont plus proportionnels aux distances entre les lubitations ..
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11.ETUDE DES RESEAUX DE PROXlMITE A MASSAROCA

L'objectif était de vérifier les interactions entre intensité des relations techniques et des relations
de proxirnité (paro nté , voisinage ..) parmi \CS producteurs de Massaroca à partir de Ia
représentation et de I'analyse de Ia morphologie et de Ia composition des réseaux de relations
interpersonnelles.

1. Description des réseaux de proximité à Massaroca

1.1. Juá - Saquinho: un réseau centralisé

~

I ZM.

->-----'I

F. ·14 r--

indication mutuclle
indication uni que

couple

Relation externe à Ia communauté

Fig 1: Schéma du Réseau de dialogue entre producteurs de Juá - Saquinho

Directement ou non les indications convergent vers l.B. (n? 1). Les deux personnes qui
tota!isent le plus d'indications sont l.B. (07) et Va5 (03), respectivement Président et
institutrice de Ia communauté.La troisiême personne qui cumule trois indications n'est pas
de Ia communauté, il s'agit de "N", President du Comitê de Associações de Massaroca,
lcadcr de Lagoinha ct de Ia région.
Plusieurs jeunes agriculteurs de Juá ont un emploi dans les entreprises d'irrigation et
n'eruretiennent plus de relations aussi fortes avec les collêgues de Ia communauté (F -14 e
ZM-15).

5 C'esi Ia seule femme citée entre les hommes: elle est institutrice ct participe activemenr à lassociation
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Fig.2 : Diagramme ordonné du réseau de dialogue à Juá

1.2. Lagoinha : un réseau de parenté

A

A.C.
W H

JA

N

R.

Jo
Lu

-. .~------V
P.N.

z
WR

PJ

J.N.
J. J" (57)

- parenté.
compêrage
relation pri vilégiée
relation mutueJle

~M"N

Fig.3: Sociogramme complet des relations íutcrpersunnelles à Lagoinha
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Parmi tous les habitants de Ia Communauté de Lagoinha, seulement 7 ne descendent pas
du couple fondateur de Ia Fazenda. De fait, directement ou indirectement, tous sont en
relation avec le leader de Ia Communauté et du Comitê: N (9 indications). li est le compere"
de R (3 indications) qui fut President de Ia Comunidade quand N a du assumer celle du
Comité. Z, WR e J. e Lu sont frêres de N. La deuxiéme indiquée (4) est Dona V, institutrice.
Les troisiemes cités dans I'odre sont R e Z.R. (3 indictions). Z.R. a été candidat contre N et
ensuite contre R pour Ia présidence de I'association et a été élu au Conseil de Surveillance Ia
premiere fois. I.a seconde, il a preferé s'abstenir ct assumer une "opposition construciivc".
Qui n'a pas de relation forte avcc N, est déjà sout parcnt ou allié (V) ou SOIl rival, CUI1l111C /:

R., mais en maintenant le canal d'une relation indirecte. Les vieux apparaissent plus isolés, de
lait ils nc participent plus guêre aux discussions tcchniques. Conforrnérnént à Ia typologic dcs
praducteurs, leur exploitation reste extensive et traditionnelle, ou tend à décliner (Tonneau ,
1994).

ZR

10 f----------j

H

,,,,,,,,,,,,,,4 0,. ,

[J ·H:..J~
Z

,//0 Jo

<-:::-----G Cl
,,,-, -,,,

'0 Ne

o

Lú

WR
LEGENDE:

entre femmes parenté relation privilégiée comperage

Fig 4: Schema ordonné du réseau interpersonnel de Lagoinha

Le diagramme ordonné fait apparaitre trais grappes: (1) ceux qui sont liés directement à N
(et V); (2) ceux qui soru liés indirectemenr a N, t:t (3) um groupe de Iemmes qui um une
relation privilégiée avec V.

6 Compére: Relation d'alliance inter et extra-familiale privilégiée duns lcs societés indigéncs et paysanncs d' Amériquc du Sud. A Ia Iors
ami et allié, le compére CSI souvent parrain d'un des cnfants de som "( 'om" pérc et vicc versa
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1.3. Les cas de Canoa et de Caldeirao do Tibério

Er (technicien, Juazeiro) Ne (Lagoinha)

--------------~/------- ----------- ~ /-~ Limite communauté

(r/~ FN~ /~

T I F

J

MA

~RO

H
--- PR

Re---
JC Ra

T: leader politi9ue ancien Président de I'association
I: Jeune agriculteur actuel président de I' Association

Lien technique
Lien de parenté

lien affectif _
lien politique - --

Fig. 5: Schéma du réseau de dialogue à Canoa

A Canoa cohabitent deux leaders associatifs T et I. La plupart des agriculteurs maintiennent une
rclation technique ou d'entraide avec I'un ou I'autre, voire avec lcs dcux à Ia luis. I:.N. cst
I' interface entre les deux grappes. Les relations techniques passent aussi par I' extérieur de Ia
communauté.

FN

MA ~

11I <, PR

Re/ Ra

T: leader politique ancien Président de I'association
I: Jeune agriculteur actuel président de I' Association

Entraide ....--
Lien de parenté .

Lien affectif
(comperage)

Fig. 6: Schérna du réseau d'cntraidc à Canoa
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Palprêtre JB (Juazeiro) A

---------------------------- ----------------f------------------------t----------------- Limite communautéPF~ /,~JP
ML Lo

1 lien technique __

compérage:
AN • Df

--------------------1----------------------- Lo: leader religieux communautaire
Df: Guérisseuse

Co

Fig 7. Schéma du réseau de dialogue à Caldeirão do Tibério

2. Analyse comparée des réseaux de proximitc locale

2.1 Réseaux professionnels et affectifs intracommunautaires

Les contours des réseaux de dialogue techniques ou d'entraide coincident avec ceux des
communautés et ave c les structures de voisinage et de parenté. Ce fait confirme l'importance de
Ia localité et de Ia parenté à Massaroca (Tonneau, 1994). II y a une forte corrélation sociale et
géographique. Les réseaux de dialogue technique sont cependant, moins denses, plus sélectils et
surtout tournés vers l'extérieur (Canoa, Juá et Caldeirão do Tibério).

L'analyse des réseaux des figures 2, 4 et 6, montre Ia prééminencee de structures en "grappes",
que l'on pcut rcgroupcr par "quarticr" (harncau) ou par "clan familial", surtout pOlir lcnrraidc.
Lcs têtes de pont de ces "grappes'' cumulcnt 1<.: plus de relations, Ce SOl1t généralcmcnt lcs
leaders traditionnels, les présidents d'association et les maitres d'école. Des relations binaires ou
"dyades" caractérisent des individus en situation marginale ou hors groupe, généralement des
agriculteurs agés, ou au contraire, mais e'est plus rare, des jeunes atypiques (doubles actifs). Les
relations de cornpêrage, caractéristiques des societés rurales d'Amérique Latine, constituent une
forme originale de solidarité inter-familiale à travers le parrainage (religieux et social). Elles
donnent lieu à des réseaux denses et complexes, via ia multlplication de relations de réciprocité
binaires (Temple, 1983). Ce type de relation renlorce Ia correspondance entre réseau affectif,
structures de parenté et réseau d'entraide.

2.2. Des relations techniques extra-communautaires trés ciblées

l.cs rclations techniqucs privilégiées hors de Ia communauté SOl1taussi importantes que ccllcs
au sein du groupe communautaire. Elles concement peu dindividus : le Président du Comité
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des Associations de Massaroca (CAAM), des responsables associatifs, des relations urbaines,
deux ou trois techniciens ou commercants (foires et marché). Cependant, aucune autre catégorie
de producteurs ruraux de Ia région ne scmblc concernéc. La configuration de réscaux extra-
communautaires limités à Ia petite région de Massaroca existe, mais ne semble pas déterminante
du point de vue technique et professionnel. Le réseau socio-technique opérationnel couvre une
échelle plus large, qui passe par les acteurs et institutions de recherche et de développement, les
marchés et commerçants des villes de Juazeiro, Petrolina, Caraiba Metais, voire Salvador.

2.3. L'importance du statut

Plusieurs individus font référence aux mêmes "pairs". Ces demiers cumulent plusieurs
indications et constituent des têtes de grappes, voire même, des noeuds de convergence au
centre d'indications multiples. C'est notamment le cas de deux types de leaders: les dirigeants
des associations communautaires et les professeurs des écoles primaires (souvent fernmes
d'agriculteurs de Ia localite) comme à .Tuaet Lagoinha, par exemple.
La position au sein du réseau de dialogue correspond bien au statut social ou prolcssionnel. De
fait, Ia capacité à capter informations et r~ssources d'un Président d'association ou d'un
professeur est supérieure à celle des autres membres de Ia communauté. Ensuite, Ia Ionction
crée I'organe .... Une autorité locale, associative ou professionnelle est appelée à jouer un rôle de
médiateur, et parfois, sollicitée au-delà de ses compétences. La plupart des responsablcs
associatifs et des agriculteurs "actifs" font état d'une relation technique privilégiée avec le
Président du Comité, Néné de Lagoinha.

3. Rôles des réseaux à Massaroca

3.1. Production et circuIation des faits techniques

Les enquétes confirment, d'une part, I'existence d'activités de production et d'échanges de
connaissances entre producteurs et, d'autre part, l'importance de l'observation mutuelle et du
dialogue technique en rnatiêre d'innovation agricole et organisationnelle. II y a adaptation ou
production de références techniques au sein des communautés et les réseaux interpersonnels
contribuent, entre autre, a véhiculer idées, informations, pratiques et techniques
Les têtes de pont ou les noeuds de ces réseaux de dialogue technique sont généralement des
agriculteurs "expérimentateurs" considérés cornrne compétents par leurs pairs. A Massaroca les
producteurs établissent une différence nette entre compétences en matiêre d'élevage (criação,
par exemple N de Lagoinha) et d'agriculture (plantação, roça, par exemple Z de Lagoinha ou J
et FN à Canoa). Les doubles compétences sont rares. Les producteurs reconnaissent leurs
pratiques d'observation des comportements et résultats d'une nouvelle technique ou d'une
nouvelle variété SL'rles exploitations de voisins considérés "capables, innovateurs" ou chez les
grands propriétaircs de Ia région qui disposent des moycns pour "cxpérirncntcr'". I.cs référcnccs
"véhiculées" par ceux qui se déplacent le plus: les responsables associatifs, lcs doubles actils
(jeunes salariés et les producteurs-commerçants), les intermédiaires (transporteurs, commerçants
et fazendeiros locaux) et, bien sur, les agents médiateurs extemes: prêtres, conseillers
municipaux et techniciens.

7 A Pintadas (Bahia) les agriculteurs ont créé des "groupes comrnunautaires" d'entraide, dont une des foncuons eSI d'expérimenter
en commun, ce qui est financiêrernent impossible pour un producteur et lui ferait encourrir trop de risques.
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Pour les innovations institutionnelles, les leaders traditionnels (qui représentent une
communauté, un clan ou une famille) ou modernes (associations) sont perçus com me
"modeles" de par leurs compétences et leur capacité à "gérer" I'information ou
l'expérimentation.
De fait, à Massaroca, comme dans d'autres zones rurales d' Afrique ou d' Amérique du Sud
(Darfaoui, 1994; Albaladejo, 1994), Ia notion de Groupe Professionnel Local devient caduque:
il y a coincidence ou forte corrélation entre communauté paysanne, association de producteurs et
groupe d'entraide.

Les idées, les informations et les faits ou objets techniques circulent relativement Iacilcmcnt par
les canaux des réseaux. Les producteurs de Massaroca affirment aujourd'hui qu'ils ont au moins
autant contribué aux efforts de Recherche et de Vulgarisation agricole dans Ia région, que les
institutions spécialisées. L'hypothêse que des interventions exogénes gagnent en efficacité à
utiliser ces réseaux s'en trouve confortée. Une innovation, l'algarroba (prosopis julifloraí a
connu une diffusion spontanée à Massaroca entre 1950 et 1980, mais relativement lente, entre
agriculteurs à travers ces réseaux de proximité et de voisinage.
Par contre rien ne permet d'affirmer que ces réseaux soient suffisamment actifs pour engendrer
et maintenir des processus d'innovation capables de répondre aux rythmes des évolutions
actuelles de I'agriculture régionale. L'intervention externe reste non seulement nécessaire, mais
elle peut faire partie de ces réseaux, les alimenter; elle devrait s'y trouver intégrée, phagocitée.

3.2. Réseaux et réponse à Ia stimulation externe

Deux approches complémentaires des changements sociaux et techniques sont venus cornpléter
I'analyse des réseaux. L'étude de Ia trajectoire de développement de Massaroca permet de
reconstituer de façon dynamique les diverses phases d'évolution du processus de développment
local, entre autre à partir des influences externes(Sabourin et aI., 1996; Silva et aI, 1997). Les
enquétes concemant Ia représentation et perception de leurs organisations par les producteurs
des cornmunautés de Lagoinha, Juá et Canoa précisent égalernent les cycles d'ouverture ou de
replis de I'action communautaire (Muchnik, 1996). L'intensité du fonctionnement et de Ia
production des réseaux de proximité est variable dans le temps. Des replis identitaires et
familiaux sont observés en temps de crise. Des périodes d'ouverture et d'appui exteme (grands
propriétaires, puis l'Eglise et enfin les structures de l'Etat, puis les Ong) sont souvent liées à Ia
productivité des réseau. Celle-ci dépend en grande partie de I'activation ou stimulation externe.
Certaines fonctions essentielles pour l'adoption de l'innovation comme Ia validation en milieu
réel (expérimentation, démonstration) ou I'appropriation matérielle (investissement initial)
gagnent largement à associer réseau informei et appui institutionnel. Le "Projet" a été ainsi, à
Massaroca, l'élément fédérateur de l'ensemble des acteurs qui partagent une reiative proximité
(régionale ou local e) et surtout d'intérêts professionnels et économiques complémentaires ou
imbriqués (Granovetter, 1973; 1994)

3.3. La notion dc"réscau socio-tcchniquc"

Les réseaux intra-communautaires apparaissent insuffisants ou limités du point de vue
technique. Ils doivent s'ouvrir ou être stimulés. Hubert (1996), reprenant Callon (1989), Courlet
et Pecqueur (1988) propose Ia notion de réseau socio-technique définie comme Ia "mise en
relation de divers acteurs sociaux et institutionnels et des objets sur lesquels ces acteurs ont
quelque chose à se dire". Le réseau socio-tcchnique est constitué par des partenaires ou
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interlocuteurs techniques locaux qui contribuent à Ia discussion, à Ia circulation
d'inforrnations, à Ia validation d'innovations et concourent ainsi à Ia production, parfois
discrête, voire confidentielle, de références localesvIdentifiées et accompagnées, celles-ci
peuvent être systématisées, valorisées et diffusées. L'économie industrielle fait ainsi référence
aux réseaux technico-économiques ou aux systêmes d'innovation localisés ( Pecqueur, 1988;
Beccatini, 1995).

Dans Ia région de Massaroca, se dessine aujourdhui un réseau socio-technique qui relie les
agriculteurs éleveurs de caprins et ovins avec d'autres associations de producteurs, des
tcchniciens dcs scrvices de recherche, lu vulgarisation, lc scrvice d'uppui aux micro-cntrcpriscs,
les restaurants, les commerçants de bétail, les societés de developpement de I'irrigation, les
écoles techniques, Ia banque de Développement, des élus locaux, le curé, etc.

Les Premiêres Rencontres sur Ia Petite Agro-industrie Rurale du Nordeste ont révelé
I'importance et Ia dynamique de ce réseau dans Ia Vallée du São Francisco (Cerdan et aI., 1997).

L'articulation entre réseaux et échelles peut se représenter par I'intersection de divers cereles ou
sous-ensembles thématiques, institutionnels ou géographiques (fig. 8)

/
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/
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/
I

I
I

I

I
I

I,
I
I
\
\
\

Réseaux d'entraide: groupe micro local

1
Réseau de voisinage: _ communauté rurale _

Réseau de dialogue technique "élevage"

Réseau socio-technique Caprin régional

Agcnts externos: C ::>

Fig. 8 : Schéma des intersections entre diverses formes de réscaux à Massaroca

3.4. Réseaux et réciprocité paysanne

A Massaroca, I'étude montre Ia permanence et Ia densité de relations de type réciprocitaire,
malgré une diminution de leur intensité et fréquence durant les années de crise (migration,
dictature, sécheresse). Ces formes relativement traditionnelles de réciprocité sont liées à
l'cntraide, aux invitations de travail, aux fêtcs locales, rcligicuscs ct domestiques (abauugc ct
cuisinc d'UI1 animal). Elles ne sont pas subsituées par de nouvcllcs formes réciprocitaircs
susceptibles d'entretenir Ia mêrne densité de relatlon, Ia même qualité de circulation de
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l'information. L'échange de journées de travail ce n'est pas le mutirão, on peut délegucr
n'importe qui en lieu et place du chef de famille. Le travail remuneré ce n'est plus I'invitation de
travail: c'est de I'échange monétaire. Les réunioris de I'association se déroulent dans un univers
relativement formei, beaucoup moins convivial que les relations de proximité. Elles sont
associées au crédit (échange), à Ia politique (élections, faveurs), à Ia gestion du camion (échange
et concurrence). Les associations n'en constituent pas moins une interface indispensable vis à vis
du monde extérieur (agents économiques, administration publique ... etc).

