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COMPTES RENDU.ç

Innovations et sociétés :

Quelles agricultures ? Quelles innovations ?

Montpellier, 13-16 septembre 1993

Ce séminaire inrernational s'est tenu à l'initiarive du CIRAD, de I'INRA et
de l'ORSTOM. Quelles agriculrures? Quelles innovations2 Devant ces interro-
gations, les analyses économiques et sociales du changement technique mettenr
depuis longtemps en évidence la complexiré des phénomènes d'innovation.
Elles montrent, par exemple, qu'on ne peut simplemenr opposer terme à terme
standardisation et diversiré, agriculture du Sud et agriculture du Nord, modèle
fordiste et modèle d'agriculrure durable. Elles montrenr aussi que I'innovation
n'est pas le seul produir d'un système ranrôr technicien, tanrôr scientifique,
mais bien celui du fonctionnement de sociétés complexes faires de rradition, de

ruptures et de conflits.

Lobjectif de ce séminaire était d'abord de parrager, enrre chercheurs, Ia di-
versité des lecrures faites de cetre réalité sociale, mouvante et diversifiée Les

communicarions l'l qui ont servi de base aux discussions avaient été regroupées

autour de trois thèmes principaux qui se sonr révélés plus souvent complémen-
tai res qu'excIusifs.

Linnovation: une clef de lecture de la tranformation des sociétés

Lanalyse des dynamismes temporels de I'innovarion avait pour bur de

mertre en parallèle les phénomènes de croissance ou de crise, de centralisatron

ou de marginalisation géopolirique, de domination ou d'autonomisation, d'tLne

part, et I'apparition du changemenr technique ou organisarionnel, de I'aurre.

Une vingtaine de communicarions illustre cette problématique. Les unes met-
tent en relief la stabilité des modèles techniques, les autres la primauté des in-

novarions organisationnelles. Toures monttent qu'il n'y a pas une nécessaire sr-

multanéité entre I'apparition de I'innovarion et celle des mouvements de long

terme qui affectent les systèmes de prix ou les systèmes sociaux.

Codron, avec Ia description des changements techniques affecrant la produc-

rion de la tomate, Levang, décrivanr I'introduction de I'hévéa dans les systèmes

de riziculture sur brûlis, Byé, Meunier et Muchnik, s'atrachant à décrire Ia mo-

dificarion des techniques sucrières sur rrès longue période, montrent c;ue les

paradigmes technologiques se superposenr plus qu'ils ne s'excluent. Ils insis-

tent sur la lenre absorption des techniques au sein de systèmes complexes, ré-

'/rChaque jour, les 150 participants, dont un quart en Provenance d'Africlue,
d'Asie, d'Amérique et d'Europe (hors F-rance) se sont répartis en trois ateliers paral-

lèles pour débatrre <l'un rhèmc, 75 communicarions onr éré préscnrées:

20 communications pour le rhème l:Dynamismes temporels de I'inllovation,

- J2 communications pour le thème 2: Richesse et cliversiré des pl.rénomènes

d'innovarion.
- 2l communicarions pour [e thème ]: Recherche et maîtrise sociale de I'innova-

tlon
Le quatrième jour, un forum, ouverr aux chercheurs d'autres disciplines scitnri-

fiques, a abordé le thème des grancles révolutions agricoles (en parriculier en Asie) cr

le thème " [a recherche et la diffusion du progrès techniclue dans les grandes muta

tions rechniques ) : 5 communicarions ont été présentées.
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duisant par leurs observations la portée des analyses mécanistes sur I'innovatton
induire.

Tandis que Bare comme Lanini révèlent I'importance des innovations insri-
tutionnelles er organisationnelles en s'appuyant sur des domaines très différents

la réforme foncière à la Réunion qui transforme le statut paysan, pour le

premier, et l'augmentarion des prestarions de services qui contribue à I'expan-
sion du modèle de mécanisation dans la petite agriculture italienne, pour le se-

cond -, Chauveau confirme que la différenciation des sysrèmes de production
cacaoyers en Afrique de I'Ouest repose avant tout sur les cultures coloniales
françaises et briranniques.

