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IV. LA CONNAISSANCE DU PUBLIC ET SON 
IMPLICATION 

Dans ce quatrième chapitre, nous étudierons le public de la 
vulgarisation, c'est à dire ses bénéficiaires. En effet, malgré 
l'appartenance commune au monde rural, ce public se diver
sifie au niveau des intérêts, des besoins, des connaissances, 
des capacités, etc ... 

Les objectifs, les contenus et les méthodes de vulgarisation 
devront tenir compte de cette diversité, parfois même de cette 
divergence. Au besoin, des choix politiques et stratégiques 
seront opérés pour privilégier un public par rapport à un 
autre. 

- Nous identifierons d'abord le public (les «bénéficiaires») 
et les «opérateurs» de la vulgarisation. 

- Nous situerons le paysan dans son environnement. 

- Nous verrons le rôle des organisations paysannes dans le 
développement. 

- Nous étudierons comment apprendre à connaître ce public. 

- Nous analyserons les méthodes pour l'approcher. 

- Enfin nous approfondirons la notion de « participation 
paysanne ». 
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PREFACE 

Que signifie pour un responsable d'un pays en développe
ment, un bailleur de fonds ou un expert impliqué dans les 
projets agricoles le choix d'un système de vulgarisation? Une 
option stratégique, une opportunité dictée par les exigences 
du financement, une mode du moment? un savant dosage de 
ces composantes? 
Depuis près d'un demi-siècle et selon les circonstances, tous 
les cas de figure se sont présentés. Aujourd'hui beaucoup 
dressent un bilan sévère du passé et s'inquiètent du fossé 
grandissant entre la société rurale et la société globale dans les 
pays en développement: il est urgent de resituer la vulgarisa
tion agricole dans ses enjeux véritables. Au-delà des querelles 
d'écoles, le véritable enjeu n'est-il pas la place de l'homme 
vivant en milieu rural comme sujet ou comme acteur de son 
propre développement? Quel rôle veut-on lui faire jouer? 
Quel pouvoir veut-on lui restituer? 
Globalement, sous des apparences anodines, le débat « tech
nocratique » sur la vulgarisation agricole ne masque-t-il pas 
l'enjeu réel du projet de société qu'il sert? 
Jean Morize, agro-formateur à l'Institut FORHOM de 
BDPA-SCETAGRI a entrepris d'éclairer les opinions par une 
analyse pertinente et lucide des diverses approches de vulgari
sation. On retrouve dans l'ouvrage le fruit d'une expérience 
forgée sur le terrain auprès des paysans de nombreux pays. 
Le talent du pédagogue a fait le reste, c'est-à-dire un ouvrage 
de réflexion qui informe plus qu'il ne juge, qui questionne 
plus qu'il n'affirme ... 
De ce point de vue, le livre sera un outil précieux pour tous 
les responsables du développement agricole, à quelque niveau 
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qu'ils se trouvent: décideurs politiques ou financiers, expe~: 
responsables de communautés de base, animateurs, cons~, 
!ers et vulgarisateurs sur le terrain. A chacun, il permettra~ 
mieux se déterminer en s'interrogeant sur l'essentiel : la plaq 
et le rôle de l'homme rural dans les stratégies de dévelop111 
men agricole du futur. · 

Dan~IPARROT , 
Consultant en Ressources Humaina~ 

auprès des Organisations · 
des Nations Unies 
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·. 

INTRODUCTION 

Depuis quelques années, les idées sur le développement rural 
ont connu une évolution importante. 

- L'Agriculteur doit produire plus et mieux, tout en préser
vant les ressources naturelles, mais la vulgarisation ne peut se 
limiter à la transmission de recettes et de consignes, venues 
d'ailleurs. 

- L'Agriculeur doit comprendre le pourquoi des conseils qui 
lui sont prodigués. Avant d'adopter une innovation, il doit 
savoir tout ce que celle-ci va changer dans sa manière de 
travailler et de vivre. 

- La modernisation de l'agriculture impose à l'Agriculteur de 
calculer ses dépenses en fonction de ses recettes, elles-mêmes 
tributaires des rendements et des prix, il devra investir, 
acheter et vendre, en un mot «gérer» son exploitation. 

- Les efforts à mener en faveur du Développement Rural 
sont les efforts de toute la population concernée. La vulgari
sation doit donc s'adresser non seulement aux individus, mais 
également aux groupements de producteurs et aux associa
tions villageoises. 

- Enfin, il faut susciter la participation de l'homme à son 
développement. Pour cela, il faut l'impliquer dans la détermi
nation des objectifs, dans la mise au point des innovations et 
dans le suivi et l'évaluation des programmes. L'agriculteur et 
les structures qui le représentent doivent devenir des partenai
res de la vulgarisation. 

Malheureusement, trop souvent, ces principes n'ont pu en
gendrer que l'usage abusif d'une terminologie nouvelle, vite 
dévalorisée par manque d'application réelle. 
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Il a donc paru nécessaire de montrer comment passer con~·f 
tement des principes à la pratique et, pour cela, quet. 
compétences et quelles motivations nouvelles devaient acq1~ 
rir les agents de terrain. ! 

J 

Ce manuel a donc été conçu comme un outil de réflexion ~ 
' ~ 

Il s'adresse en priorité aux agents de terrain des structu; ' 
administratives ou autres (vulgarisateurs, chefs de secteur 
de zone, techniciens spécialisés) pour leur permettre de rél 
chir sur leur rôle et d'engager leur propre responsabilité d; 
une dynamique du développement conforme aux idées no 
velles. Mais il s'adresse aussi aux responsables de 
tion, qui viennent en appui aux vulgarisateurs, d'abord 
les former, les conseiller et les amener à s'intéresser 
vement à de nouvelles tâches, telles que la programma 
production pédagogique, le suivi-évaluation, etc .... 

L'auteur adresse ses plus vifs remerciements, tout d'a 
Monsieur René Coste qui a su faire preuve de 
volonté et de persévérance pour rendre possible la IJUUil\,•• 

de ce manuel dans la collection qu'il dirige avec ta 
compétence. Il remercie aussi les co-éditeurs : Maison 
Larose, l'Agence de Coopération Culturelle et 
(ACCT), le Centre technique de Coopération 
rurale (CTA), pour l'aide qu'ils ont apportée à l' 
oublier l'Association Internationale d'Etude et de 
en Vulgarisarion Rurale (AIVR) pour ses interventions. 

L'auteur remercie enfin la FAO pour les missions qui 
été confiées. 

Cet ouvrage n'aurait pas été possible sans 1 
quise auprès de tous les collaborateurs, de tous les 
de tous les paysans rencontrés sur le terrain et ailleurs. 
en soient tous globalement remerciés. 

Au delà de l'expérience acquise, le manuel s'inspire 
des nombreux documents, théoriques et pratiques, qui 
rent en annexe. Il convient d'en rendre hommage à 
auteurs. 



Il convient enfin de remercier Pierre Forrat dont les conseils 
ont été précieux pour la structuration et l'économie du texte, 
Patrick Morize pour l'illustration qui agrémente si bien 
l'ouvrage et Bernard Clavreul pour les photos de couverture. 1 

f· 
b ;·: 
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