4. Enseignements de I'expérience

4.1. Intérêt pour I'action

L'adoption des innovations ne dépend pas exclusivement des relations entre les agriculteurs,
mais de leurs relations avec l'extérieur, en particulier avec les agents de développement et
I'administration. Quand I'innovation vient de I'extérieur, sa diffusion passe par les relations
interpersonnelles entre agricuiteurs à travers ces réseaux de proximité et de voisinage. Ce fut le
cas de l'algarroba (prosopis juliflora) et de bien d'autres techniques, telles le fil de fer barbelé,
les varietés nouvelles, les citernes, etc. La connaissance de ces relations peut ai der à comprendre
les flux, ou les noeuds em matiére de circulation des informations entre agriculteurs et aider à
idcntificr Ics "systêrncs de normcs locaux" ct Icurs "variantes" (Dane, 1986). File pcrmct de
modifier les interlocuteurs habituels ou Ia routine dans I'intervention et d'enrichir les dialogues.
Ainsi, à Massaroca, les agents de développement qui maintiennent des rapports privilégiés avcc
les responsables d'association considérés comme incontournables, ont été surpris du poids des
leaders traditionnels. Il y a souvent superposition entre les statuts (Ie responsable d'association
est aussi un leader traditionnel). Le rôle des maítre(sses) d'école n'a pas surpris. Les techniciens
n'avaient pas pensé les associer aux processus de développement local. Ainsi, de nouvelles
articulations école/communauté sont nées de ce travail.
De fait, en s'appuyant sur les réseaux, I'intervention suscite de véritables dynamiques de
développement. Il s'agit bien didentifier le niveau d'organisation ou de relation pertinent pour
chaque catégorie d'action, de façon à le stimuler, à trouver les leviers adaptés (Hubert, 1997).

4.2. Réseaux et filiêres

La réalisation de l'étude lait au niveau du municipe de Pintadas-Bahia en donne une
illustration. Réalisée à Ia demande de I'organisation locale des petits producteurs, elle a
concerné I'ensemble des éleveurs laitiers intéressés, y compris les "grands propriétaires". Les
sessions de restitution de I'étude et les réunions qui suivirent avec les industries laitiêres de Ia
région dans un contexte de crise (faillite de Ia coopérative, sécheresse, chute des cours) ont
conduit petits et gros producteurs à se rencontrer et à parler "lait". C'est-à-dire à discuter de
problêmes communs et de pratiques diverses au-delà de ce qui les sépare traditionnellement:
le statut et Ia taille de I'exploitation. Une dynamique locale forte s'est créée autour du lait en
pleine année électorale. L'administration municipale en place, incapable de l'accompagner, a
perdu les élections de novembre 1996, face à une opposition conduite par I' organisation des
petits agriculteurs, mais soutenue par une alliance large des producteurs laitiers. Aujourd'hui,
à Pintadas, le poste de réfrigération du lait fonctionne à nouveau, le municipe s'est doté d'un
secrétariat municipal à )'agriculture, d'une Ecole Familiale Agricole. Le pouvoir est passé des
mains des grands propriétaires absentéistes, producteurs de viande en systeme extensif, aux
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mains dcs élevcurs laitiers. Autour de ccue alliance politiquc, 110US avons rctrouvé lcs
principaux interlocuteurs techniques de I'étude l~it. . :

La mise en évidence de réseaux socio-techniques par filiêre et leur reconnaissance par divers
interlocuteurs du développement en sont autant d'exemples (Sabourin & Cerdan, 1997).
L'analyse des réseaux vient compléter d'autres méthodes d'organisation ou de construction de
Ia qualité des produits tels les cercles de qualité ou les groupes de réflexions inter-
professionnelles siur Ia structuration d'une filiêre. Le bon fonctionnement du réseau socio-
technique associant quelques petits et moyens producteurs de raisins dans les périmêtres
irrigués de Ia Vallée du São Francisco explique aujourd'hui leur compétitivité et leurs
performances sur lcs marchés d'exportation. Une identification de ces réseaux et leur suivi
peuvent conduire à une meilleure maitrise de I'action coIlective en matiêre d'appui aux
liliêres.

CONCLUSIONS

Les réseaux de relations interpersonnelles de proximité jouent bien un rôle imporlant dans Ia
diffusion de l'information technique. Cependant, dans le contexte nordestin, les relations les
plus décisives en matiére d'innovation, dépassent le strict cadre des communautés d'agriculteurs
ou celui du Groupe Professionnel Local. Les réseaux ne sauraient se substituer à I' intervenLion
externe. Au mieux, ils I'Intégrent et l'utilisent. La réciproque est vraie, et les techniciens des
services techniques ont tout à gagner à s'appuyer sur ces réseaux. II convient également d'en
actualiser les contours et les évolutions, ceux-ci n'étant pas figés.

L'analyse des réseaux facilite le travail sur les communications, Ia circulation de I'information et
les négociations entre acteurs, en postulant qu'une décision, soit-elle individuelle, est avant tout
le produit d'un réseau social. Les représentations que se font les acteurs se forment à partir des
infonnations interactives qui circulent dans le réseau. Cette approche permet aussi de travailler
sur l'infonnel, sur des structures peu apparentes qui, cependant ont un sens pour I'organisation
locale, au dela des hiérarchies fonnelles. La notion de "réseau socio-technique" et Ia notion
d"'espace de négociation" proposées par Callon (1989) montrent en quoi recherche,
vulgarisation et autres acteurs du développement participent à une construction sociale de Ia
réalité qui constitue ensuite un cadre de référence pour leur action locale. li s'agit bien, en
termes d'action de développement, d'utiliser Ia connaissance des réseaux et des relations entre
acteurs pour alimenter et catalyser les relations productrices de dialogue, de communication,
d'expérimentation, aux interfaces entre acteurs et institutions.

L'identification précise de ces réseaux est-elle nécessaire? La pratique quotidienne du dialogue
ne conduit-elle pas I'intervention à affiner ses contacts, à choisir ses interlocuteurs, et bien sur à
comprendre les réseaux qui sous-tendent les relations fonnelles ou les organisations
volontaristes. C'était une de nos hypothéses au départ d'une réflexion qui portait sur le rôle de
I'animation externe dans Ia démarche de Recherche-Action (Liu, 1992).
Dans le cas de Massaroca, les relations sociales étant assez bien connues des techniciens aprés
huit ans d'intervention, I'analyse des réseaux de proximité a parfois établi des évidences,
"enfoncé des portes ouvertes". Dans bien des cas, elle a montré que I'intervention ne travaillait
pas à Ia bonne échelle avec les bons interlocuteurs. Chercheurs et techniciens, nous avons tous
nos oeilléres: quand, par ailleurs le projet fonctionne relativement bien comme à Massaroca,
quand l'innovation diffuse, qui irait se remettre en question ?
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11y a approfondissement du travail de traduction (Callon, 1989) ou d'interprétation (Olivier de
Sardan, 1995) des chemins qu'emprunte une innovation et de Ia maniére dont elle est
appropriée. Mais Ia méthode demande un invesfissement important. Il faut en effet rencontrer
I'ensemble des membres du groupe social étudié et formuler des questions trés personnelles,
voire privées, d'une part, et trés nuancées d'autre parto li n'est pas indiqué de sous-traiter Ia
phase d'enquête via des questionnaires fermés à des agents qui ne soient pas auparavant péparés
ou expérimentés pour ce geme d'entretien. Par contre, dans le cadre d'enquêtes d'exploitation,
d'élaboration d'une typologie de producteurs ou d'un recensement agricole, il est aisé d'introduire
les trois ou quatre questions spécifiques qui permettent de dessiner un réseau de dialogue.

Pour des chercheurs préoccupés d'application pour le développement, l'important est de
mesurer le retour de l'investissement humain. Comme dans Ia plupart des opérations de
recherche-action, le rapport entre investissement et utilisations concrétes ou bien les
opportunités d'intégrer ce type de question déterminent Ia réalisation de l'étude. La métliode est
rigoureuse et exigente. Mais surtout, il n'existe pas de format "rapide, participatif, réduit et
facile à adapter en toute circonstances" qui soit, à notre avis, efficace.
Le résultat majeur de cette méthodologie est précisément de permettre Ia qualification précise,
circonstanciée et irdividualisée de relations interpersonnelles et inter-groupes. En ce sens, elle
apporte énormément aux agents de développement.
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ANNEXE 1

Identification des réseaux de dialogue

Guide d'entretien (Questions):

- Avec qui, de préférence, parlez-vous de votre travail ?
- de l'élevage - (divers types d'élevage)
- des cultures - (divers types de cultures)

- Ln cas de bcsoin a qui avez-vous recours dans votrc cntouragc:
- pour l'entraide (service, coup de main ...)
- pour un conseil technique (élevage, culture, autre)
- pour un conseil d'ami (controle pour différencier Ia relation affective)

- Avec qui discutez-vous le plus des problemes d'organisation de Ia communauté, d'organisation
du travail agricole, ou des aspects concemant Ia production agricole ? (question de controle pour
recoupement, ou déceler les relations avec les techniciens, agents extérieurs, commerçant, curé,
ou leader local).

ANNEXE 2: Carte de Ia Région de Massaroca
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ANNEXE 3: Plan Schématique de Ia Communauté de Lagoinha
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COMMUNAUTES RURALES ET AGRICULTURE FAMILIALE AU
NORDESTE DU BRESIL: DES 'MYTHES AUX REALITES

Eric Sabourin, Cirad-sar/Embrapa

Résumé: Cet article propose une réflexion sur Ia nature et l'avenir des communautés paysannes
de Ia région semi-aride du Nordeste du Brésil. A partir d'observations participantes, Ia premiêre
partie présente une caractérisation des communautés rurales nordestine et de leurs origines. Le
seconde chapitre analyse l'évolution des formes d'organisation dont se sont dotées, récemment
ces communauté, en particulier, les associations de producteurs. Celles-ci apparaissent à Ia fois
comme une interface entre le monde traditionnel et le contexte national et comme le lieu de
négociation des contradictions entre valeurs paysannes et valeurs de marché. Enfin Ia troisiéme
partie est consacrée à l'appui au développement de l'agriculture familiale à partir de l'analyse du
rôle et des conséquences du phénomêne communautaire au Nordeste du Brésil.

Mots-Clef: communautés rurales, économie paysanne, réciprocité, agriculture familiale,
dévcloppcmcnt local, Brésil, Nordeste.

Abstract: This paper proposal is a reflexion about the nature and the main characteritics of
peasant communities in the semi-arid region of Nordeste (Brazil). Based on participative
observations, the first part presents the origin and the characterisation of Northeast rural
communities. The second one analyse the evolution of organization institutions of such
communities, particularly small holders associations. They appears as an interface between
traditional world and national society, but also as the place for the negociation of contradictions
between peasant values and market values. At least, the third part is dealing with family
agriculture development aid, based on the analise of the influence and the consequences of
communitary movement in the Nordeste of Brazil.

Key-words: rural community, peasant economy, reciprocity, local development, family
agriculture, Nordeste, Brazil.
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COMMUNAUTES RURALES ET AGRICULTURE FAMILIALE AU
NORDESTE DU BRESIL: DES MYTHES AUX REALITES

Eric Sabourin I

INTRODUCTION : Le sens de Ia communauté

Le développement de l'agriculture familiale du Nordeste est souvent lié à une communauté que
nous pouvons assimiler à un village ou un hameau rural. Selon les propres membres de ces
communautés rurales, cette structuration sociale du tissu rural est récente.

Un des responsables du Centre Communautaire de Services de Pintadas dans le Sertão de Ia
Bahia me faisait remarquer que Ia population du hameau ou nous venions de construire une
retenue collinaire pour l'approvisionnement en eau, "ne constituait pus encore une véritable
communauté et n'était pus múre pour gérer ses propres infrastructures,"

11s'agissait selon lui d'une communauté en voie de structuration. La base de cette "cornmunauté
en devenir" était symbolisée par un patriarche: José do Sapé. Mais malgré I'importance des liens
de parenté, on sentait effectivement que dans cette lutte quotidienne pour I'eau, Ia rerre et
l'alimentation, on en était resté le plus souvent au "chacun pour soi", Pire, on avait désappris à
travailler ensemble: les fils du vieux José (Zé do Sapé) de 78 ans ne l'aidaient pratiquement pas.
Celui-ci, usé et fatigué, en appelait cependant à une solidarité-responsabilité communautaire:
''pas comme au temps des fazendas ou on ne savait travailler ensemble que pour le patron, mais
pour nous ... " disait-il. 11 venait de faire don de quelques hectares pour Ia construction de Ia
retenue collinaire à Ia "communauté". Communauté qu'il réclamait, mais qu'il n'identifiait pas
vraiment en dehors de sa propre descendance (d'oú Ia difficulté d'obtenir un document écrit de
ccssion de ccttc parccllc à UIlC collcctivité qui n'cx istait que duns lcs imuginuircs dcs uns ct dcs
autres ...). 11recommandait à ses fils de s'entraider, de ne pas rester des "brutes ignorantes", des
bourreaux de travail qui ne savaient ou ne pouvaient s'arrêter un instant pour réfléchir SUl" lcur
propre situation, comme cela avait été son cas-".

Nous assistions, ainsi à Ia naissance d'une communauté, ou tout au moins, à un processus
incertain de prise de conscience d'une identité collective ou communale, dont nous ne savions pas
si, malgré le barrage et Ia perspective d'une valorisation communautaire de l'eau, il survivrait au
vieux Zé du Sapé, qui avait enfin "trouvé du temps pour penser",

Cette anecdote caractérise bien Ia situation au Nordeste. La genése d'une communauté paysanne
en plein Sertão nordestin, alors que cette région est généralement évoqué en termes de
destructuration des populations et économies paysannes, de crise et d'exode, peut surprendre.
C'est, en tout cas, l'opportunité d'observer. un moment historique: Ia naissance d'une

I Agrouome ct socio-anthropologuc au Centre International de Coopération cn Rcchcrche Agronorniquc pour le lrévclopcmcnt
(CIRAD), aupês de l'Entreprise Brésilienne de Recherche Agronornique (EMBRAPA) et de l'Université Fédéralc de Ia Paraíba.
Email: cirad(~ynetcap.coll1.broueric@cpatsa.embrapa.br

, "qui avait fait toute sa vie un travaíl de bête, jüché sur une bête mal drcssée pour capturcr d'autrcs bêtes scmi sauvages" en
faisant allusion au travail de vacher à cheval dans Ia caatinga ....
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communauté rural e au milieu des grandes fazenda d'élevage. Ailleurs, dans le Sertao du Nord-est
de Ia Bahia, Ia permanence de "micro frontiéres'' agricoles, de vaines pâtures el1 voie
d'appropriation individuelle, montre bien que l'espace, y compris social, est en devenir, en
construction permanente (Sabourin et al., 1997).

Ce constat nous a conduit à réfléchir, dans un premier temps, à Ia notion de communauté dans le
consteste nordestin et à rééxaminer Ia part de Ia parenté, Ia part de Ia localité et, ce qui semblait
manquer au Sapé, le sentiment d'appartenance et d'identité collective. Nous avons également
analysé les influences endogênes et celle des interventions externes dans le phénornéne
communautaire nordestin et son évolution.

l.a prcmiérc partie traite de Ia caractérisation des cornrnunautés rurales nordestino. 1,<1 .sccondc
analyse l'évolution de leur organisation, en particulier le phénornéne associatif et ses implications
sociales et économiques. La troisiêrne partie propose une réflexion sur l'appui au développement
de l'agriculture familiale et le rôle du communautaire.

I. LES COMMUNAUTES RURALES nu NORDESTE: UN PHENOMENE RECENT

1. Caractérisation des communautés rurales

La communauté peut être définie comme un groupe territorial d'individus maintenant des
relations réciproques et utilisant des ressources communes pour satisfaire des projets communs
(Fichter, 1957). Ce qui caractérise une communauté, selon Mac Iver (1955), c'est qu'un individu
puisse vivre toute sa vie en son sein.
La communauté est marquée par un territoire, un systérne de vie communautaire fondée sur Ia
parenté et l'interdépendance économiques, des activités et institutions locales marquées par
l'économie de réciprocité (Weber, 1971; Temple, 1983; Temple et Chabal, 1995)
Ces définitions permettent de dégager les principés de base de Ia communauté: (1) Ia parenté, (2)
Ia localité, (3) le sentiment de communauté ou d'appartenance que l'on peut assimiler à Ia
réciprocité globale et non pas seulement économique (Tonnies, 1944). Ces notions méritent être
précisées.

La parenté est à Ia base de Ia communauté. De fait, Ia famille est bien souvent Ia forme
embryonnaire de Ia communauté: famille nuc1éaire, famille élargie, puis descendance lignagére
selon les normes de filiation. En Afrique, en Amazonie, l'organisation sociale traditionnelle est
Iorrnée de comrnunautés lignagéres composées des descendants d'un mêrne ancêtrc selon de
rêgles précises de filiation.

La loealltê fait référence au terrítodlre déllmlté et marqué culturellement (histolre, heritage,
spiritualité, sacré).
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Le sentiment de communauté et/ou d'appartenance.tc'est Ia réciprocité '. li se traduit par le
langage à Ia fois source de consensus et d'éducation, Le langage est à Ia base de Ia réciprocité.