On retrouve la pluparr de ces conclusions sur Ia production sociale des tech-
niques dans des analyses plus fines portant sur le rôle joué par les réseaux d'ac-
reurs dans le façonnement des objets rechniques. Monraigne I'illustre en recou-
ranr à la norion de filières d'innovation dans le domaine de la viticulrure er de
l'ænologie, tandis que Vissac-Charles montre que les mulriples va-et-vienr
entre utilisareurs er producteurs de la machine à vendanger en France s'inscn-
vent dans une logique hisrorique d'appropriation-adaprarion clui rransforme
progress ivemen t I'artefact.

Lexposé des travaux effectués par une quaranraine de chercheurs s'esr arra-
ché à la richesse er à la diversité des ohénomènes d'innovation. Les érudes de
cas, fondées fréquemment sur I'observation minutieuse de projers de dévelop-
pement, onc tour à rour mis en lumière les raisons, les mobiles er les dérermi-
nants sociaux des phénomènes d'innovarion, les [ormes sociales qu'ils revêtenr,
le degré de maîrrise exercé par les acteurs du changemenr rechnique er la com-
plexité des combinaisons de variables qui conduisenr à ce changemenr. Toures
privilégienr le rôle des acreurs

Dans un conrexre de ruprure, idenciflée comme le momenr où les références
antérieures ne peuvenr plus suffire pour vivre le présent er préparer le futur,
I'innovation n est pas ressentie comme un processus puremenr rechnique. mais
comme une capaciré à en maîcriser les contrainres et les effers, c'est-à-dire une
capacité de négociation qui rouche auranr I'organisarionnel que le technicluc.
De Fina illusrre parfaitemenr cerre capaciré de négociarion de I'innovarion à

travers les contrars de travail enrre les chefs d'exploitations et les manceuvres
agricoles ivoiriens au momenr de la crise de commercialisarion des produirs ca-
caoyers et caféiers survenue en 1988. Pour Genril, c'esr la crise du secteLrr fi-
nancier et ses carences qui font réapparaître ou émerger, dans le secreur infor-
me[, d'autres formes d'épargne er de crédir comme les contines et les banqurers
ambulants. A Madagascar, I'innovarion rechnique qu( consrirue la .lécorrrquc-
rie de riz n'a éré, pour Leplaideur, qu'un des moyens de la .gLrérilla, conrre Ies
grands riziers, amenant à la destructuration-resrructuration des circuirs com-
merciaux. Cecre nouvelle donne a mis certains oDérareurs en difficulté EIle a

donné à d'autres opérareurs. au conrraire. I'occasi,n de modifier leurs srratégies
d'investissemenr. Losch er Varlet vont encore plus loin, en <osant, (comme ils
le précisent) une référence imparfaire au corpus conceptuel de Ia théorie de la
régularion. Ils notent que les perspecrives des réformes en cours, dans les fi-
lières café et cacao au cameroun er en côre-d'lvoire. corresDondenr à la remrse
en cause progressive de l'ancien mode de gestion de ces filières. l)'un mo<le de
régulation global cenrralisé, on passerair à une diFférenciation ec une aurono-
misation des différenrs secreurs de l'économie, préfiguranr I'apparirion de
modes de régularion sectoriels relarivemenr autonomes.
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La diffusion des techniques, vue à rravers les condirions d'adootion er les ef-
fets des innovations, n'esr'envisageable, quelle que soit lu nutuà de ces rech-
niques, que si elles sont gérées par les acteurs er qu'elles sont inrégrées à leurs
pratiques. La question préalable est de savoir quels acteurs prennent part au
processus de création de I'innovation. D'une manière schémarique, les commu-
nications présentées font référence, d'une parr, à un modèle n linéaire u où la re-
cherche est à l'origine de I'innovation et, d'aurre parr, à des modèles d'insprra-
tion schumpeterienne où le rôle de I'innovateur esr inrerpréré par les ( merreuts
en ceuvrer. Leroy parle d'une nutilisation à la carte, de I'innovation pour ca-

