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La mort prématurée du D J.D. Drilon, qui devait assister au colloque a titre
de représentant de Ia FIRDA, constitue une grande perte pour tous ceux qui
veulent améliorer le bien-étre des populations rurales pauvres. Nous dédions
cette publication a sa mémoire.



Table des matières

Avant-propos 5

Liste des participants 7

Débats et conclusions 9

Inventaires

L'affectation des ressources a la recherche agricole inventaire de la situation
au Kenya
F.J. Wang'ati 29

Inventaire des dépenses et de la main-d'oeuvre consacrées a la recherche
agricole en Thallande
Rungruang Isarangkura 34

Affectation des ressources a la recherche agricole au Nepal
Ramesh P. Sharma 44

Le système d'affectation des ressources a la recherche agricole dans Ia
péninsule malaise
Nik Ishak bin Nik Mustapha 52

Affectation des ressources a la recherche agricole au Pakistan
Malik Mushtaq Ahmad 58

Affectation des ressources a Ia recherche agricole a Sri Lanka
Y.D.A. Senanayake et H.M.G. Herath 65

Definition des priorités
Priorités de recherche et affectation des ressources a 1' agriculture - le cas de

Ia Colombie
Fernando Chaparro, Gabriel Montes, Ricardo Torres, Alvaro
Balcázar et Hernán Jaramillo 72

Definition des priorités de recherche pour 1' agriculture et les richesses
naturelles aux Philippines
J.D. Drilon et AIda R. Librero 102

Priorités d'affectation des ressources a la recherche agricole l'expérience
nigériane
F.S. Idachaba 110

Methodologie pour Ia determination des priorités de la recherche sur les
produits agricoles
Luis J. Paz 126

3



Affectation des ressources
Le système d'affectation des ressources a la recherche agricole au Kenya

S.N. Muturi 131

Affectation des ressources a la recherche agricole au Bangladesh
Ekramul Ahsan 138

Essai préliminaire d'évaluation du système de recherche agricole au Brésil
Maria Aparecida Sanches da Fonseca et José Roberto Mendonça de
Barros 146

Étude sur l'affectation des ressources a la recherche agricole en Malaisie
Mohd. Yusof Hashim 154

Perfectionnement des ressources humaines
Les ressources humaines dans la recherche agricole - Trois etudes de cas en

Amérique latine
Jorge Ardila, Eduardo Trigo et MartIn Piñeiro 160

Stratégie de perfectionnement de la main-d'oeuvre de recherche agricole en
Indonésie
Sjarifuddin Baharsjah 175

Perfectionnement de la main-d'oeuvre et recherche agncole au Bangladesh
S.M. Elias 179

4



Priorités de recherche et affectation des ressources a
l'agriculture - le cas de la Colombie

Fernando Chaparro, Gabriel Montes, Ricardo Torres, Alvaro
Balcázar et Hernán Jaramillo'

Le present document analyse l'élaboration ac-
tuelle d'un nouveau Plan national de recherches
agricoles en Colombie. Cette analyse ne porte pas
sur l'aspect substantif du plan (c'est-à-dire les ob-
jectifs, la stratégie et les programmes de recherche
proposes) mais plutôt sur les aspects méthodologi-
ques de sa presentation. On s'attardera surtout aux
critères et aux cadres méthodologiques qui servent
a identifier les exigences techniques et les priorités
en matière de recherche (a la fois, en termes de pro-
duits agricoles et de sujets ou domaines de recher-
che), en tant qu'instruments d'affectation des res-
sources dans ce secteur.

La premiere partie du document fournit des ren-
seignements généraux sur Ia situation actuelle et
l'orientation des activités de recherche agricole en
Colombie. L'objectif est de donner un aperçu gé-
néral des activités de recherche qui s'effectuent ac-
tuellement dans ce pays en termes de secteurs visés
et de ressources financières et humaines qui leur sont
affectées.

La deuxième partie donne une analyse du cadre
méthodologique général établissant les priorités de
recherche qui servent actuellement a élaborer le Plan
national de recherches agricoles en Colombie.
L'approche en question comporte deux étapes

l'identification des priorités socio-économiques
en termes de produits ou problématique et

l'identification des exigences techniques et des
besoins de recherche pour des produits choisis ou
problématique.