Selon Oewey (cité par Wirth, 1978), il y a plus qu'un "lien verbal entre communauté et
communication. Les hommes vivent en communauté en vertu des choses qu 'ils ont en commun".
C'est d'ailleurs en ces termes que Kincaid (1981) définit Ia communication comme un "processus
dans lequelles acteurs crééent et partagent de I' information entre eux de maniêre à aueindre un
niveau de compréhension réciproque que l'on peut symboliser comme l'intersection des
compréhension mutuelles de deux individus", Ce partage réciproque que perrnct le langagc, c'cst
bien ce qui donne du sens à l'action de l'homme. On retrouve dans cette réciprocité primaire les
bases des valeurs humaines telles qu'elles ont récemment été réinterprétées par Temple et Chabal
(1995): valeurs humaines universelles et fondement d'une communauté planétaire. Les
phénoménes de communication sont essentiels à Ia construction et Ia régulation d'une
communauté (Reynaud, 1993).

C'est à partir de Ia reconstitution des réseaux de communication interpersonnelle que Oarré
(1986) propose d'identifier les bases du dialogue. porteur de changement, par exemple au niveau
du groupe professionnel. Ce n'est pas un hasard si ces réseaux recoupent les contours des
communautés naturelles: villages européens (Lemery, 1988), douars marocains (Darfaoui, 1994)
ou communautés rurales brésiliennes (Rodrigues, 1979; Sabourin &TOlmeau, 1997).
L'analyse des réseaux contribue à Ia mise en évidence d'autres formes de division sociale au sein
dcs communautés. Les statuts définissent Ia position ou le rôle des mernbres de Ia cornrnunauté. 11
y a à Ia fois autonomie et complémentarité des statuts, même si il existe une répartition des
charges, ne serait-ce que pour assurer l'autorité. Cette autonomie ou "égalité" des individus peut
être réduite par Ia gérontocratie (patriarcat, classes d'age, initiation) ou Ia fixation des statuts
(classes de sexe, classes sociales, castes).

2. Communauté et parenté

Au, Brésil, l'origine de Ia plupart des communautés tient principalementent de Ia parenté. En
situations marquées par les migrations elle se fonde sur Ia localité. Dans Ia plupart des cas au
Nordeste ces deux notions sont confondues.
l.a communuuté rurulc nordestino cst structuréc autour d'un groupc de (~II11iIk:smaintcuaut dcs
relations fortes de parenté et dont l'activité principale est Ia production agricole ou l'élevage. Nous
avons pu vérifier, avec divers auteurs (Heredia, 1979; Garcia, 1983; Woortmann, 1994; Tonneau,
1994) que bon nombre de communautés nordestines regroupent les descendants d'un même
ancêtre, généralement le fondateur de Ia fazenda d'origine, ou du latifundium. En 1990, tous les
habitants de Lagoinha (Juazeiro-Ba) descendent tous du même ancêtre, à l'exception de sept
personnes. A Lagoa do Meio, en 1997, tous les membres à l'exception de trois épouses, ont le
même aieul.

Prise au sens d'expression social e totale ou au sens de solidarité dans Ia production.
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3. Communauté et localité

La fazenda, c'est aussi le locus origineI. La plupart des communautés du Nordeste ont pour
origine le démembrement ou Ia division de vastes proprietés issues de grands domaines ou
lati fundia, hérités eux-mêmes des immenses "sesmarias", morceaux de I'empire colonial.
L'analyse de Ia toponymie de Ia plupart des communautés nordestines indique souvent le nom de
lajúzenda d'origine, parfois celui de I'ancien propriétairc. Ces granocsjúzendu, mêrnc ú l'intcricur
du Nordeste, avaient des esclaves noirs. Certains ont préferé rejoindre leurs pairs et s'enfuir dans
les qui/ambos isoles", comme c'est le cas dans Ia haute vallée du Salitre, pour les fazendas de Ia
région de Juazeiro et Senhor do Bonfim dans Ia Bahia.

4. Communauté et réciprocité

De nombreux agriculteurs ou vachers blancs, noirs ou métis ont ainsi hérité ou acheté les fazenda
divisées au début du siécle. Certains, prês des rives du Fleuve Sao Francisco, se sont trouvées
associés et intégrés à des tribus ou des familles indiennes (Andrade, 1985; 1986). Leurs
descendants ont perpétué Ia pratique de fêtes, rituels et de formes de solidarité ethnique
traditionnelles de type réciprocitaire dont on retrouve encare Ia présence aujourd'hui dans des
manifcstations para-religieuses (Rodadas de São Gonçalo. rezas, synchrétismc bahianais) ou bicn
dans les noms des formes d'entraide (baleia. baleio. bolo. batalhão. mutirão,"'.).

Bien que les racines indigênes et africaines aient été conservées, surtout dans I'état de Ia Bahia,
une expression três forte à travers le synchrétisme religieux, les valeurs de réciprocité ont souffert
des destructurations importantes durant le processus de colonisation et de modernisation, en
particulier via Ia monétarisation de ces relations (Sabourin et Tonneau, 1997).
Aujourd'hui, une des formes de réciprocité encore en vigueur, le "mutirão" ou entraide, a souvent
perdu ses origines ethniques et est souvent confondu avec des pratiques d'entraide communes à
beaucoup de societés paysannes (Tchaianov, 1923; Temple, 1983)

5. Origine récente des communautés nordestines

Lc tcrrne de "comunidade", (communauté) provient d'inlluences recentes. li y a une quinzainc
d'années on utilisait encore ceux de "fazenda" ou de "sitio". 11est né de I'action pastorale rurale
de l'Eglise catholique, via I'organisation des "Communautés Ecclésiastiques de Base", trés activc
entre les années 70-80. Aujourd'hui, l'Eglise Catholique brésilienne dépend certes d'une
hiérarchie conservatrice, mais Ia pastorale de Ia terre et queIques evêques progressistes restent
marqués par Ia théoIogie de Ia Iibération (Marin, 1996). Cette idéologie fait référence à l'âge d'or
du communisme primitif et a contribué largernent au processus d'organisation des communautés
paysannes nordestines et amazoniennes (Lena, 1992; Tonneau, 1994). Le mythe du paradis perdu

Voir les notes d' A.M. Araujo Freire in Paulo FREIRE, Pegagogia da Esperança ... Paz e Terra, 1993, sur les quilombos du
Nordeste, les révoltes des esclaves, Ia République de Palrnares. On retrouve des descendants de Kilombos dans Ia Bahia, le
Minas Gerais et rnême le Goias (Silvania).

Voirc Rohun De Aea\lrc('IlIlrc, Dlccionario de vocabulos brasilclms. 1889: CUI11IlI'U Cnscudo I.. de "Dlccionár!o do Folklo •.•.:
Brasileiro"Ediouro Rl, 930p. 1954; Galvao, 11.O Mutirào no Nordeste. Minagri, UFRN. Natal, 1959
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et de l'accés à Ia terre promise fait toujours rec~tte. Les noms des localités nordestines qui
correspondent à l'époque de Ia colonisation de Ia frontiére agricole sont sans équivoque: Nazarcth
da Mata ou Belem de Maria prés du litoral, Nova Jerusalem, Jerico, Belem de Sao Francisco,
Santa Maria da Boa Vista à l'intérieur du Sertão. Les mêmes noms sont utilisés dans les colonies
amazoniennes actuelles. Une ancienne favela rural e à Ia périphérie d'un périmétre irrigué de
Petrolina vient d'accéder en 1997 au statut de "communauté": elle s'est appelée "Vila Esmeralda"
(Villa Emeraude). Au Nordeste, le nouvel Eldorado "vert", c'est l'irrigation.

Le développement communautaire s'est ainsi inserit dans le sillon de I'Eglise. 11eut une influence
déterminante dutant les années 1980 via de grands projets de développement régional. Ceux-ci
proposaient essentiellement des investissemént collectifs et ne reconnaissaient pas Ia
communauté ruralc cornrnc structure légale. Lu création dassociutions conununautaircs dcvint
alors pratiquement obligatoire. .
Néanmoins, ce mouvement et ees projets ont faeilité I'organisation des eommunautés paysannes.
Ils ont profondément modifié les relations soeiales en milieu rural. L'influence externe, quelle
qu'elle soit, a été déterminante pour Ia transformation d'anciennes fazendas divisées en sitio ou
en communautés et pour leur organisation formelle ou informelle.

6. Organisation cornrnunautaire

Cette situation s'est reproduite dans diverses régions du Nordeste, selon des schémas, des époques
ou des pas de temps parfois différenciés (Caron, 1997; Silva et aI., 1997). Le eas de Pintadas est
exemplaire. Au Sapé (Pintadas-BA), l'habitat était dispersé, les fermettes isolées, enc1avées au
mlicu de grands domaines d'élevage extensif. Sclon João C., dirigeant local du Ccntre
Cornmunautaire de Services, "Ia communauté n'était pas encare structurée; l'église catholique
n'était pas intervenue dans les années 70/80 et tout le travail d'organisation restait àfaire. "

Les liens de voisinage et de parenté existaient, mais on ne percevait effectivement au Sapé qu'un
ensemble de noyaux familiaux préoccupés de leurs intérêts propres, de leur reproduction soeiale,
en fait de leur survie. II n'existait pas de projet commun. Les femmes devaient parcourir 8km pour
aller ehercher l'eau en saison séche et les hommes autant, deux fois par jour avec les animaux. On
avait pas le temps de réfléchir, de se réunir ...quant à s'organiser ....
Interrogés sur le "projet commun" comme base d'une eommunauté, João et d'autres dirigeants
répondent que ee n'est pas suffisant "...pour qu'il y ait communauté, il faut que les habitants
prennent conjiance en eux, qu'ils se reconnaissent Ia capacité de faire eux-mêmes ce qu'ils ont
toujours attendu des autres, du patron, du ma ire, du député ... ".
La conscience de ce pouvoir d'agir ne peut naitre que de Ia reconnaissance de son existence, de
son propre statut, de façon a recréer de nouvelles formes de solidarité, adaptées au eontexte
aetuel. Une communauté ne peut exister qu'à partir de Ia prise de conseience, par ses membres, de
leur situation, de leur identité; et ce au sens de Ia prise de connaissance de cette situation, ce qui
dépend souvent d'un leader local et/ou d'une intervention externe, d'un regard externc''.

En 1995, les travaux et les méthodes d'un Paulo FREIRE, restent au Nordeste, d'une actualité brulante, plus de 30 ans aprés.
11 n'y a aucune raison de chcrcher ailleurs d'autres voies pour réadapter une méthodologie d'animation ruralc cr de
consctcntlsatton uu Brésll, Lc~ unulphubetcs SOI1\ IOUjOllfS maíoritaircs, et vu l'lnfluencc cio !tI TV Oll1ho. ":1\ cumpurulson
avee les années 60, on a peur qu'ils nc devlennent aussi des análphabetes de l'oralité et pas seulcmcnt de l'écriture ....
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Ces constats nous ont conduit à analyser les formes d'évolution différenciées des communautés
d'agriculteurs familiaux de Ia région semi-aride du Nordeste. Deux approches méthodologiqucs
complémentaires et participantes ont été expérimentées. L'une est fondée sur I'analyse historique
et systémique de Ia construction de I'espace agraire (technique, productif et social): I'étude des
trajectoires de développement local a partir de Ia reconstitution des changements sociaux et
techniques qui ont déterminé les processus de développement récents de diverses localités a
donné lieu à des diagnostics locaux et à I'élaboration de modeles d'évolution des petites régions
agraires (Sabourin et. aI, 1996; Silva et aI. 1997; Caron. 1997). L'autre, plus empirique, repose sur
une analyse des pratiques et stratégies d'organisation et d'action collective des cornmunautés
paysannes nordestines. Elle a conduit, entre autre, aux observations qui suivent.

11. ORGANISATION DES COMMUNAUTES RURALES AU NORDESTE

1. Communautés et production

Les communautés rurales du Nordeste maintiennent ou établissent des formes de solidarité et de
complémentarité dans Ia production. On assiste à Ia fois à Ia permanence d'anciennes pratiques et
à leur transformation face à des conditions ou des contextes renouvelés: (1) au niveau de
I'entraide pour le travail ("mutirão", et diverses variantes "bolo", "digitorio", "batahhão',
"baleia", "boi robado" ..); (2) pour Ia gestion des terroirs (parcours de communs,"fundo de
pasto", bas-fonds arrosés ou irrigués, périmétres de chasse, réserves fonciéres, etc ...); (3) pour
I'acquisition et Ia gestion d'infrastructures communautaires (casa de farinha, açude, puit, citernes,
écoles, etc ..); (4) voire même pour I' accés au marché via le réseau d'intermédiaires (les
"atravessadores").

On rencontre encore dcs formes de redistribution/cornmercialisation interne, non cxclusivc de
I'accés au marché, mais souvent liées à une logique de distribution et de formation des prix ou de
Ia valeur différente de celle du marché régional ou national. Citons le réseau d'obligations
familiales et de voisinage, les préférences et priorités de redistribution des produits (chasse,
pêche, récolte ou animal sacrifié) et enfin les équivalences de pr duits qui traduisent des
formations de Ia valeur différenciées selon Ia qualité des interlocuteurs, des bénéficiaires ou Ia
qualité de Ia relation existante. De telles pratiques sont vérifiables dans les communautés
nordestine à Nossa Senhora da Glória-Sergipe ou à Pintadas-Bahia, pour le lait et les fromages.

Mendras (1976), écrit "Le paysan travaille Ia terre pour se nourrir: toute théorie de léconomie
paysanne nést que le commentaire de cette formule lapidaire(.) mais le paysan produit pour un
marché englobant (..). Toutefois cette exigence nést qu'accessoire pour comprendre Ia logique
(I/ti preside au eu/eu/ économique du paysan. Par paysan, ilfaut cntendrefamille paysanne
(...).Chaque produit a sa destination particuliêre et aucun n'est substituable à un autre: l'herbe
nourrit les animaux , le blé les hommes (...)" ou "L'unité indissoluble du groupe domestique et de
ses membres, à Ia fois producteurs e/ consommateurs, e/ le fait que Ia terre, du point de vue de
l'économie du groupe est un moyen de vivre et non un capital à rentabliser font que le systême
économique paysan ne peut s'analyser dans les termes de l'économie industrielle''.
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Encadré I Le mutirão

C'est I'institution de base de I'action communautaire paysanne traditionnelle au Nordeste. Le terme désigne
deux types d'entraide: celle qui concerne les biens collectifs (construction ou entretien d'une route, d'une école,
d'un barrage, d'une citerne) et les invitations de travail au bénéfice d'une famille, généralement pour dcs travaux
péniblcs (défrichcr un ChUIIlPS, faire une cloture, construire une maison; ele .. ). On l'uppcllc mutirúo duns
l'ensemble du Brésil', batalhão ou balaio" dans d'autres région de Ia Bahia". Le mutirão est lié à Ia tête, surtout
pour I'entraide réciproque via invitation de travail. Certains agriculteurs pour attirer Ia force de travail,
rivalisaient dans Ia qualité et quantité de Ia réception. Aujourd'hui, les relations sont moins prodigues, plus
intéressées. On compte les journées/homme et on se les rendo Certains payent un journalier plutôt que de
participer. Les familles ne se réunissent de façon spontanée que pour aider un voisin en difficulté, ou alors dans
les rares mornents d'abondance relative.
Le mutirão est réservé aux membres de Ia communauté. Les alliés ou visiteurs sont les bienvenus s'ils sont
compétents (travailleurs ou capables de divertir le groupe). IIs sont alors assirnilés à des membres ou
représentants de Ia famille qui les introduit.
La régulation des diverses formes de mutirao est caractéristique de Ia logique de réciprocité!" indigene ou
paysanne. 11s'agit bien de partage, de solidarité dans Ia production et de redistribution "égalitaire" de Ia force de
travail au sein de Ia communauté. Cependant, Ia concurrence n'est pas exclue. Elle existe au niveau de Ia "re-
distribution" d'aliments ou de boissons par Ia famille d'accueil. Les joutes et rivalités sont fréquentes. La
prodigalité confere le prestige et Ia renomée qui sont synonymes d'autorité et de pouvoir dans les systernes
réciprocitaires (Temple, 1983).--~-------------------------------------------------------------~

Mais ces pratiques évoluent. L'environnement conduit à leur modification. La principale forme de
redistribution en milieu rural dans le Nordeste Semi-aride, aujourd'hui n'est plus constituée
d'aliments ou de récoltes locales, mais des pensions de retrai te , qui sont souvent réinvesties dans
I'unité familiale de production. Il s'agit d'une redistribution sociale fédérale (instituée sous le
gouvernement Collor en 1990). Elle constitue aujourd'hui Ia principale source de financement
public de I'agriculture familiale dans Ia région (Vasconcelos et. aI. 1996), bien au dela du
Programme de Renforcement de l'Agriculture Familiale du Gouvermement Cardoso.

L'importance croissante de nouvelles régles, écrites en particulier, pour gérer ces financements et
les rapports avec l'administration ont renforcé le passage de Ia communauté aux associations.

2. Origine des associations communautaires

Les intervention publiques des années 80, dans le Nordeste, ont été largement financées par des
programmes fédéraux et des prêts de Ia Banque' Mondiale . Elles avaient été conçues durant Ia
dictature militaire et ont connu deux phases, La premiere, illustrée par le projet Nordeste, mise en
place durant Ia fin de Ia période militaire, a été paternaliste et autoritaire. 11 s'agissait d'une

7 le mot vient de mutirum ou muxirum ou potirum (Beaurepaire Rohan, 1889) .En langue Guarani, potyrom veut dire rnettre Ia
main à I' ouvrage. (Po - main; ty - mine, plantation, grande quantité de ..) (Sampaio, 1986).

, k balaio est une unité de mesure des produits agricoles dans un panier ou un drap: en général Ia famille bénéficiaire olTrait un
panier d'aliments aux travailleurs .