ractériser la mise en æuvre des innovations proposées par la recherche coton-
nière. Pour lui, il n'y a innovation que lorsque les producteurs de coton en
Cenrre-Afrique obtiennent des rendements élevés en util;sant les techniques et
intrants proposés par la recherche. Linnovation ne se diffuse pas conformément
aux objectifs de la vulgarisation mais surtout quand I'environnement des plan-
teurs de coton y est favorable. Young, Bosc et Losch préfèrent employer le
terme de.proposition d'innovation, pour désigner la contribution de la re-
cherche au Drocessus d'innovarion. Dans un envlronnement Dourtant très

conrraignanri le Sahel d'Afrique de l'Ouest, les srrarégies tanr déÈnsives qu'of-
fensives, combinées ou non, conduisent les producreurs à modifier leurs pra-
tiques et à combiner de façon nouvelle des facteurs de production. Ces straté-
gies offensives et les mouvements d'innovation qui leur sont associés demeurent
fragiles et réversibles si les conditions économiques deviennenr défavorables.

Cormier-Salem parle de n complexe d'innovations o à propos de la motorisation
des pirogues en Afrique de I'Ouest et des changements induits dans les tech-
niques de capture, dans l'utilisation de nouveaux circuits du froid ou dans les

circuirs de transformation et de commercialisarion

Les différenciarions sociales et culturelles liées au processus d'innovatton
conduisenr au thème du degré d'intégration ou de reiet de I'innovation dans les

structures sociales. Pour Faure, la motorisation des exploitations au Burkina-
Faso favorise l'émergence d'exploitations de grande surface er nécessite un sou-

tien extérieur permettant de réduire les risques encourus par les producteurs.

Pour Silvestre et Muchnik, I'introduction du maïs au Nord du Cameroun

consritue une innovarion-produit au sens strict du terme, dans la mesure oùr

elle induit plusieurs innovations complémenraires: nouveaux outils, nouvelles

formes d'organisation du travail, appropriation technologique, nouveaux mar-

chés. Les conséquences de la diffusion du maïs se traduisenr en terme de ditfé-
renciation sociale et de dilférenciation de développement régional selon son

adoption ou sa non-adoption et en terme de dilférenciarion et subscicurion

entre prodults.

Comme le souligne Meyer dans son introduction bibliographique, la sépara-

tion qui partage les économistes entre la dérermination de I'innovation par la
demande et celle par [a rechnologie se superpose à une dichotomie fondamen-

tale perceptible dans des approches plus sociologiques. La maîtrise sociale des

techniques constituait le rhème fédérateur de la troisième session de ce sémr-

nalre.

Evoquée dans les bilans er prescriptions portant sur la Révolucion verte ou

les poliriques nat;onales, cette quesrion sous-tend les analyses relatives aux te-

lariôns entre recherche pubtique et recherche privée ou au degré de liberté des

acteurs responsables des innovations face aux contraintes de I'environnement

économrque.
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Sur la base de nombreux exemples, Deveze insiste sur I'importance des réac-

tions endogènes à l'adoption d'un processus innovateur impulsé de I'extérieur,

tandis que, analysant les politiques d'accompagnement de la Révolution verte

en Asie, Gérard et Marry metrent en lumière le rôle des Etats dans Ia diffusion

et I'adaptation des nouveaux modèles de production rizicole.

Soucieux de clarifier les mérhodes d'observation du changement technique,

certains auteurs se sont attachés à consrruire, soit des modèles de repérage des

innovations majeures - on citera le cas de I'Observatoire national sur I'inno-
vation technologique exposé par Iacoponi - soit des modèles de reconstitution
de la décision conduisanr à I'innovation comme amorce des réflexions de Schaf-

fernicht.