., A Pintadas dans le centre de Ia Bahia on parle de."bai rabada", car c'est une région d'élevage bovin ...et au eours de l'entraide
sur sn propr icté, l'éluvUlIl' Mil doit de sucrlfior 1111 boeuf (.,Uli,iOlll'!I'hlllll fouriiit sunmu de I'nleool de cunnc Ol!de 111 hicl'<;),

10 réciprocuc uu seus lurgc (prestauons intcrfumiítalcs mutucllcs) mars aussi uuscns de solulurité duns Ia producuon (cutrurdc ).
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redistribution de ressources via des investissements collectifs sociaux et à travers une
planification descendante. L'objectif principal, derriêre Ia façade du développement rural
communautaire était de récupérer le discours de l'église progressiste (théologie de Ia libération) et
de contrecarrer le mouvement d'organisation syndicale des "travailleurs ruraux" qui s'était
structuré en son sein ll. La seconde phase fut lancée sous Ia Nouvelle République, essentiellement
à travers le PAPP (Projet d' Appui au Petit Producteur Rural). D'inspiration plus participative, ce
projet a perrnis de redynamiser Ia SUDENE (Surintendance du Développement du Nordeste,
Récife) et de financer les institutions de recherche et de développement du Nordeste et ,
accessoirement les campagnes électorales de Ia .nouvelle démocratie. Les syndicats ruraux qui,
comme Ia CONTAG (Confédération Nationale des Travailleurs de l'Agriculture) participêrent du
conseil d' administration du PAPP, ont aussi profité de ces financements, au point de voir leur
fonctionement en dépendre dangereusement.

Ces projets, que leur programmation soit descendante ou participative visaient deux objectifs:

- I'un officiel, d'intégration des petits producteurs au marché et à Ia societé nationale (projets
productifs)

- I' autre officieux, de redistribution sociale et de création verticale d' organisations de
producteurs, sous tutelle, afin de désamorcer les mouvements politiques et sociaux, en particulier
I'organistaion des syndicats de travailleurs ruraux appuyés par Ia Pastoral e de Ia Terre et les
revendications des paysans sans terre en matiêre de réforme agraire!".

3. Communauté et association

La societé, I'association, les groupements économiques sont fondés sur des relations volontaires et
contractuelles. Par opposition à Ia communauté dans laquelle les membres naissent, mais ne
choisissent pas de vivre et travailler ensemble, une association constitue une structure
volontariste. Elle représente le moyen de réaliser ou d'atteindre un but, un projet spécifique.
L'association est un groupe organisé qui vise Ia réalisation d'un interêt ou dun cnscmblc
d' intérêts en commun.

11 Cette stratégie avait déjà été utilisée aprés le coup d'état militaire de 1964, en promulgant le "statut de Ia Terre", une loi de
Réforrne Agraire qui né fut jamais appliquée mais devait offrir une alternative officicllê aux Ligues Paysannes du Nordeste

le díscours uçtUcl en défense de I'ut,srhl\.lltul'u fiu'1111l1fu pl Ia mlse eu place du PRüN;\11 [oueru 11,1I"énHl 1,61" dans un
contexto de rcvendication de Ia reforme agrairc ct de popularisation du Mouvcmcnt des Truvaillcurs sans Tl:ITl: MST, au
sein de lcnscrnblc de Ia société,
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Encadré 2 Les associations de services

L'association communautaire représente le premier stade des formes modernes de régulation et d'organisation de
l'action collective en milieu rural nordestino On quitte le domaine de Ia communauté et des institutions ou
pratiques paysannes pour passer à l'organisation volontariste de producteurs. On ne devient pas rnembre de
l'association par essence ou par naissance comme pour Ia cornrnunauté, mais par choix volontaire et via une
relation contractuelle (paiement d'une part sociale). Cependant, les "mernbres" de l'association, doivent être
rnernbre de Ia communauté rurale. 11y a à Ia fois interrelation et superposition des statuts, des fonctions et donc
des formes de régulation. On retrouve dans les associations les mêrnes acteurs qu'au sein des comrnunautés, mais
avec un caractere volontariste et un but collectif plus précis. Généralement ce but recouvre un caractêre productif
et/ou économique.
Les associations communautaires ou leur fédération furent crées pour assurer Ia défense d'intérêts communs et Ia
gestion de bien communs. Leur régulation dépend de Ia législation Fédérale et de Ia constitution brésilienne. Ce
sont des associations de droit civil à but non lucratif. Ellesi ont I'obligation de rédiger et déposer leurs statuts,
d'élire et de renouveller une direction et un conseil de surveillance. A priori le systêrne de régulation change de
monde ...en réalité les régles réelles, sont réadaptées par Ia communauté, et souvent par les leaders. Les élections
relévent, com me dans bien des cas en Europe, du simulacre. Les décisions sont prises avant les réunions formelles
et publiques (ou vertes aux techniciens et politiciens locaux) et dans un autre cadre: celui des relations de
proximité et des rapports de pouvoir entre clans familiaux et communautés locales.

La notion d'association recouvre deux logiques. De maniêre schématique I'une est "organique",
ccllc de l'entraide et de Ia solidarité au sein du groupe local ct l'autre est "utilitaristc'' :
organisation de scrviccs ou de productions cn commun. Lc termo génériquc qui mélangc, non
sans ambiguité, ces deux logiques est celui de l'union, présent dans tous les discours: ..."uniao de
lodos .. "

L'union "solidaire et organique" est une survivance de Ia communauté traditionnelle. Élle
concerne tous les membres de I'association communautaire, que ceux-ci aient payé leur cotisation
ou nono Elle est associée à des fonctions d'entraide (le partage de travaux pénibles) ou à Ia
redistribution de nourriture (cuisine au cochon, sacrifice d'un bovin ou d'un mouton, etc), comme
dans Ia plupart des societés paysannes (Mendras, 1979; Temple, 1983).

L'union "utililitariste" peut concerner les mêmes fonctions. Généralement, elle privilégie Ia
réalisation de services: approvisionnememnt, transformation des produits, commercialisation,
urilisution de mutéricls ou équipcmcnts cn commun. Lllc ti un objcctif productivisto cl n'cn
béneficient que les membres actifs à jour de leur cotisation. En ce sens, elle est exclusive. Les
deux tendances cohabitent parfois au sein d'une logique colIectiviste. C'est ccllc de Ia misc cn
commun du travail et de Ia production pronée par l'Eglise populaire, par les tenants des
coopératives intégrales de production comme une partie du Mouvement des Travailleurs Sans
Terre (MST). Il existe peu de cas d'associations ou de coopératives intégrales de production
fonctionnant dans le Nordeste, y compris parmi les périmétres de Réforme Agraire. Par contre,
diverses coopératives de ce type font le succés d'ex "sans terre" à Ia périphérie de Porto Alegre-
RS (Silva et Sabourin,1996).
La premiére de ces logiques, de nature utilitariste, est de conception social démocrate. Elle vise à
assurer Ia transition du monde rural paysan vers l'íntégration au marché. ElIe prône l'ouverture
extérieure sur un environnement dominé par Ia mondialisation des échanges. Les associations de
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producteurs sont présentées comme une interface réussie entre le monde paysan traditionnel (Ia
communauté rural e) et le systême économique national ou international.

La seconde logique, celle de Ia réciprocité paysanne, revendi que également I'association comme
un succés et défend le même type d'interface entre l'économie paysanne et I'économie mondiale
du libre échange. Cependant, il demeure une ambiguité de taille. Les communautés rurales
revendiquent également, derriére cette interface associative, Ia défense de valeurs économiques et
sociales paysannes, de type réciprocitaire. La permanence des pratiques d'entraide et de
redistribution ou bien de prix et qualités différenciés selon l'acheteur, sont autant d'exemples de
résistance ou d'adaptation aux situations nouvelles des logiques et stratégies de réciprocité. C'est
ce que les économistes des conventions (Orlean, 1994) ou Granovetter (1994) redécouvrent en
parlant d'imbrication ou d'enchassement de l'économique dans le social. C'est ce qu~ Mauss
écrivait dans les années 30 (Mauss, 1937, 1950; Temple et Chabal, 1995).
Pour survivre et s'affirmer, les communautés paysannes doivent donc affronter deux modeles
économiques concurrents, mais l'un et l'autre inadaptés à leur réalité: le modele libéral et le
modele collectiviste.

L'autonomie de décision et de gestion du producteur, en réalité du chef de I'unité de production
cst une caractéristiquc fondamentalc de l'éconornic paysanne (Tchaianov, 1923). C'cst UI1 Iait
important, qui explique entre autres, les échecs des coopératives de production ou des formes de
collectivisation de Ia production en milieu paysan (dans Ia majorité des périmétres irrigués ou de
réforme agraire du Nordeste par exemple). La base des agricultures et des societés paysannes
réside dans l'autonorrne du producteurs: (1) autonomie de gestion des systêmes de production, (2)
autonomie de l'accês à Ia terre et aux autres ressources, qu'il existe ou non une proprieté privée et
un faire valoir direct de ces ressources, (3) autonomie de l'accés au marché, ce qui ne veut pas
dire intégration obligatoire à un marché unique.

De fait les sytêrnes paysans, souvent propices à Ia reconstruction de formes de solidarité familiale,
communautaire ou associative, ne s'adaptent que rarement au mode de production collectiviste et
survivent difficilement dans un contexte purement libéral, sans poli tique d'appui spécifique.

4. Economie paysanne et societé marchande

La communauté rural e constitue un espace privilégié pour I'analyse des relations socio-
économiques. Elle matérialise l'espace, le territoire et l'histoire du groupe social ainsi que ses
rapports avec l'extérieur. Balandier (1977) considere les "communautés vlllageoises comme des
unités de recherche les plus pertinentes, car elles constituent le champs d'affrontement de Ia
tradition et de Ia modernité .... li.

L'affrontement économique est permanent, mêrne si on préfêre le masquer derriêre le social
(Granovetter, 1994), le politique ou le culturel. Actuellement, au Nordeste, Ia logique de
I'échange s'impose et induit Ia plupart des projets et des poli tiques de développement. La
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marginalisation de Ia seconde logique, celle des valeurs "paysannes", celle des communautés du
Sertão n'est cependant pas irréversible.

De nouvelles donnes concemant les productions régionales brésiliennes sont en train d'être
imposées, précisément par Ia mondialisation des échanges et par Ia réglementation des marchés
Elles concement Ia qualité des produits de I'agriculture et de I'élevage, Ia qualité des processus de
production et de transformation de ces produits et les conditions de préservation des éco-systérnes
cultivés. Garantie d'origine, labels, certificats de qualité, produits organiques, produits fermiers,
terroirs, pays, territoires ...ce sont autant de concepts de marketing pour I'économie internationale
et autant de notions sur lesquelles les producteurs familiaux, les paysans du Sertão ont quelque
chosc à dirc, ct souvent plus que Ics cntrcprcncurs du soja ou lés agro-industricls du miruclc
éconornique brésilien.

De fait, de nouveaux espaces économiques s'ouvrent pour les producteurs organisés a partir de
cette prise de conscience (de connaissance) de Ia nature différente des systémes de valeur. Le rôle
de I'appui au développement local est d'identifier et de qualifier les modes de production, de
(re)distribution et les relations qui déterminent une "frontiêre" entre systêmes différents. Les
formes d'organisation des producteurs, Ia communnauté, I'entraide, I'association, Ia coopérative, le
syndicat, les groupements constituent les premiers éléments de négociation entre divers types de
convention. L'acte notarié, les accords écrits, les contrats en sont d'autres, qui doivent chaque fois
être adaptés de façon a permettre Ia transcription en un langage sinon commun, du moins
mutuellement compréhensible, des spécificités p.ropres à chaque partie. Les certificats d'origine,
les garanties de produits sans pesticides constituent Ia prochaine étape de ce processus
d'apprentissage et de construction de nouvelles régles.

Ce devrait être le premier champs de préoccupation des institutions qui veulent appuyer le
développement économique et social des agricultures familiales. II est également important pour
les communautés rurales de préciser les valeurs de leur systêrne, d'en revendiquer Ia
reconnaissance, d'en exiger Ia transcription à I'exemple des statuts des associations au Nordeste,
de I'histoire des groupements, des chartes de développement des "Pays" en France, des contrats
de "Pays" du développement local. C'est sur ces bases que peut être défini un projet plus vaste,
politique bien sur: - gestion de Ia cité, délégation d'autorité, conquête du pouvoir politique,
stratégies d'alliances, etc- mais aussi un projet culturel et éducatif.

111. DEVELOPPEMENT RURAL ET APPUI A L'AGRICUL TURE FAMILlALE

L'idéologie de Ia communauté, c'est aussi celle du développement rural communautairc. Ce
concept vient de connaitre ses heures de gloire au Nordeste du Brésil. Au delà des mythes
galvaudés comme celui de Ia participation de Ia base - participation à quoi ? il faut avoir
l'honneteté et I'humilité de reconnaitre les apports, même indirects ou inattendus de vingt ans de
politique populiste (Olivier de Sardan, 1995). L'histoire récente du développernent
cornmunautaire, peut s'apparenter, pour les paysans du Nordeste à un long et difficile
apprentissage. Mais un apprentissage quand même . On peut en disiinguer trois expressions.
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1. Le retour officiel de Ia participation paysanne

Il fut prôné par les organismes internationaux déçus des limites ou des échecs de Ia "Révolution
Verte", Banque Mondiale en tête, afin de développer des projets plus proches des bénéficiaires
(BIRD, 1988). Saine proposition à priori, mais dont l'interprétation bureaucratique n'est pas sans
effets perverso Via les grands projets d'appui aux petits agriculteurs, le financement, Ie crédit
agricole voire l'assistance technique passêrent par les fourches caudines des projets
communautaires. Ce type de proposition s'est révelé assez adapté pour Ia mise en pIace
d'infrastructures communes comme les "Casa de farinha" (unités de transformation du manioc en
Iurinc), lcs pctits barragcs cn tcrrc, dcs magasins, silos ou centros sociaux. 11a élé bcaucoup plus
difficile d'assurer l'entretien et Ia gestion de ces investissements collectifs: moteurs en panne,
pompes et citernes communautaires dégradées ou abandonnées, les exemples foisonnent. Ne
parlons pas des systêmes de production collectifs: irrigation communautaire, jardins
communautaires, etc.Ces propositions sont vouées à l'échec en milieu paysan, à moins qu'elles ne
soient dês l'origine du projet, voulues et assumées par les producteurs en fonction de pratiques ou
d' expériences antérieures.

L'association par Ia production avait montré ses limites. On chercha aIors à renforcer
l'organisation des agriculteurs et Ia gestion associative. Ce fut Ia politique de Ia coopérative ou de
I'association "obligatoire": coopérativisme forcé des colons dans les périmêtres irrigués ou ceux
de Ia Réforme Agraire, association "prétexte" pour obtenir les financements du PAPP, de
I'INCRA, ou les prêts subventionnés de Ia Banque de Développement du Nordeste. Ce ne furent
pas lá les meilleures conditions d'émergence d'organisations endogênes ou autonomes pour des
petits producteurs ruraux souvent marginalisés, décapitalisés, analphabêtes et surtout sans accés à
de véritables systémes de formation ou de vulgarisation.

La principale limite et le défaut de ce type d'appoche est d'ignorer Ia structure sociale et
économique des societés rurales, les relations de proximité, les réseaux de solidarité, d'entraide,
de dialogue qui fonctionnent de façon spontanée, mais informelle, et d'avoir voulu y substituer de
façon volontariste des structures exogênes, L'irruption du " tout coopératif ou associatif" dans une
économie paysanne c'est aussi I'intégration au marché forcée, l'échange monétarisé devenu
obligatoire, l'exclusivité coopérative. C'est tout le contraire des réseaux de réciprocité, de
redistribution et des principes d'autonomie (de décision, de gestion) qui caractérisent une societé
paysanne modelée et construite sur un terroir.

2. Les expériences de développement local

Elles ont en commun de s'appuyer sur les imnanves de base d'acteurs sociaux orgaruses,
formellement ou non, via Ia mise en place d'espaces de dialogue, de négociation entre acteurs, et
un accompagnement pédagogique associé au projet local. A l'origine de ces expériences qui
constituent aujourd'hui les références les plus positives en matiére de développement
communautaire dans Ia région Nordeste, on trouve toute sortes d'institutions: des services
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techniques, des municipalités, des ONG, des syndicats; des organisations de producteurs, des
agences de coopération, etc (Tonneau, 1994).

La base du projet de développement local, c'est Ia construction du dialogue entre acteurs, à
commencer par les paysans ou par ceux qui n'ont que rarement droit à Ia parole, les jeunes et les
femmes du milieu rural. L'exemple de Massaroca (Bahia) montre que Ia socialisation de ce
dialogue et I'affirmation répétée, argumentée et médiatisée, que I'agriculture familiale des
communautés d'éleveurs caprins du Sertão était viable, a permis de trouver \cs moyens de ccuc
"durabilité" (Tonneau et al., 1988).

Ensuite il s'agit, comme à Taua, à Pintadas ou à Massaroca de trouver les moyens et I'espace pour
permettre, en temps utile, - ce qui veut dire aussi au rythme de chacun - un apprentissage de Ia
gestion et définition de nouvelles rêgles. Les écoles gérées par les agriculteurs com me le Centre
de Formation Rurale de Massaroca ou Ia Maison Familiale Rurale de Pintadas en sont des
instruments privilégiés. Mais il en existe d'autres, également efficaces, comme les visites
d'échange entre producteurs et responsables locaux de régions, voire de pays dífférents. Que
demande r de plus, quand ces échanges sont accompagnés et filmés par Ia TV Globo (Brésil) et
Arte comme ce fut le cas du voyages des éleveurs de Massaroca dans les Hautes Garrigues du
Gard et de I'Hérault. De ce voyage, de ces échanges sont nés divers jumelages et plusieurs projets
de coopération décen.ralisée entre producteurs, entre étudiants, entre jeunes, entre techniciens,
entre enseignants, et bientôt entre élus locaux.

3. Communautés et pouvoir municipal

La troisiêrne voie d'appui au développement "communautaire" de I'agriculture familiale, Ia prise
de pouvoir municipal, est Ia plus logique; surtout dans les municipalités ou Ia population des
communautés rurales est majoritaire.
Depuis Ia constitution de 1988 qui confere plus d'autonomie et de pouvoirs aux municipalités
c'est désormais possible tous les quatre ans. li n'existe cependant que quelques cas isolés dans Ia
région Nordeste d'administration municipale contrôlée para les petits agriculteurs: Afogados da
Ingazeira-PE, Pintadas-BA ou Tauá-CE, sont devenus des symboles des luttes paysannes
victorieuses. II a cependant fallu beaucoup de patience et d'alliances difficiles pour que les
organisations ou les représentants des communautés rurales soient élus et acceptés.
Les structures paternalistes locales, les ordres et relais du pouvoir politique central de I' état et le
clientélisme éléctoral sont encore puissants dans le Sertão nordestino

Les outils de ces conquêtes du pouvoir politique et administratif municipal sont toujours les
mêrnes. En premier lieu il faut pouvoir compter sur Ia base d'organisations fortes, structurées et
diversifiées, non limitées aux agriculteurs: associations communautaires et leur fédération,
syndicat rural municipal, coopérative municipale, églisc et Pastoralc de Ia Torre, Associations de
Quartiers de Ia zone urbaine. En second lieu, il est fondamental de contrôler Ia direction
municipale d'un parti politique. Enfin il s'agit de nouer des alliances électorales.
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Dans l'avenir, l'évolution des statuts et des organe~ municipaux devraient faciliter ces processus
d'alliance, via Ia mise en place des Conseils sectoriels municipaux, le vote distrital, les conseils
inter-municipaux.

Conquérir le pouvoir, faire élire un maire représentant ou défenseur des agriculteurs familiaux est
une chose. Exercer ce pouvoir et administrer une municipalité sans ressources en est une autre. II
faut gouverner face à I' opposition revencharde des représentants de I' oligarchie rurale régionale,
administrer sans appui fédéral (le lobbyng à Brasilia coüte trop cher) et, le plus fréquemment,
gérer un budget "boycotté" par I' administration ou par l' éxécutif de I' état local.

Une des alternatives est Ia création de structures participatives de planification locales,
municipales, inter-sectorielles ou inter-municipales: commissions sectorielles, forum de
développement, associations inter-municipales, organisations professionnelles sectorielles,
associations de PME, associations de commerçants, chambres professonnelles etc. La aussi, il
s'agit de construire une base politique qui puisse construire et porter un projet fédérateur ou des
actions consensuelles, via une concertation permanente.

L'effort pédagogique nécessaire est essentiel. II garantit le résultat des négociatons. Par ailleurs,
bien des décisions ne dépendent pas du niveau municipal, certains projets ne peuvent être
entrepris ou gérés qu'à des échelles plus vastes. Le processus d'élargissement de I'organisation et
de concertation inter-institutionnelle est souverit en retard par rapport à Ia demande ou à Ia
formulation des projets. Dés le début du processus de prise de pouvoir, il convient d'anticiper les
articulations à divers niveaux et de prévoir Ia gestion de changements d'échelles ou Ia négociation
d'interrelations entre divers niveaux d'organisation. C'est pourquoi, face aux réseaux politiques
consolidés par cinq siécles de domination de l'oligarchie terrienne, l'administration municipale
par les communautés rurales reste exceptionnelle, même là ou celles-ci représentent une forte
majorité des électeurs.

4. L'avenir des communautés rurale au Nordeste

En conclusion on peut imaginer quelques scénarios pour I' avenir des communautés rurales
nordestines. Ceux-ci ont été confirmés par di verses études de trajectoires de développement local,
et leur modélisation (Silva et aI., 1997; Caron, 1997)

4.1. La fin des communautés

Pour les agriculteurs, attendre, ne rien entreprendre de nouveau par rapport au modele paternel,
équivaut à court terme à Ia disparition non seulement d'une majorité de petites exploitations, mais
à Ia fin des communautés. C'est le scénario rée\ des élites nationales et de l'oligarchie régionale.
11n'est ni original, ni exceptionnellement scandaleux par rapport aux expériences européennes
(Grande Bretagne, Espagne). La politique de défense de I'agriculture familiale en Franco, qui
n'était pas sans motivations éléctoralistes et corporatistes, ne s'est pas réalisée sans exclusion, en
dépit d'un contexte industriel et tertiaire dans les années 60-70, plus favorable que celui du
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Nordeste du Brésil (Mendras, 1979). Les risques à terme sont eonnus: destructuration des
écossystémes nordestins, même si les meilleures terres seront valorisécs, désert social, évolution
à l'européenne, mais sans contrepartie sociale (Braudel, 1980; 1986).

4.2. La modernisation différenciée de I'agriculture familiale

C'est le scénario officiel au Brésil. Une analyse de l'agriculture familiale actuelle à trois vitesses
et Ia volonté technocratique et réductrice de Ia transformer en un modele unique "consolidé'
(e'est le terme utilisé) ne peuvent se traduire que par I'exclusion rapide de ceux qui ne
s'encadreront pas dans ee moule (FAO-INCRA, 1994). Un discours et des programmes généreux
en défense de I'agriculture familiale ont été promus. IIs sont cornplêtement paralysés par un
réseau politique, un systéme bancaire et un lobbyng agraire et agro-industriel qui. y sont
résoluement hostiles. Ces intérêts parviennent d'ailleurs à détourner les fonds fédéraux destinés à
I' agriculture familiale ou à Ia lutte eontre Ia sécheresse. C' est en particulier le eas du Programme
de Renforeement de l'Agriculture Familiale, le Pronaf, qui a été élargi à des propriétaires de plus
de 4 modules fiscaux (200 à 800 ha selon les régions), doubles actifs (minimum de 60% des
revenus agricoles) et ayant jusqu'à deux salariés ruraux permanents: De quelle agriculture
familiale s'agit-il ? nous interrogeait le Secrétaire d' Agrieulture du District Fédéral (Carvalho, in
Cerdan et al., 1997) ....de celle des grandes familles ....Les banques chargées de distribuer les prêts
du PRONAF ne s'y sont pas trompé et ont su choisir les familles.
Pour une cornmunauté rurale, obtenir les miettes de ce gateau qui passe par l'élaboration d'un
plan municipal, signifie done une allianee, ou une dépendanee total e d'un maire élu pour quatre
ans. Ce seénario est souvent associée à une municipalisation des services de développement
(comme dans l'Etat de Santa Catarina depuis peu, celui de Minais Gerais bientôt), ainsi Ia
dépendanee est encare renforcée.
Survivre et intensifier les systémes de production, moderniser les eommunautés à partir de Ia
dépendanee des tutelles actuelles (municipalité, élus locaux, églises, sectes) constitue donc un
autre scénario três risqué. La durée de survie de Ia communauté dépend du nombre d'âmes ou de
votes qu'elle représente, de Ia fréquence des consultations électorales ou de de I'Intensité de Ia
concurrence religieuse entre sectes et églises (Lena et al., 1996).

4.3. Le développement local

Il suppose de s'organiser de maniêre autonome, de se regrouper, de constituer de nouveaux types
d'acteurs afin de négocier des alliances et des alternatives économiques d'abord, politiques
ensuite ... Ce processus a été développé précédemment. II présente I' avantage de permettre des
évolutions diversifiées et des adaptations à un contexte incertain et mouvant, à partir de bases
productivcs, économique ct cuIturelles locales (projet, dispcnsairc, barrage, écolc, atclier,
eommeree, ete). Ces reeompositions locales, permettent des artieulations régionales, sectorielles
ou globales. Par exemple, un des scénario possible en matiére de politique agricole, celui de Ia
privatisation des services d'appui au développement (projets actuels ou en préparation appuyés
par les organismes dcs Nations Unies: BIRD, BID, I1CA,FIDA, FAO, PNUD), peut-être récupéré
par des cornmunautés organisées localement et disposant d'alliances dans les secteurs ONO,
bureaux d'étude ou coopératives de techniciens.
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4.4. La planification municipale et Ia conquête du pouvoir

I.a participation dcs cornmunautés ruralcs au proccssus de planification municipalc 11l: doit pus
être Ia conséquence d~ Ia conquête du pouvoir de Ia mairie par leurs organisations, mais le point
de départ. Celles-ci doivent connaitre les dossiers, les discuter et prendre Ia tête du mouvement de
programmation municipale. Cette construction progressive d'un projet rural pour I'ensemble de Ia
municipalité et non pas seulement pour les petits agriculteurs passe par Ia création des Conseils
Municipaux de Développement. L'espace juridique existe, il suffit de s'organiser pour I'occuper.
C'est ce qui s'est passé à Tauá-CE ou à Mirandiba-PE (Sabourin, 1997).
L'élection du maire n'est que l'étape suivante, le dernier stade de Ia logique. Même s'il implique
de nouer des alliances complexes et d'administrer Ia collectivité, c'est désormais un scénario
réalisable, y compris au Nordeste du Brésil.

CONCLUSION

Le Nordeste rural et semi-aride, même avec le décalage du à I'isolement, au contexte régional ou
national, aux distances, connait des transitions extrêmement rapides qui supposent de véritables
mutations des systêmes de production et d'organisation des agriculteurs
Les communautés paysannes nordestines, ont montré, dans un environnement particuliêrement
hostile leur capacité d'adaptation et de transcription des traditions réciprocitaires dans un contexte
nouveau.
Aujourdhui , leu r principalc issuc de survie et de développernent passe par l'idcntification puis Ia
définition de projets sociaux et économiques. L'organisation en devient secondaire, elle
constitue l'inévitable étape suivante, saehant qu'iln'y a pas de modele unique d'organisation, de Ia
eommunauté à Ia eoopérative. Le bon modele e'est eelui qui fonctionne en un lieu donné, dans des
conditions déterminées.

L'organisation des producteurs n'a de sens et d'avenir que dans Ia mesure ou elle se concrétise
autour d'un but défini et négoeié. Cette négociation doit permettre I'articulation de diverses
formes de partenariat à des éehelles pertinentes pour I'analyse (le diagnostic), Ia planification (Ies
choix, Ia prise de décision) ou l'aetion (Ia production, le développement) .
Le succés des initiatives de développement local ou municipal dépend de l'établissement de ces
négociations et de Ia formalisation de rêgles compréhensibles et praticables par Ia majorité. Les
formes de transerlption des projete socle-éconernlques à travers des chartes, lubels, accords,
conventions ou contrats en font partie.
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ACTION COLLECTIVE ET ORGANISATION DES PRODUCTEURS: LE CAS DES
COMMUNAUTES RURALES DE LA REGION DE MASSAROCA (BAHIA-BRESIL)

Eric Sabourin et Jean Philippe Tonneau, ClRAD-~AR;novembre 1997.

RESUME: Ce travail cherche à préciser les conditions et caractéristiques de l'action collective
parmi les organisations d'agriculteurs de Ia petite région de Massaroca au Nordeste du Brésil.
L'objectif est de comprendre les mécanismes de l'action commune organisée dans des cadres
formels ou informels pour mieux orienter l'appui à l'organisation et l'aide à Ia décision
collective. Trois éléments moteurs sont présents dans Ia genêse et Ia coordination des divers
types d'action collective identifiés: l'intervention externe, le rôle des dirigeants et
I'établissement de rêgles communes. Ils apparaissent comme déterminant dans une situation de
transition de l'économie paysanne vers l'intégration régionale (marché, societé, etc). Mais leur
importance réciproque est relative selon Ia nature de I'action collective. Cette diversité
correspond à une succession non linéaire .de phases de construction sociale depuis Ia
rcvcndication jusqu'à Ia gestion dcs acquis en passant par Ia négociation ou Ia régulation dcs
pouvoirs. L'analyse éclaire les différents modeles d'organisation des producteurs auxquels il
s'agit d'adapter l'intervention . Elle permet de mieux répondre aux besoins des acteurs locaux.
Mots elef: action collective, organisation de producteurs, aide à Ia décision, Nordeste, Brésil.

ABSTRACT: This paper examines the main forms of collective action among smallholder's
organisation in the region ofMassaroca, in the brazilian Northeast. The purpose is to understand
organized comon action mechanisms in order to guide the external intervention in term of
organization aid and suport decision making. Three important elements have been identificated
for comon action genesis and functioning: (1) external/outside intervention, (2) importance of
leadership (3) construction of rule. They constitute the determinating factors to manage the
transition from peasantldomectic economy to regional and global market integration. This
diversity corresponde to the non lineary succession of several social construction steps: from
claiming to gains management, includind technical apropriation, barganing and power
regulation processes. The analysis enlight different producers organisation models and thc
necessity of adapting to each of these models, the external intervention in order to answer local
actors specific demands.
Key words: collective action, farmers/producers organisation, decision aid, Northeast, Brazil.

RESUMO: Este trabalho procura precisar as condições e características da ação coletiva no
marco de organizações de agricultores da pequena regiao de Massaroca (Juazeiro-Bahia) no
Nordeste do Brasil. O objetivo é entender os mecanismos de ação comum organizada nos
quadros formais ou não formais, de maneira a orientar o apoio à organização e à tomada de
decisão coletiva. Três elementos constantes estão presentes na genese e na coordenação dos
diversos tipos de ações coletivas identificados: a intervenção externa, o papel das lideranças e o
estabelecimento de regras comuns. Aparecem como determinantes numa situação de transição
da econômia camponesa para a integração regional (mercado, sociedade global). Mas, a sua
importância recíproca varia de acordo a natureza da ação colectiva. Esta diversidade
corresponde à uma sucessão não linear de fases de construção social, desde a revendicação até a
à administração dos ganos, passando pela negociação ou a regulação dos poderes. A análise
esclarece diversos modelos de organização dos produtores, aos quais precisaria adaptar as
formas de intervençãao de maneira a responder' melhor as necessidades dos atores locais.
Palavaras chaves: ação coletiva, organização de produtores, ajuda à decisão, Nordeste, Brasil.



NTRODUCTION

La notion d'action collective fait référence à "l'agissement de plusieurs personnes dans ia
mesure ou ia conjonction de leurs actes perme~ de constater un certain ordre, une cerlaine
coordination" (Livet et Thevenot, 1994). De maniére plus réductrice elle a été définie comme
l'action d'un groupc pour produire un bien collcctif; c'est-à-dirc un bien qui, une íois créé, cst
librement accessible à tous (Olson, 196511978; Reynaud, 1993). Pour les communautés de
Massaroca ', cela a correspondu à l'accés à Ia terre, à une citerne cornmunautairc, à une routc, Ú

une école, ou à une association, mais aussi, tout simplement, à Ia réunion d'un petit groupe de
voisin pour nettoyer une mare, défricher une parcelle ou réparer une clôture ....
La premiére partie du texte met en évidence les caractéristiques et les grandes constantes des
mécanismes d'action collective à partir de l'analyse des principales formes qu'ils recouvrent
parmi les communautés rurales de Massaroca. La seconde partie aborde Ia compréhension du
fonctionnement des organisations, des stratégies d'acteurs, des rôles respectifs des dirigeants
locaux et de I'intervention exteme. Finalement le troisiérne chapitre trai te des enseignernents
que l'on peut tirer de ces expériences en termes d'accompagnement et d'appui aux actions
collectives.

I. CARACTERISTIQUES DES FORMES D'ACTION COLLECTIVE A MASSAROCA

11 y a action collective à partir du moment ou plusieurs personnes agissent de façon concertée
pour concourir vers un même but. L'action commune peut donc être caractérisée (I) par Ia
nature du groupe (quelles personnes collaborent-elles ?); (2) par l'objet ou Ia nature du but
poursuivi (quelle est Ia fonction commune ?); et, (3) finalement, par Ia façon de s'organiser pour
y parvenir: quel est le systême de coordination et de régulation de l'action.

1. Diversité de I'action collective: quels types de groupe pour quel type d'action ?

Les formes de I'action collective dépendent étroitement de Ia nature et de Ia taille des
groupements et des fonctions qu'ils assurent.

1.1. Nature et taille des groupes:

A Massaroca les groupes identifiés, de tailles diverses, vont des structures familiales (nucléaires
et élargies) à Ia fédération d'organisations communautaires en passant par les groupes de
voisinage, d'entraide et les associations de producteurs à I'échelle de Ia communauté paysarme.
Les groupes familiaux sont généralement composés des descendants ou alliés d'un ancêtre
commun (ancien propriétaire ou fondateur d'une fazenda démembrée ou divisée par Ia
succession d'héritages égalitaires). Agrégés entre eux par alliance ou voisinage, ils constituent
une communauté rurale (au sens de Weber, 1971) que I' on peut à bien des égards, assimiler à
une communauté paysanne (Tonneau, 1994).