Laissant de côté ces approches macro ou micro-économiques, Babin et Rey

essaient de dresser, en prenant le cas de certaines innovations halieutiques, une

typologie portant sur le degré d'adoprion de ces innovations dans les systèmes

productifs en vigueur. Cetre démarche systémique relève également des travaux

de Trebuil pour I'appréciarion des changements techniques et organisarionnels

dans les filières maraîchères en Thaïlande. Moins ambitieuse, I'analyse compa-
rée des pratiques novatrices des paysans centrafricains par Hocde s'inscrit cepen-

dant dans cette préoccupation de rationalisacion des méthodes d'observation.

Exercice difficile, cependanr, dès qu'il s'agit de traduire la complexité des

procédures er la variété des enjeux. Ruf illustre, sur la base d'une description
très fine de la maîtrise de l'eau dans une société andine, les dilemmes enrre in-
novation de gestion et conservation des ressources hydriques. Tonneau et Teys-

sier, dans d'autres contextes, montrent I'importance de la dérermination des va-

riables ou des fonctions fondamentales - la sécuriré foncière ou les condirions
écologiques - avant d'entreprendre toute modélisation Il apparaît bien, à tra-
vers les auteurs, combien il esr imporrant de respecter la variété si I'on veut
progresser dans les outils er les mérhodes d'observatron.

Linnovation: un produit social global

Largement dominées par les approches sociologiques et anrhropologiques
appliquées à des hisroires de l'innovation localisées de façon précise dans le
temps et dans l'espace, les projets de développement africains constituent la

majorité des études de cas, les analyses présentées s'accordent sur le fait que
I'innovacion est un produic social global. Elles contestent en général les dis-
rinctions inrroduites par d'autres disciplines sur les logiques offre-demande, les

séquences créarion-diffusion, la localisation exogène-endogène pour insister sur
le côré artificiel de la fragmenration du processus innovateur en séquences non
liées les unes aux aurres. La linéarité et l'événement isolé n'existeraient oas.

Toute approche de I'innovation requiert une référence historique et dynamique.

La portée, le contenu, l'expression de I'innovation, la définition même de
l'innovation est fonction cle la période de temps considérée Il y aurait de ce fair
des innovations de lonSJue, moyenne et courte durée. En longue période, il faur
recourir, non pas à une définirion unique de I'innovation, mais plutôr identifier
un processus innovateur, un processus d'innovation. Dans I'approche historique,
il convient de privilégier la descriprion et I'analyse de ce processus: vérirable
combinaroire de processus rechniques, sociaux-culcurels, spatiaux. Sur le long
terme, ce sont vraisemblab[ement les processus culturaux et institutionnels clur
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demeurenr les plus imporranrs pour expliquer les formes er les rythmes du pro-
cessus lnnovateuf.

Mais la complexité des combinaisons entre ces différents processus, qui
n'ont ni la même logique, ni la même durée, doit faire I'objet d'analyses fines.

Certe complexité expliquerait la lenteur et l'inertie des processus d'innovation
mais aussi la permanence des acquis qui déforment les innovations initiales.

Les formes initiales de I'objet novateur (produir, rechnique, organisation)
évoluenr dans le temps sous la pression des sociétés. C'est en ce sens que le re-

pérage des variations de l'usage qui est fait de I'innovation est souvent plus im-
portant que La descriprion de I'innovation d'origine. Lintensification agricote
(ou les mesures institurionnelles qui la favorisenr) est source de vérirables
<grappes d'innovations, mais la constirution de ces grappes, de ces enchaîne-

ments de techniques novatrices, varie considérablemenr d'un produit à l'autre,
d'une période à l'autre, d'une aire culturelle à I'aurre.

Les communicat;ons sur I'endogénéisation ou l'exogénéisation onr conclu

que I'objer de ce débat étair plus formel que réel. Lune et l'autre de ces ap-

proches se combineraient, en effet, pour produire une innovation évoluttve.