Lu çommuo(,\l1tú rurale est d'abord caractérisée par Ia localité qui se traduit par lu référcncc U
une toponymie commune. L'habitat est groupé, parfois réparti entre plusieurs quartiers ou

1 Cette étude s'intêgre PU processus d'évaluation d'un projet de recherche-action cn mlicu rural associant dcs instituuons de:
recherche agronomique (CIRAD. France; EMBRAPA, Brésiil) ct de développement rural dans lc cadrc dun projct de
développement local porté par les organisations de producteurs (ncuf associations cornmunautaircs et leur fédération) du district
rural de Massaroca (Municipalité de Juazeiro-Bahia).
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hameaux réunissar.t de trois à dix familles appelés également "sitio" (Tonnies, 1944). Les liens
de parenté (descendance commune et mariages consanguins) et les relations de reciprocité
(rcdistribution communautairc, droits d'usagc sur lcs rcssourccs ct pcrmancncc de formes
d'entraide et de solidarité dans Ia production) déterminent des sous-groupes, plus ou moins
lisibles de l'extérieur (groupes d'âge et de sexe, clans familiaux, communautés religieuscs, etc)
(Tonnies, 1994; Weber 1971).
Les groupes de voisinage et d'entraide sont les plus visibles de l'extérieur. Non formels, ils
réunissent les proches (alliés ou voisins) d'un groupe familial étendu, pour des travaux
productifs sur une des exploitations (défriche, travail du sol, clôture, récolte, capture des
animaux pour marquage, allotement ou vente ...) ou pour un service "public" commun
(nettoyage des puits, des points d'eau dans les "chaudrons granitiques", drainage de Ia mare ou
entretien du barrage en terre et des routes).

Ces groupes constituent les structures informelles ou spontanées de l'action collective locale.
Elles sont en fait héritées de Ia tradition coloniale et paysanne. Elles organisent les relatjons de
proximité, de voisinage et Ia gestion des ressources et des personnes entre Iamilles et
communautés voisines. Elles sont caractérisées par des structures en réseau de relations
interpersonnelles (Sabourin et Tonneau, 1997). Elles sont marquées par Ia parenté et par des
traditions orales partagées et reconnues par essence ou par naissance. Elles sont régies par des
normes de comportement, des pratiques locales et des rêgles de réciprocité destinées à maintenir
Ia cohésion sociale et Ia reproduction simple de. Ia communauté (Tonneau, 1994).

Plus récernment sont apparues des organisations de type formel et volontariste:

Les associations agro-pastorales communautaires ont été créées dans les années 80, via
I'intervention de l'église catholique (Communautés Ecclésiastiques de Base) et de l'Etat afin de
combler le vide juridique empéchant Ia légalisation des titres de proprieté collective des terres
de parcours. Les associations pcrmettaient égalcmcnt l'obtcntion de subventious ou de crédits
publics. Ces organisations formelles et volontaristes, de droit associatif, sont fondées sur
I'adhésion volontaire. Elles assurent Ia gestion d'intérêts ou de services cornmuns. Ccs intérêts
passent par une mobilisation ou une appropriation collective mais peuvent être de nature
individuelle et privée (cas des projets d'épargne communautaire, de crédit associatif, des
tontines), ou collective (accés à l'eau via adduction ou barrage, moulin de "farinha" de manioc,
camion, école, etc).

La fédération de ces assoclatlOns communautaires est née en 1990, de Ia réunion de neuf
associations de base de Ia région, au sein du Comité des Associations Agro-pastorales de
Massaroca. Celui-ci a pour objectif de construire et gérer des actions cornmunes de
développement local (assistance technique agricole, éducation, santé, transports, matériel en
cornmun, etc), sa structure juridique est égalernent de droit associatif 11est dirige, cornme les
associations, par un conseil d'administration élu pour deux ans et contrôlé par un conseil fiscal
(Tonneau, 1994; Sabourin et aI., 1996)

Le Syndicat Municipal des Travailleurs Ruraux (de Juazeiro) représente à Ia fois les petits
propriétaires et les salariés de l'agriculture. Il a une antenne permanente au marché de
Massaroca. D'origine para-étatique et assistancialiste (retraite, sécurité sociale), il est peu actif
et peu représentatif des communautés locales.
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1.2. Formes et fonctions de l'action collective

Une classification des mécanismes d'action collective dans Ia région de Massaroca permet
d'identifier trois grands types de fonction que ~'on retrouve pour garantir I'accés à diverses
formes de biens ou services collectifs.

La fonction de revendication consiste à s'unir et à s'organiser pour obtenir un droit, un du, une
justice, un bénéfice commun. Cette fonction fait référence aux rêgles de justice (Boltanski et
Thevenot, 1991) et à I'organisation citoyenne ou socio-professionnelle pour I'action civique ou
politique (Olson, 1966).

La fonction de production permet surtout de mobiIiser Ia main d'oeuvre pour travailler en
commun (mutirão/entraide, organisation du travail collectif, champs collectifs, casa de
farinha ...) (Darre,1986, 1996).

La fonction de gestion assure Ia pérennité ou Ia reproductibilité d' un bien, d'un service ou d'une
ressource commune (terres de parcours, points d'eau et infrastructures hydriques, équipements
et services collectifs). Cette fonction fait référence aux notions de rationnalité économique
individuelle ou collective en situation de contrainte ou d'incertitude (risque climatique,
économique ou manque d'infonnation ) (March et Simon, 1971, Simon,1975). Elle pose Ia
question de Ia durabiIité de l'investissement ou de Ia ressource.

Les biens colIectifs sont des plus diverso Ceux qui ont par nature, une valeur d'usage et une
valeur sociale, par exemple les équipements. collectifs en matiére de santé, d'éducation ou
d'accés à l'eau (puits, citernes, barrages, adductions ...) font surtout J'objet de conflits au moment
de décider de leur localisation ou bien pour assurer leur maintenance.
La gestion des équipements collectifs productifs (tracteur, camion, groupe motopompe,
périmétre irrigué) est plus complexe dans Ia mesure ou elle met également en jeux les intérêts
vitaux des producteurs ruraux, leur appareil de production et Ia source de leurs revenus.

On peut distinguer trois catégories de bien cornrnuns à Massaroca:

- Les ressources: Ia terre (vaines pâtures), l'eau (adduction), l'infonnation (radio ou TV
communautaire, telephone public, etc), par extension, le capital (crédit, systêmes financiers).

- Les infrastructures: routiéres (les pistes, les ponts, les passages mouillés), hydriques (barrages,
puits, forages et citernes), sociales (écoles communautaires, postes de santé, etc ..).

- Les services et eguipements collectifs: magasin ou silo, pharrnacie vétérinaire, crédit
associatif, camion, tracteur, etc ..

2. Coordination et régulation des principales formes d'action collective à Massaroca

Nous avons choisi d'analyser quatre des principales formes de coordination de J'action
collective aujourd'hui en vigueur parmi les communautés de Massaroca. Deux sont d'origine
traditionnelle: l'entraide ou mutirão et les vaines pâtures; deu x sont récentes: les infrastructures
communautaires et l'association.
Pour chacune d'entre elles, on se limitera à rappeler l'origine, les acteurs concernés, les
principales régles et leur évolution.
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2.1. Le "mutirão"

C'est I'institution de base de I'action communautaire paysanne traditionnelle au Nordeste et à
Massaroca. Le terme désigne deux types d'entraide: celle qui concerne les biens co'lectifs
(construction ou entretien d'une route, d'une école, d'un barrage, d'une citerne) et les
invitations de travail au bénéfice d'une fam ille, généralement pour des travaux pénibles
(défricher un champs, faire une cloture, construire une maison; etc ..). On l'appelle mutirão dans
l'ensemble du Brésil", batalhão à Massaroca (batalhão rappelle I'organisation collective
militaire), balaioí dans d' autres région de Ia Bahia 4

• Le mutirão est lié à Ia fête, surtout pour
I'entraide réciproque via invitation de travail. Certains agriculteurs pour attirer Ia force de
travail, rivalisaient dans Ia qualité et quantité.de Ia réception. Aujourd'hui, les relations sont
moins prodigues, plus intéressées. On compte les joumées/homme et on se les rendo Certains
payent un joumalier plutôt que de participer. Les familles ne se réunissent de façon spontanée
que pour aider un voisin en difficulté, ou alors dans les rares moments d'abondance relative .

.
Le mutirão est réservé aux membres de Ia communauté. Les alliés ou visiteurs sont les
bienvenus s 'ils sont compétents (travailleurs ou capables de divertir le groupe). lls sont alors
assimilés à des membres ou représentants de Ia famille qui les introduit.

La régulation des diverses formes de mutirão est caractéristique de Ia logique de réciprocité'
indigêne ou paysanne. II s'agit bien de partage, de solidarité dans Ia production et de
redistribution "égalitaire" de Ia force de travail au sein de Ia communauté. Cependant, Ia
concurrence n'est pas exclue. Elle existe au niveau de Ia "re-distribution" d'aliments ou de
boissons par Ia famille d'accueil. Les joutes et rivalités sont fréquentes. La prodigalité confere le
prestige et Ia renomée qui sont synonymes d'autorité et de pouvoir dans les systemes
réciprocitaires (Temple, 1983).
Par cxtcnsion de Ia logique de réciprocité paysannc, cctte fonction d'entraide ct l'appcllution de
"mutirão" ont été élargies par les communautés au travail commun civique. Cette généralisation
de Ia logique réciprocitaire d'entraide s'est parfois retoumée contre les paysans quand elle a été
confrontée à I' échange marchand et à l' exploitation de Ia force de travail. Elle a été, par
exemple, habilement et fréquemment détoumée par les ordres religieux et les grands
propriétaires autrefois, sous forme de travaux forcés, ou par l'Etat, aujourd'hui, via les
"ouvrages d'urgence" en période de sécheresse (Duque & Cime, 1997).

2.2. Le "Fundo de Pasto"

Ce sont les vaines pâtures. II s'agit des terres de parcours de Ia communauté à usage collectif.
Le plus souvent ces aires non appropriées individuellement correspondent aux terres dévolues à
Ia Couronne Portugaise ou aux marges d'une lieue qui séparaient les anciennes fazendas pour
évitcr le mélangc des troupeaux, LeI:> fazendas divisécs ou venducs se sont transforme cn
communautés rurales. Dans Ia région de Juazeiro et Senhor do Bomfim (Nord-Est de Ia 8ahia),
les Fundos de pasta ont été maintenus (Sabourin et ai; 1997).

2 le mot vient de mutirum ou muxirum ou potirum (Rohan de Beaurepaire , 1889) .En langue Guarani, potyrom vcut dire rneure
Ia main à I'ouvrage. (Po - main; ty - mine, plantation, grande quantité de ..) (Sampaio, 1986).
3 le balaio est une unité de mesure des produits agricoles dans un panier ou un drap: en général Ia famille bénéficiaire .iffrait un
panier d'aliments aux travailleurs.
4 A Pintadas dans le centre de Ia Bahia on parle de."boi robado", car c'est une région d'élevage bovin ...et au cours de I'cntraidc
sur sa proprieté, l'éleveur se doit de sacrifier un boeuf (..aujourd'hui iI fournit surtout de I'alcool de canne ou de Ia biére),
5 réciprocité au sens large (prestations interfamiliales mutuelles) mais aussi au sens de solidarité dans Ia production (entraide).
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En principe, tous les membres de Ia communauté ont le droit d 'y faire paitre leur troupeau,
surtout durant Ia saison des pluies, époque d'abondance de végétation naturelle. Les terres
clôturées et appropriées individuellement servent de réserve de fourrage pour Ia saison séche.
En cas de sécheresse grave, un allié, parent ou mernbre d'une communauté voisine peut être
autorisé à faire passer son troupeau sur le Fundo de Pasto. Traditionnellement ce genre de
décision était pris par le patriarche. Le nombre des familles augmentant, Ia consultation de
I' ensemble des chefs de famille de Ia communautés est devenue nécessaire. Plus récemment,
lors des grandes sécheresses de 79 à 93, certains membres ayant "permis", voire "vendu" I'accés
à leurs terres familiales non cloturées, à des troupeaux d'étrangers ...ceux-ci envahirent les
"fundo de pasto" .. Les conflits apparurent. Ils ont pu être limités par I'intervention de l'Etat et
I'organisation formelle des agriculteurs via Ia légalisation de Ia proprieté collective au nom de
I'association des producteurs.

2.3. Les infrastructures communautaires

Traditionncl\ement il s'agissait dcs points d'cau eonstruits collcctivcment (chaudrons
granitiques, puits dans les alluvions, mares et retenues en terre, ou açudes). Depuis
I'intervention de l'Eglise et de l'Etat, les citernes communautaires, les barrages sur les cours
d'eau intermittents et les éeoles sont apparues à Massaroca.
Elles profitent à tous les membres de Ia eommunauté. En contrepartie, ceux-ci doivent assumer
certains devoirs: participer à I' entretien et au nettoyage, respecter les usages des points d' eau
(certains sont réservés au lavage du linge, au bain, d'autres à I'eau potable, d'autres aux
animaux).
La régulation était assurée traditionnelllement par le propriétaire de Ia fazenda ou par le
patriarche de Ia communauté.
Avec I'intervention externe et les "dons" de citernes et de barrages, Ia rigueur et Ia motivation
pour ces travaux d'entretien ont diminué. Selon les habitants des communautés "c 'est Ia
municipalité ou I 'état qui doivent assurer Ia continuité et Ia maintenance de ce qu 'ils nous ont
donné.... ", Cette regle est bien entendue sujette à interprétation, discussion et à conflits. C'est
ainsi qu'est apparue le besoin de "nouvelles" formes de régulation, mieux adaptées aux
"nouveaux" biens communs.

2.4. Les associations de services

L'association communautaire représente le premier stade des formes modernes de régulation et
d'organisation de I'action collective en milieu rural nordestino On quitte le domaine de Ia
communauté et des institutions ou pratiques paysannes pour passer à I'organisation volontariste
de producteurs. On ne devient pas membre de I' association par essence ou par naissance comme
pour Ia communauté, mais par choix volontaire et via une relation contractuelle (paiement d'une
part sociale). Cependant, à Massaroca, les "membres" de l'association, doivent être membre de
Ia communauté rurale. 11y a à Ia fois interrelation et superposition des statuts, des fonctions ct
done des formes de régulation. On retrouve dans les assoeiations les mêmes acteurs qu'au sein
des communautés, mais avec un caractére volontariste et un but collectif plus précis,
Généralement ce but recouvre un caractére productif et/ou économique.

Les associations communautaires ou leur fédération (te Comité) furent créées essentiellement
pour assurer Ia défense d'intérêts eommuns et Ia gestion de bien collectifs. On peut citer les
principaux biens eommuns et serviees associatifs gérés par les organisations de Massaroca: le
crédit associatif, les équipements collectifs (casa de farinha, barrages, tracteur, camion, etc).
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La régulation de ces organisations dépend de Ia législation fédérale et de Ia Constitution
Brésilicnne. Ce sont des associations de droit civil à hut non lucratif Elles ont I'ohligation de
rédiger et déposer leurs statuts, d'élire et de renouveler une direction et un conseil de
surveillance. A priori le systéme de régulation change .de monde ...en réalité les régles réelles,
sont réadaptées par Ia communauté, et souvent par les ·leaders. Les élections relévent, comme
dans bien des asssociations en Europe, du simulacre. Les décisions sont prises avant les
réunions formelles et publiques (ouvertes aux techniciens et politiciens locaux) et dans un autre
cadre: celui des relations de proximité et des rapports de pouvoir entre clans familiaux et
communautés locales.

En conclusion, on observe une grande diversité des mécanismes d'action collective à
Massaroca, due à Ia permanence de pratiques traditionnelles et à l'adaptation permanente de
nouvelles formes de eoordination de l'action eommune. On constate une institutionnalisation
progressive, une formalisation des rêgles traditionnelles via I'action de production ou de
développement. Le "Fundo de Pasto" engendre l'association. Les associations conduisent à Ia
fédération. Le Comité négocie déjà des projets avec les fédérations des munieipes voisins. C'est
bien I'action de développement, Ia nécessité de Ia "praxis" qui amorce le processus de
formalisation des rêgles. Ce n'est pas l'idéologie: ni celle des églises, ni celles des partis
politiques et encore moins eelle des tutelles techniques. Le discours sur Ia participation ou le
développement corumunautaire font partie du rituel, du simulacre, comme Ia messe, comme Ia
rédaction des statuts ou I' assemblée générale ordinaire.
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11. LES MOTEURS DE L' ACTION COLLECTIVE A MASSAROCA

L'analyse des conditions et des formes d'action collective à Massaroca permet d'identificr trois
constantes : (1) l'intervention extérieure; (2) le rôle des dirigeants (ou leaders) et (3)
I'établissement de régles communes. Dans Ia plupart des cas, ces trois éléments se combincnt
selon diverses configurations et modeles. Nous les analysons d'abord séparément.
Pour mieux situer ces éléments dans l'histoire du développement de Ia région, on fera référence
à Ia synthese et représentation de Ia trajectoire de développement local de Massaroca dans
I'encadré 1 (Sabourin et aI, 1996).

Encadré 1 Trajectoire de développement de Massaroca

Du latifundla à I'agriculture familiale dépendante (1850-1965)
La division des grands doma ines entre les anciens métayers, Ia construction de Ia voie de chemin de fer et de Ia
gare de Massaroca permettent l'accés au marché et le développement d'une agriculture paysanne conduisant des
activités d'élcvage cxtcnsif dans cettc région ou lcs points d'cau sont rclativcmcnt nombrcux. l.cs
investissements sont limités. L'exploitation des ressources naturelles se fait grâce au pâturage de Ia végétation
naturelle, Ia "caatinga". L'organisation sociale paysanne est construite autour de relations de parente.

Modernisation du Nordeste et appui de l'Eglise (1966-1980)
La route Salvador-Juazeiro traverse Massaroca et facilite les communications avec I'extérieur. La création dans
les années 1970 des communautés ecclésiastiques de base par une Eglise populaire marquée par Ia théologie de
Ia libération et I'idéal égalitaire du communisme primitif, est une prerniêre forme de développement
communautaire et d'intégration à I'économie marchande. Les migrations temporaires des jeunes travaillant dans
les entreprises' de canne à sucre du sud du pays (São Paulo essentiellement) Ia renforcent. Les revenus qu'ils en
tirent et I'épargne accurnulée permettent I'installation au retour .

Ouverture démocratique et intervention de l'état (1981-1993)
La démocratisation du systême politique brésilien et Ia mise en place de projets de développement spécifiques à
Ia régionNordeste se traduisent par I'intervention d'institutions de recherche et de vulgarisation à Massaroca.
Cellcs-ci continuent le travail de l'église, d'appui nu dévcloppcmcnt communautaire ct organiscnt klli·
intervention autour de projets de développement. Ces projets ont amélioré Ia situation de I'ensemble des
habitants des comrnunautés de Massaroca. D'importants investissernents collectifs en matiere de rcssourccs
hydriques et de sécurisation fonciére ont été réalisés, lls ont été pour Ia plupart subventionnés. our obtenir ces
financernents, les cornmunautés se sont dotées d'associations formelles.

8



9

1. L'intervention extérieure

L'intervention externe n'est peut-être pas indispensable à I'action collective ...toujours est-il
qu'elle est chaque fois présente. De fait, I'histoire de Massaroca comme celle d'autres projets,
confirme qu'à partir du moment ou émerge un leader local, celui-ci va chercher naturellement
des appuis ou des ressources externes. De façon réciproque, toute institution de développement,
toute entité politique ou religieuse appuie en priorité les communautés organisées ou elle
rencontre des interlocuteurs.

1.1. Les fonctions de I'intervention

On distingue trois principales fonctions parmi les diverses interventions externes qui se sont
succedées à Massaroca: celle de catalyseur, celle de médiateur et celle d'appui à Ia forrnation,
c'est à dire, par voie de conséquence à l'établissement et à l'apprentissage de nouvelles regles.

- Un rôle de catalyseur: L'existence ou même Ia prise de conscience d'un intérêt commun ne
suffisent pas pour qu'une action collective se développe. Celle-ci requiert une "mobilisation".
Elle est en quelque sorte nous dit Reynaud (1993) "une entreprise, un projet". L'expérience, à
Massaroca et ailleurs, montre qu'entreprises ou projets collectifs ont besoin d'être "activés",
suscités, appuyés, accompagnés ou soutenus. Comme les projets individuels, les nrojets
collectifs dépendent de modeles, de projections plus ou moins oniriques (ia part du rêve). Dans
le cas de I'action collective, le modele ou sa représentation se doivent d'étre particulierernent
suggestifs, à Ia fois concrets et porteurs. Cela dépend des canaux et des médiateurs, internes ou
externes, mais aussi de Ia qualité de Ia référence. Celle-ci doit se trouver en phase avec Ia
demande ou le besoin potentiel du groupe. Cette "dynarnisation" peut-être endogéne ou externe.
Dans Ia région de Massaroca, depuis les années 50, avec I'impact des migrations dans le sud du
pays, elle fut surtout externe. Institutionnellement, elle fut d'abord le fait de l'Eglise catholique à
I'époque des Communautés Ecclésiastiques de Base dans les années 70. Le relais a été pris
ensuite par les techniciens des services publics dans les années 80, puis les organisations non
gouvernementales durant Ia dernêre décade. Cette stimulation est d'autant plus efficace qu'elle
emprunte les canaux des relations sociales préexistantes: parenté, compérage, réseaux de
dialogue ou de communication interpersonnelle (Sabourin et Tonneau, 1997). En réalité,
I'histoire des organisations locales de producteurs montre qu'il y a souvent combinaison entre
dynamiques internes (pouvoir des leaders ou des notables locaux) et externes (interventions
politiques, religieuses ou techniques). Simplement, les flux externes qui respectent les régles
locales ont plus de chance de parvenir au but, de même que les appuis extérieurs captés par des
médiations d' acteurs internes (Barros et aI., 1995).

- Un rôle de médiateur: Les intermédiations institutionnelles revêtent des philosophies et des
formes trés variées et aux conséquences diverses.

La médiation par substitution est le propre des tutelles: "colonels nordestins", politiciens,
propriétaire terrien, églises, voire même Ong ou services techniques publícs. Avant de
condamner ces interventions autoritaires, ces "ingérences", ce qui releve d'ailleurs du libre
arbitre des communautés rurales, il convient de les analyser. Ces formes d'assistancialisme et de
clientélisme ont été étudiées au Brésil (Lena et aI., 1996). Elles se prolongent encore à
I'intérieur du Sertao Nordestin en maintenant Ia reproduction de Ia dépendance, non pas tant par
Ia coercition que par le pouvoir de redistribution économique. Les leaders locaux peuvent ainsi
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n'être que de simples intermédiaires, intégrés comme relais vassalisé des puissants:
commcrçants, grands propriétaires, notablcs ou élus locaux.
Cependant, en dehors de Ia tradition paternaliste brésilienne ou des aspirations messianistes des
societés rurales nordestines destructurées, on peut trouver une explication plus profonde à Ia
permanence de ces tutelles. Elle provient de Ia confusion entre Ia logique de réciprocité-
redistribution paysanne et celle de l'échange-accumulation de Ia societé globale. Le paysan, à
priori pauvre et analphabête, rétribue fidelement toute aide, toute donnation, quelle qu'elle soit.
A I'origine de ce quiproquo historique entre indigénes et colons européens, les indiens
ignoraient Ia nature contradictoire de I' économie occidentale: ils offraient I' or et les pierres
précieuses pour obliger leurs hôtes et en espérant les soumettre à I'épreuve du prestige ..Ceux-ci
en profitêrent pour les piller et les massacrer, argumentant que les indigénes étaient irrationnels
puisqu'ils ne valorisaient pas leurs richesses (Levi Strauss, 1962; Todorov, 1982, Temple, 1983
et 1995).
Aujourd'hui, le paysan nordestin n'ignore rien des lois du marché ct de Ia concurrencc, dcs
intérêts privés ou politiques des notables locaux, ni des motivations des institutions d'aide au
développement. Simplement, quand il a besoin d'aide ou de protection, il les rétribue comme il
peut: par Ia sournission ou l'acceptation formelle du rituel des tutelles (statuts, associations,
élections du bureau ...etc) ou par sa parole".
La médiation indirecte favorise le contact direct des acteurs locaux avec les autorités,
I'administration ou avec des références externes. Ce fut le cas de Ia création du Comité de
Massaroca, aprés une visite en France de six agriculteurs.

- Ia formation et I 'information: I' intervention extérieure peut enfin favoriser I' apprentissage de
l'autonornie par Ia construction ou l'appui à I'élaboration de régles, par le suivi de l'adaptation et
acceptation de ces régles communes. C'est. le travail d'expérimentation technique et de
restitution des agronomes ou bien le travail d'animation, suivi et appui pédagogique des
éducateurs. Ce sont là des démarches qui associent rigueur éthique et methodologique.
Ce type d'intervention peut contribuer par exemple à I'acceptationlvalorisation de Ia fonction du
leader en Ia démystifiant et en facilitant Ia mise en place de contrôlcs par Ia base qui motivem Ia
critique et facilitent Ia prise de responsabilités des exclus (femmes etjeunes).
On observe donc une évolution qualitative des processus d'intervention extérieure qui va de pair
avec I'accueil, Ia réceptivité, I'exigence ou I'intégration que leur réserve Ia population locale, au
fur et à mesure qu'elle acquiert les moyens de son émancipation.

1.2. Evolution des formes d'intervention externe à Massaroca

- une recomposition thématique : le durcissement du contexte économique pour I'agriculture
familiale en zone semi-aride a marqué une évolution thématique des interventions. Aprés une
premiére étape d'appui technique à Ia production agricole, les difficultés c1imatiques ont
concentré les investissements autour de l'élevage. Les difficultés économiques de l'aide au
développernent (dé'sengagement de I'état, crise des institutions et du modele technique) ont
réorienté l'appui au projet local de Massaroca vers des investissements sociaux et culturels
(organisation, planification, formation et éducation). Un nécessaire rééquilibrage est en en train
de s'amorcer autour de l'appui à un véritable processus de diversification à partir de Ia

6 interrogés sur le secret de I'élection, combien de paysans dont Ia premesse de vote a été "achetée" par Ia force ou contrc une
paire de sandales par un politicicn sans scrupule, répondent qu'Ils ne se font aucune illusion sur Ia qualité de leu r candidat, mais
que dans leur pauvreté, ils O'OIlt qu'une chose de valeur: leur parole .... et qu'ils ne sauraient Ia dévaluer.
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valorisation des produits de I'élevage (ovin et caprin) et de Ia cueillette (fruits, miei etc). Mais
dorénavant, acteurs locaux et institutions externes sont d'accord autour de Ia priorité d'une
approche économique: étude de marché et controle des filiéres courtes.

En conclusion, on observe une jormalisation progressive de I'intervention exteme. Tout a
commencé par une étape déjà "historique", caractérisée par des interventions personnalisées
dans un cadre institutionnel. Ce furent les pionniers de I' aide au développement de Massaroca:
le premier curé, le premier technicien, le premier français, les premiers stagiaires ... Ensuite on
passa par une phase d'institutionnalisation, en particulier celle des organisations de producteurs.
Ce fut I'occasion des premiers actes écrits (réunions, statuts) et de Ia signature des premieres
conventions.
Aujourd'hui, les projets et relations externes connaissent une phase de contractualisation
marquée par des réglements plus complexes eri matiére de gestion des biens collectifs et par Ia
négociation de co.itrats et conventions avec les institutions extemes (Mairie, Centres de
Recherche, Université, ong, etc ..), voire internes (location du tracteur ou de Ia salle des fêtes,
remboursement du crédit, etc).
La formalisation progressive de I'action collective et I'institutionnalisation des relations
externes, en dépit des résistances des dirigeants traditionnels, s'accompagnent d'une ébau:::he de
bureaucratisation (au sens organisationnel donné par Crozier). Elles sont chaque jour plus
évidentes, en réponse à l'évolution de Ia population des communautés, en termes d'autonomie,
d'apprentissage et de construction/intégration de rêgles nouvelles. Avec ou sans résistance, cette
transition est gérée par les leaders paysans.

2. Role des leaders et perceptions différenciées de leurs fonctions

Selon Olson (1966), Boudon (1978) ou Reynaud (1993), I'action collective est souvent le fait
d'une "minorité non représentative du groupe", dans Ia mesure ou Ia majorité des membres
attend que les autres agissent, de maniêre à avoir accés au bien collectif sans effort en cas de
succês, ou sans courir de risque en cas d'échec. Jl s'agit là d'un des ressorts essentiels de I'action
collective, que Livet et Thévenot (1994) qualifient également de "tension entre choix individuel
et action sociale". Ce postulat éclaire nombre de situations ou les animateurs des opérations de
développement communautaire estiment qu'il y a échec en l'absence d'une mobilisation
majoritaire du groupe à Ia base. Jl contribue, entre autres, à relativiser le paradigme de Ia
participation - qui .ient plus de I'idéologie ou du mythe que de Ia réalité - et à cxpliquer, en
partie, celui du leadership, cette minorité agissante.

2.1 Profil du leader

Les leaders sont, avant tout, ceux qui ont Ia capacité, ou les moyens de "prendre des risques", ou
de bonnes raisons (des intérêts) pour le faire. L'action collective tient ainsi souvent à I'existence
d'un noyau central d'individus particuliêrement motivés, actifs et intéressés, possédant des
ressources ou une capacité d'anticipation, de détermination, suffisantes pour prendre des risques,
pour redistribuer leur temps, leurs idées, leur richesse. Chez les agriculteurs, par exemple, il
s'agit souvent d'un exploitant qui peut compter sur Ia main d'oeuvre familiale ou embaucher Ull

remplaçant quand il faut voyager ou participer à des réunions.
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On retrouve ces caractéristiques chez les principaux dirigeants des communautés de Ia région de
Massaroca qui furent à l'origine de Ia création du Comité fédérant les neuf associations de
producteurs de ce district du Municipe de Juazeiro. Ayant traversé tant bien que mal, quatre
élections successives, huit ans plus tard, ils continuent à conduire les destinées de Ia fédération.
Tout cela ne se passe pas sans quelque combat des chefs; mais, entre leaders, au-dessus de Ia
mêlée des bases (Muchnik, 1996). Outre le verbe haut et le charisme personnel qui sont
I'essence des leaders paysans, ils se caractérisent par trois constantes: une expérience de
migration urbaine, une situation économique stabilisée (possession des terres, troupeau
important, véhicule individuel ou petit commerce) et une position d'intermédiaire ou médiateur
poli tique (recruteur de voix ou "ami" d'un politicien local: c'est ce que I'on appelle au Brésil un
"cabo électoral ")..

2.2.Coordination de l'action collective via leadership

Pour devenir un véritable dirigeant, le leader 'local doit faire preuve de compétence pour les
principales fonctions de I'action collective précédemment identifiées:

Pour Ia revendication, le charisme, l'habileté et le verbe haut sont nécessaires. De ces qualités
dépend Ia capacité de convaincre, de faire rêver, de projeter le groupe dans I'avenir. Un bon
orateur comme Néné de Lagoinha a su organiser sa communauté et ensuite le Comité de
Massaroca.

·'d

Pour I 'organlsation de Ia "production" ou de I 'action collective, outre convaincre, le leader
doit savoir rassembler: des moyens, des ressources et des hommes. Pour capter des ressources, il
y a souvent conjonction entre charisme du discours communautaire et intérêt individue1. De .la
conjonction entre intérêt individuel du leader et intérêt collectif nait le risque de dérives et Ia
possibilité de détournements. Les dérives d'intérêt privé au nom du bien collectif sont
relati vement tolérées à Massaroca, dans Ia mesure ou Ia fonction de dirigeant associatif n' est pas
rémunérée ...La limite de tolérance évolue cependant et des critiques apparaissent. On observe
également, en matiére de revendication et médiation d'appuis, une complémentarité entre
leaders "modernes" et leaders "traditionnels. Les dirigeants des organisations formelles et
associatives s'adressent officiellement aux institutions publiques et les relais politiques
traditionnels contactent officieusement les notables et élus locaux ou les compéres, via les
réseaux d'alliance (Sabourin et al., 1996).

·.,

·.;

Lafonction de gestion tient beaucoup à Ia prise de décision collective. I.c lcadcr a cl'ubord UI1

rôle de rnédiatcur ct d'arbitre. li doit, certes, capte r des appuis ct ressources, mais surtout
accompagner les processus d'apprentissage, rester impartial tout en s'engageant et en défendant
un projet. Le processus d'apprentissage conduit à Ia formalisation de rêgles de prise de decision
collective. Ceci est particuliêrement visible chez trois dirigeants du Comité de Massaroca (ceux
des communautés de Lagoinha, Cachoeirinha et Lagoa do Meio) qui ont ainsi su anticiper de
I'évolution des organisations, et finalement intégrer les jeunes dans le processus de décision.
Les jeunes et les femmes sont de plus en plus associés aux responsabilités associatives et
communautaires, particuliérement en matiêre de gestion. Les jeunes et les femmes ont acquis un
rôle déterminant pour Ia validation des nouvelles régles de gestion ou de fonctionnement
comme les Commissions permanentes du Comité (Education, Equipement Collectifs, Crédit,
périmetre irrigué). Les dirigeants "historiques" ou Comité, par ignorance de Ia bureaucratisation
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ou par intérêt personnel estimaient ces régles superflues, formelles, ou trop rigoureuses pour
eux. L'établissement de ces rêgles est Ia traduction des phénoménes de régulation de I'action
collective que nous avons examiné à Massaroca ..

3. Rêgles sociales et régulation commune

3.1. le contrôle social traditionnel et ses limites

Dans un groupe de proximité, le contrôle social est déterminant, les décisions des individus
n'étant plus indépendantes. L'exemple type à Massaroea est celui du groupe d'entraide structuré
par un réseau de voisinage et de parentéle. Qui ne peut participcr du mutirao cnvoic UI1

substitut, quitte à le rémunérer s'il ne fait pas partie de sa famille ou de ses proches. On pourrait
multiplier les exerr-ples avec Ia communauté rurale de base au Brésil, le Groupc Professionncl
Local défini par Darré (1986) ou le village en Europe, Ia concession ou le groupe lignager en
Afrique. Indépendemment des effets de I'éducation, qui implique souvent une initiation, dans les
sociétés traditionnelles, ce eontrôle social passe aussi par des rêgles qui se traduisent également
sous Ia forme de croyances et de coutumes: "sije ne par/age pas mon cochon ou mes poules, ils
auront des maladies; si je ne participe pas de l'entraide, en plus d'être mal vu, je risque
d'attraper le "mauvais oei/". Cependant, de telles formes de régulation sont limitées et
deviennent inadaptées au contexte actuel du développement local.