Dans les communications, certaines innovations étaient clairemenr qualifiées

d'exogènes 
- 

les innovarions rechniques concernant I'irrigation ou certaines

innovations institutionnelles par exemple 
- 

62i5 leur expression dépendait

étroitement des milieux dans lesquels elles s'insèrent et, par conséquent, d'un

fonctionnement endogène de la société observée. Les analyses présentées onr

toutes soigneusement évité d'isoler une variable explicative 
- 

qu'elle soit en-

dogène ou exogène susceprible de fonder le processus innovateur Dans les

débats, le rôle de I'Erat et cles "innovations insritutionnelles" - 
notamment

celles rouchant les droits de propriété et la protecrion des innovateurs 
- 

a été

fortement souligné sans préciser si ce rôle dérivair du foncrionnement endogène

or-r exol;ène de la sociéré observée.

Le rôle des institurions er de I'Etar en parriculier a été souligné dans ['accélé-

rarion et le Foisonnement des processus innovateurs. En fixant des perspectives, en

équilibrant les marchés, en intervenant sur les accords entre agents et les formes

de la concurrence, les innovations institutionnelles prennent Souvent le pas sur les

innovations techniques. Les polirigues favorisant I'intensification de la production

auricole sont incontestablemenC sources d'innovations, comme celles visanr à éli-

miner les statuts précaires portant sur la terre et le travail. La protection des pro-

dr.rcteurs semblerair favoriser la propension à inrensifier et donc à innover.

LagricLrlture, secreuf hétérogène ec divers par narure, semble justifier la

prioriré accordée à I'observation des jeux des acreurs, I'enregisrrement minu-

tieLrx des faits, le refus de tout cadre conceptuel trop hâtivement bâci. La rr-

chesse des laits ne suffit cependant pas pour décrire des dynamiques sociales de

long terme et comprendre le sens des évolutions. En d'autres termes, Ia recon-

naiisance de la diversiré révèle aussi I'insuffisance actuelle des modèles d'inter-

prétarion des processus novareurs. Cette insuffisance pourrair dériver de trois

ensembles de facteurs:

_ La laiblesse dans I'enregisrremenr des enchaînemenrs rechniques - 
source

des effets de seuil, de verrou ou d'irréversibilité - 
est clairement reconnue

chez les économisres. Chez les soc;ologues, cette faiblcsse est ratement edmrse

puisque L'innovation esr clairement identifiée comme Ie produit.de conflits ou

à'accords entre acteufs sociaux. Arrirudes disciplinaires qui occultent en consé-
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quence le rôle joué par les paradigmes scientifiques ou technologiques eux-
mêmes dans les stratégies de ces acteurs.

La difficulté à hiérarchiser les variables fondamentales qui induisenr re

processus novateur s'oppose à la minutie accordée à la description du processus

lui-même. Mais I'accumulation des observations reste insuffisante pour juger de
I'insertion d'une innovation dans le contexte global. La juxtaposition des ana-

lyses de la diversité apparaît en particulier trop hétérogène du Fair de I'hétéro-
généité des méthodes utilisées pour statuer sur le sens des évolutions à venir,
notamment dans le domaine de la modification des systèmes producrifs, du rôle
joué par la transformation du système de prix, de la marginalisation de tech-
niques ou d'acteurs.

- La diversité des observations n'a d'égale que celle des grilles conceptuelles
et des méthodes. Chacune d'entre elles révèle des a priori souvenr non explicires
comme les recherches modélisatrices: I'ootimisarion du choix du consomma-
teur individuel, les constructions des rrajôcroires, la relative inerrie des proces-
sus sociaux; I'analyse des réseaux: le rôle joué par l'appropriation et la traduc-
tion des phénomènes innovateurs. La nécessiré d'introduire des procédures
d'observations itératives - entre le global er le local, le secteur et I entreprise,
I'Etat et les acteurs sociaux - er comparatives apparaîr aujourd'hui indispen-
sable pour enrichir les analyses socio-économiques de l'innovation. Ces procé-
dures pourraient conduire à une nouvelle intégration des disciplines sociales sur
I'objet de l'innovation. Faute de quoi, il apparriendra à chaque spécialisre ou
chaque spécialité d'extraire [a richesse de la diversiré.

Pascal BYE, Ariel MEUI'llER
INRA ESR, Montpellier

QUELQUES nÉnÉnENCES

BasrN D., Rrv H. 
- 

Innoyngisn dans les sysrèmes halieutiques. Du rejet à la
métamorphose.

BanÉ J.-F. -La 
<<réforme foncière' à I'île de [a Réunion. Remarques sur un

cas d'innovations institutionnelles.

BvÉ P., MluNrrn 4., Mur.uNrr J. - 
Les innovarions sucrières: permanence er

diversité des paradrgmes.

Crrnuvexu J.-P - 
Innovarions, crises er reconversions dans I'histoire compa-

rée de la cacaoculture ouest-africarne.

Cor>noN J.-M. - 
Changemenr rechnique er filière romare.

Conurrn S,qrrv M.-C. Motorisation des pirogues et nouveaux espaces ha-
lieutiques en Afrique de I'Ouesr.

Dn Frw,r C. 
- 

Crises er innovarions en économie de olantation ivoirienne: le
cas des contrats de travail.

Drvnz.n J.-C. - 
Réflexions sur innovations techniques ec sociétés.

r54



COMPTES RENDUS

F,qunr G. 
- 

La motorisation au Burkina Faso: dynamique spontanée et dyna-
mique de projers. Des éléments de modernité pour consolider des struc-
tures anclennes.

GrNrrr D. 
- 

Innovation dans le secteur financier: les paysans peuvent-ils de-
venir banquiers ?

GÉnnno F., Ma,nrv L. 
- 

Adoption d'une innovation et politiques écono-

mlques.

Hoc-or H. 
- 

Paysans innovateurs, pratiques de recherche: un regard sur ce

randem aux relarions conrrastées. Le cas des producteurs de vivrier en

Amérique Centrale.

Inc<-rporur L. 
- 

Production, rransfert et impact (Italie).

LaNrNr L. 
- 

Innovations organisationnelles dans la mécanisation agricole en

Italie.

LrpraroruR A. 
- 

Innovations récentes dans les réseaux commerciaux et de

transformation du riz à Madagascar.

Lan<>v A. 
- 

Les limites de l'efûcacité des techniques productives en matière

de production coronnière.

Lrv,orN<; P. 
- 

De la retouche à la rupture: I'introduction de I'hévéa dans les

systèmes de riziculture sur brûlis à Sumatra.

Los<-H 8., Vrnrrr F. 
- Quelles innovarions instirutionnelles face à I'ajuste-

ment structurel? Le cas de la restruccuration des filières café et cacao au

Cameroun et en Côte-d'lvoire.

MrvEn J.-8. - 
La maîtrise sociale de I'innovation. Inrroduccion bibliographique.

MoN'r',,ucNE E. 
- 

Diversité de I'innovation technique et des conventions en

viticulture et cenologie.

Rurr,T. 
- 

La maîtrise de I'eau par une société andine équatorienne: dilemme

entre innovation de gestion et conservation des ressources hydriques.

S<-HnrrcnNIcur M. 
- 

On modeling human innovative syscems

Srrvnsrnc 4,, MucrtNtrJ. 
- Quel regard sur la complexité des innovations:

la diffusion du mar's au Nord-Cameroun ?

Tryssrnn A. 
- 

La sécurisation foncière, une innovation institurionnelle en

préalable à l'émergence d'innovations sociales et techniques au Lac Alao-

rra (Madagascar).

ToNNrnu J.P. - 
Innovations et différenciacions sociales et géographiques: le

cas du Nordeste brésilien.

Tnrnr.rrl G. 
- 

Transformarions des filières maraîchères en ThaÏlande: apporr

de la recherche sysrème aux producteurs pour la maîtrise des innovarions

techniques et organisationnelles.

Vrssa.c-CrranLES V 
- 

Analyse socio-rechnique d'un processus d'innovarion :

I'histoire de la machine à vendanger en France'

YouNc; J.-M., Bosc P-M., LoscH B. 
- 

Stratégies des producteurs et phéno-

mènes d'innovation au Sahel.

Les communications citées seronr publiées dans les Actes du séminaire'

r55