3.2. L'évolution des processus de régulation

Trois phases plus ou moins longues (le projet compte plus de dix ans) apparaissent
déterminantes en rnatiére de eonstruction sociale des régles à Massaroea.
La premiêre qui correspond également à I'apparition du besoin de réguler (cf Ia notion de justice
de Boltanski et Thévenot, 1991) peut-être qualifiée d'apprentissage. C'est une phase de refus,
de défiance et d'altemance entre succés et éehees qui permettent de forger des références locales
(Simon, 1975; Sebillotte, 1994). Les chefs d'exploitation considéraient le crédit rotatif comme
une subvention ou un don informel, "on restituera quand on pourra". I1sont vu Ia sécheresse et
I' inflation réduire leur capital de roulement en deux ans. La leçon a porté ses fruits. Leurs
femmes, ont, rapidement, privilégié les investissements limités à retour rapide (artisanat,
rnaraichage, plats cuisinés ...ete) ..

Ensuite vient l'étape de l'engouement, d'aeeeptation et d'intégration du modele. Le paquet
teehnologique "coIleetif' ou Ia proposition innovante d'organisation sont acceptés "en bloe".
Les jeunes du groupe d'artisanat du cuir ont fait )'expérience douloureuse d'un échec
d'entreprise eommunautaire, sans avoir considéré l'hypothêse de I'entreprise individuelle,
simplement parce qu'ils imaginaient que les institutions ne les appuiraient que dans le cadre
d'un projet collectif.

Finalement apparait Ia phase de respect ou de critique du modéle qui conduit à Ia mise en place
de nouvelles formes de régulation mieux adaptées (critique) ou à une réinterprétation (respect
nuancé). C'est le stade actuel des premiêres innovations institutionnelles collectives à
Massaroca, comme le fonctionnement des associations (14 ans déjà) ou du Comité (9 ans
seulement).
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3.3. Des processus de négociation et de coordination

Quel que soit l'enjeu et le devenir des mécanismes de régulation analysés à Massaroca, ils
passent tous par un processus de négociation et de validation qui doit tenir compte d'une forte
diversité dans le temps et dans I'espace. Les rêgles d'action collective peuvent être
complétement différentes selon I'origine de Ia pratique. Le mutirão est une institution paysanne
d'origine indigéne, marquée par Ia division des sexes, Ia gérontocratie et Ia réciprocité
symétrique (égalitaire). Ses rêgles n'ont rien à voir avec le nouveau systéme de comptabilité des
prestations de travail du chauffeur de camion ou de location du tracteur porte-outils, qui sont
dictées par les contraintes d'ammortissement du matériel et Ia législation du travail brésilienne.
Cette transformation juridique révéle une modemisation des pratiques depuis des formes de
réciprocité paysanne, vers des formes de gestion d'entreprises agricoles familiales ou
communautaires.
Cette évolution se traduit par Ia construction sociale des rêgles qui consiste à négocier de
nouvelles formes de coordination pour construire des projets et à les faire fonctionner, pour
controler les agissements des acteurs et pour garantir Ia reproduction du systéme. Cette
construction met en jeu des apports et des acteurs extemes et locaux. Ceci ne va pas sans
conflit: leaders/techniciens, jeunes/anciens, agriculteurs/éleveurs, producteurs/commerçants.
Dans un tel microcosme local, entre parents, voisins et cousins, il y a parfois dramatisation
excessive. Toute crise est d'ailleurs facilement interpretée comme un drame de I'extérieur (par
les techniciens), alors qu'il s'agit souvent de Ia socialisation d'un conflit, donc de négociation.
Le leader est l'objet constant de pressions souvent contradictoires de Ia part de Ia population et
des institutions extérieures. Les projets collectifs se construisent dans un cadre de négociation
permanente en fonction de ces pressions. Cette négociation ne doit pas être méprisée ou sous-
évaluée de façon technocratique, car elle contribue au mécanisme essentiel du succés de toute
réalisation collective (comparé au projet technique) un accord conscensuel ou majoritaire et une
appropriation commune. En fait, plus l'investissement dans Ia construction social e des régles est
fort, plus leur élaboration est conflictuelle, complexe. Mais plus forte est Ia garantie de solution,
de paix social e, comme l'a montré Ia mise en place d'une législation pour les terres de parcours.
Les régles écrites des organisations formelles (coopérative et associations) ne laissent ni plus ni
moins d'espace aux initiatives et aux déviances que les régles traditionnelles du mutirão. Tout
est question de forme et de contexte. Les rêgles écrites de gestion modcrne ont cependant le
mérite de passer par des documents chíffrés et signés qui permettent à Ia fois un eontrôle et une
plus grande complexité de transactions.
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encadré 2 Rêgles et projets d'acteurs (Crozier et Friedberg, 1977)

Les faits précédemment relevés corroborent les principales caractéristiques des regles des projets d'acteurs

- 11 s'agit de regles pour I'action: elles sont instrumentales,' non normatives, et susceptibles d'évolution,
d'adaptation, précisément parce qu'il y a apprentissage.
- L'ensemble de regles est lié à Ia construction d'un groupe social (acteur collectif). Elles constituent son
identité. Elles fixent ses frontiêres. Dans le cas de Ia communauté rurale, les regles sont préexistantes; dans le
cas de I'association de producteurs, elles sont en partie déterminées par Ia législation en vigueur et en parti e
adaptées ou aménagées via les statuts spécifiques à chaque organisation, le nombre des membres, I'importance
de Ia cotisation, etc. Reynaud rappelle que "I'organisation ne subsiste et n'agit que grâce à I'existence d'une
communauté sous-jacente (au sens large) qui, pour Ia plupart des cas lui préexiste". On identifie aisément cette
communauté rurale dans le cas de Massaroca. Elle est d'ailleurs capable de reconstruir des formes innovantes de
réciprocité adaptées à un contexte nouveau, par exemple, les associations agro-pastorales ou le Comitê des
associations communautaires.
- Ces rêgles font rapport à un ensemble social plus vaste, à des relations sociales d'alliance, d'opposition, de
hiérarchie. Elles ne s'appliquent pas hors contexte, hors du temps, hors des cadres juridiques en vigueur. ..Cela
relativise beaucoup les situations, sans en réduire pour autant Ia complexité. Certa ines regles peuvent être
contradictoires: citons le cas de Ia conjonction entre Ia législation fédérale brésilienne en matiere d'irnpôt
foncier, de I'intervention de l'Etat de 8ahia pour Ia gestion collective des vaines pâtures et les pratiques des
agriculteurs, qui donne lieu à des aberrations, difficilement applicables dans Ia pratique.' .

3.4. Régulatiou et action collective

L'acteur a une autonomie, individuellement ou collectivement. Cependant il agit dans un cadre
de référence, marqué et régulé par des régles sociales. Les mécanismes de régulation, au sens
large, sont ceux qui maintiennent l'équilibre, qui permettent le fonctionnement COITectd'un
systéme complexe: maintenir et se maintenir (Le Moigne, 1990). La régulation sociale est ce qui
préside à l'autonomie des acteurs. ElIe Ia precede. C'est, d'aprés Reynaud, "l'opération par
laquelle se constitue une communauté autour d'un projet". Cette communauté peut être
complexe, marquée par des formes de différentiation (de division)". C'est de la-même que nait
Ia négociation qui constitue le sens de l'action sociale.
Selon Reynaud, Ia négociation donne un sens collectif à l'action sociale: Par exemple, en créant
lcs réglcs d'un systêrnc, cllc construit une rationnalité COl11l11UnCà ccux qui habitcnt cc systcmc,
En créant des rêgles de comportement (de partage), elle donne un sens aux objets traités. En
créant des rêgles de relationnement, elle donne un sens à l'espace social. Ce sens est
communicable.. ce qui crée Ia communauté (au sens large), c'est bien l'existence de
communication entre ses membres. C'est elle qui permet d'assurer, en particulier, le maintien
des régles.
11 existe une gamme de situation "négociées", marquées par des mécanismes de régulation qui
ont donné lieu à des actions collectives couronnées de succês à Massaroca. Celui-ci peut être
garanti par divers mécanismes.Une des altematives citées par Reynaud (1993) est celle ou Ia
production des biens collectifs est liée à celle de biens individuels: par exemple, à Juazeiro,
I'attribution de titre de propriété collective aux terres de vaine pâture s'est accompagnée d'une
distribution de titres de propriété des aires individuelles déjà c\ôturées.
Pour "motiver" les candidats à l'administration de biens collectifs, lcs sociétés démocratiqucs ou
non, ont inventé diverses formes de compensation (titres et décorations, Irais de rcprésentation,

7 L'rmpôt foncier des vaines pâtures communales est calculé selon Ia loi fédérale au taux le plus élevé des terres non cultivées destiné à
pénaliser les domaines improductifs, Or ces parcours ne som pas cultivables et couvrent de vastes surfaces, ce qui donne lieu à des chiffres
prohibitifs compares au revenu des petits éleveurs. Enfin cet impót eSI divisé en parts égales entre les producteurs de I'associauon, que! que
soit Ia taille de leur troupeau.
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jetons et doubles salaires des élus). A Massaroca il y avait distribution de bouteilles de gaz aux
réunions du burcau du Comité dcs Associations de Massaroca".
Cette motivation peut être désintéressée matériellement, mais socialement recherchée, ne serait-
ce que pour éviter qu'un voisin ou rival n'assume le poste (le prestige conféré par toute charge
ou autorité est source de pouvoir).

Le deuxiéme moyen cité par Reynaud est "user de contrainte pour supprimer l'aporie des choix
rationnels". Cette contrainte peut être consenti e, elle s'apparente alors aux pressions exercées par
le contrôle social: de bon ou de mauvais gré, tous Ies producteurs de Massaroca cotisent pour
payer l'impôt foncier des terres de vaines pâtures. La cohésion du groupe et Ies liens de
solidarité importent pIus que Ia dépense monétaire et le sacrifice qu'elle impose. Il y a eu
discussion et négociation. Les arguments des tenants de Ia division égalitaire de l'impôt n'étaient
guêre consistants et difficiIes à justifier. Cependant, iI s'agissait de leaders influents; les
communautés ont estimé qu'ellcs avaient bcsoin d'cux ct ont tcnu ú préscrvcr l'unité: pour lc
moment, ces dirigeants ont donc eu gain de cause.

Pour conclure, à partir ce ces observations en extrapolant le cas des communautés de
Massaroca, on examinera I'importance de l'identification des mécanismes de régulation et de
leur accompagnement en matiére d'appui aux organisation et d'aide à Ia décision collective.

111.L'APPUI A LA COORDINATION DE L'ACTION COLLECTlVE

QueIs enseignements tirer de l'analyse des formes et facteurs de I'action collective parmi les
communautés rurales de Massaroca ?
Une prcmiérc obscrvation concerne les rôles respcctifs dcs leaders ct de lintcrvcntion externo.
Ils sont bien entendu extremement liés, cornme le montre l'analyse historique de Ia trajectoire
de développement de Massaroca
Une autre piste de réflexion conceme les modeles d'organisation des producteurs et des acteurs
locaux.

1. La formalisation des groupes d'intérêt et des projets institutionnels

Les cycies ou phases de construction et d'organisation de l'action collective identifiées
précédemment: résistance, acceptation en bloc, critique, puis négociation et finalement
régulation dépendent de Ia nature de l'action collective, de Ia taille des groupes et du niveau de
complexité et de partenariat des projets.

Les groupes d'intérêt thématiques entre producteurs" qui concement un nombre réduit d'acteurs
motivés et investits d'une délégation communautaire constituent un succés, au point dêtre
transformes par le Comité et les techníciens en commissions thérnatiques mixtes permanentes.
Le projet de l'Ecole Rurale, par contre, est trés complexe et difficile à gérer car ii implique trop

8 au momcnt de Ia création du Comité les réunions étaient toumantcs, dans Ia maison de chacun des présiderus dcs
cornrnunautés .. .et duraient tard dans Ia nuit usant les chandelles. Mais Ia rcdistribution a continue rnêrne quand lcs réunions, plus
rares et de jour, ont eu lieu dans le siége du Comité
9 Groupes de travail informels réunissant des producteurs et animés par un technicien, créés dans le cadre du projct Massaroca
pour programmer et coordonner des expérirnentations d'innovations, surtout tcchniques,
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de partenaires aux intérêts contradictoires. Il est condamné à un cycle permanent d'altemance de
crises et de solutions provisoires. Ces crises sont peut-être une garantie d'autonomie, dans Ia
mesure ou elles impliquent ou rejaillissent sur diverses institutions extemes en les mettant en
concurrence. De fait, en comparaison avec les écoles primaires isolées ou les postes de santé qui
dépendent exclusivement des grâçes de Ia Mairie et n'ont pas d'altemative, l'Eeole Rurale de
Massaroea dispose d'un atout: médiatisée, elle n'a plus le droit d'éehouer.

Une autre leeture du projet "Massaroca" pourrait identifier des phases de eonstruetion du neuf,
de transition, de erise (ou le rôle du leader et derriêre lui des agents extemes est fondamental,
pour le rêve et pour Ia mobilisation) et des phases de gestion (ou le leader eharismatique doit se
transformer en gestionnaire, ou s' effaeer et laisser Ia plaee aux gestionnaires). La eonstruetion
des rêgles reprend ses droits, Ia normalité revient et Ia régulation fonetionne de nouveau.

2. Des modeles d'organisation à l'épreuve des faits

Ces hypothêses sous-tendent un modele d'organisation assoeiant une strueture fédérative de
type "planificatrice" et des struetures gestionnaires déeentralisées. C'est le rôle du Comité et de
ses dirigeants d'avoir une vision large et politique de Ia situation, de savoir eapter des
informations, ressourees et référenees nouvelles, médiatiser des alliances. Aux commissions
thématique et aux associations loeales, aux groupes d'intérêt et de produetion revienncnt Ics
fonetions de gestion des aetions eommunes.

Une telle eonfiguration implique des formes d'intervention adaptées, capables de répondre à Ia
diversité des demandes et des fonetions de maniére flexible. On retrouve là le rôle d'animateur
et de fédérateur des institutions engagées dans des démarches de type Reeherche-Action et les
fonetions techniques spécialisées des eentres d'enseignement, de formation, de recherche
agricole ou d'assistance technique, chaeun à sa plaee.

Une piste de recherche-action apparait nécessaire au niveau de l'appui aux prises de décision
collective. Quel que soit le cadre de Ia prise de décision collective, celle-ci passe par une
négoeiation. 11n'y a pas disparition des décisions imposées par contrainte; mais même quand
cclle-ci intervient, dans l'intérêt rnême de l'action, les actcurs cherchent à établir un accord, un
consensus (Boltanski et Thévenot, 1991). L'aide à Ia prise de déeision collective consiste d'unc
part à foumir des informations et référenees afin de limiter l'ineertitude et/ou afin de réduire
certaines contraintes; et d'autre par! à faciliter les négociations entre acteurs (Mareh & Simon,
1971; Simon, 1975).
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CONCLUSION

Massaroca est un exemple de gestion du passage d'un systême d'économie paysanne regulé par
Ia "parenté" et Ia réciprocité communautaire (tributaire ou égalitaire) à des systémes integrés à
l'environnement socio-économique régional ou municipal. Au delà des schémas classiques de
transition "conununauté/societé" (Tonnies, 1944, Weber, 1971 ) ou "subsistance/intégration au
rnarché' qui ne s'appliquent que trés grossiérement au Nordeste brésilien, on retrouve bien une
situation de cohabitation entre les mondes domestiques, marchands et industriels (BoItanski et
Thévenot, 1991). Il Ya permanence, voire même modemisation des relations de parenté (union
libre, divorce ..) et de réciprocité (entraide) de façon à garantir des formes de cohésion sociale de
proximité reconnaissables par tous dans un contexte nouveau. Il s'agit de Ia coordination par les
normes de contrôle sociale qui intéresse en priorité les petits groupes (familíaux et
conununautaires) afin de les aider à éviter les replis identitaires et les risques d'enfermemenent,
c'est-à-dire, l'aliénation de Ia reciprocité paysanne

Parallélement on observe des coordinations d'intérêts communs, autour de stratégies d'action
collective régulée par l'élaboration et le suivi de projets collectifs ou individuels.
Ce dispositif permet une ouverture exteme vers des projets plus vastes, une échelle
d'organisation plus large (fédération) et des alliances spécifiques (techniques, politiques ...), tout
en oeuvrant dans le sens de l'extension et de Ia généralisation de Ia réciprocité paysanne.

Le rôle clef des leaders est de réussir cette transition. En ce sens le Projet Global de
Developpement de Massaroca représente surtout un idéal fédérateur, un discours qui permet le
rêve et Ia projection de Ia spiritualité (essentielle au Nordeste). Ce projet large et ouvert permet
de transgresser ou de ne pas respecter rigoureusement des régles bureaucratiques trop
normatives et trop éloignées de Ia réalité de Massaroca (Ia législation de réforme agraire, Ia
Iiscalisation fonciêre et cornmerciale, le statut des associations). Il laisse le champs à des projets
techniques ou specifiques (cu1turels ou econorniques), qui eux supposcnt des régles de gestion
trés précises.

Mais surtout, le projet de Développement Local passe par le discours, par Ia parole. Outre un
cadre de programmation, il permet d'affirmer et de socialiser les intérêts collectifs par leur
médiatisation. Un des techniciens à l'origine du Projet Massaroca, reconnait aujourd'hui que
c'est, en grande partie, pour avoir clamer et répéter devant les autorités politiques, techniques et
les caméras de télévision de Ia TV Globo, que I'agriculture familiale via l'élevage de petits
ruminants pouvait être rentable, que celle-ci l'est devenue. On trouva en effet par Ia suite, les
moyens poli tiques et techniques d'assurer sa reproduction.
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