1. Respectivement Directeur regional, Centro Interna-
cional de Investigaciones para el Desarrollo, Bogota
(Colombie); Chef, Departamento Nacional de Planeación,
Bogota (Colombie); Coordonnateur du Programme agri-
cole, COLCIENCIAS, Bogota (Colombie); Chercheur,
Unidad de Estudios Especiales, Banco Ganadero, Bogota,
(Colombie); et Adjoint a Ia programmation, Centro Inter-
nacional de Investigaciones para el Desarrollo, Bogota
(Colombie).
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L'expérience colombienne quant a l'application
de ces deux étapes est analysée dans les deux der-
niers chapitres du present document. L'< Instituto
Colombiano Agropecuario >(ICA), est l'organisme
responsable de l'établissement de ce plan de re-
cherche en Colombie, avec la participation active du
COLCIENCIAS (Fonds de recherches scientifiques
et techniques de Ia Colombie) et de l'Agence natio-
nale de planification (D.N.P.). La stratégie et Ia
méthodologie utilisées dans la formulation de ce
plan ont ete mises au point par l'équipe de recherche
de l'JCA.

La recherche agricole en
Colombie : infrastructure

institutionnelle et orientation
actuelle

Cette partie présente les résultats d'une étude ef-
fectuée par le Centre de recherches pour le develop-
pement international (CRDI) sur la manière dont les
ressources, particulièrement les ressources finan-
cières, sont affectées a Ia recherche agricole en
Colombie2. L'étude s'est centrée sur six organismes
et le secteur universitaire. Voici La liste des orga-
nismes en question : Instituto Colombiano Agro-
pecuario (ICA) (Institut agricole colombien),

Centro Nacional de Investigaciones del Café
(CENICAFE) (Institut national de recherche sur le
café), Corporación Nacional de Investigación y
Fomento Forestal (CONIF) (Société nationale de
recherche et de développement forestier), Cor-
poración Autónoma Regional del Cauca " (CVC)
(Société de la Vallée du Cauca), Centro Interna-
cional de Agricultura Tropical (CIAT) (Centre in-

2. CRDI, 1980. Projet ARIAL. Asignacion de recursos
para investigacion en America Latina. Colombia: estudio
de caso.



temational d'agriculture tropic ale) et Instituto Na-
cional de los Recursos Renovables y del Ambiente
(INDERENA) (Institut national des ressources na-
turelles et de l'environnement). L'information sur
les universités qui ont entrepris certaines recherches
dans le domaine de l'agriculture a été examinée et
résumée. L'TCA est l'organisme le plus important
parmi ceux qui ont été étudiés, étant donné qu'il
s'agit du principal centre de recherches agricoles de
ce pays. II faut noter que l'étude ne tient compte que
des ressources financières affectées a Ia recherche
agro-biologique.

Dépenses pour Ia recherche agricole

Dépenses au niveau national pour Ia
recherche et le développement
Le tableau 1 donne le montant total des ressources

financières que les six organismes a l'étude ont con-
sacrées a Ia recherche de 1972 a 1976. La part de
l'ICA aux dépenses totales en matière de recherche
au cours de cette période a été de 83,5 %. Toutefois,
le tableau indique que Ia participation de l'TCA a
diminué au cours des demières années. En 1973, on
lui devait 84,8 % du total des ressources consacrées
ala recherche agricole, mais en 1976 ce pourcentage
diminuait a 80,3 %. Au cours de Ia même période,
le CENICAFE a occupé Ia deuxième place en termes
de fonds de recherche, avec 10 %. L'INDERENA
a participé pour 3,3 % en moyenne au total des res-
sources au cours de cette pénode et les universités
ont contribué a 3,6 %. La part de Ia CVC correspond
a 0,9 % du total.

Le tableau 1 démontre que, méme si le total des
dépenses de recherche agricole a augmenté de 1972
ii 1976 (en devises courantes), en termes reels (en
devises constantes de 1970), le montant affecté a Ia
recherche a connu une baisse globale4.

Le tableau 2 présente Ia ventilation des dépenses
pour Ia recherche agricole en termes de cultures Ct
de produits agricoles, ainsi que Ia relation entre les
fonds de recherche et la valeur de production de cha-
que produit. Dans la plupart des cas, le pourcentage
qu'occupent les dépenses pour Ia recherche sur Ia
valeur de Ia production correspond a moms de
0,20 %, a l'exception de quelques cas extremes
(c'est-à-dire l'avoine et les moutons) oü le pourcen-

II faut utiliser les taux de change suivants, pour les
différentes années, afin de convertir les pesos colombiens
en dollars américains : 1970, 18,45 pesos colombiens pour
un $ US (ce taux devra servir pour tousles montants donnés
en devises constantes pour 1970) 1972, 21,87 1974,
26,06 1976, 34,70 et 1978, 39,10.

Ne comprend pas les dépenses du CAT dans ce do-
maine étant donné qu'il s' agit dun organisme international
ci que l'information fausserail les données nationales.
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tage est dü a Ia faible valeur de production de ces
categories dans ce pays. Dans ces cas, même des
dépenses modestes représentent un pourcentage
élevé dans ce contexte.

Ii faut souligner deux autres facteurs en ce qui
concerne le tableau 2. En premier lieu, les chiffres
indiquant les dépenses pour Ia recherche affectées
aux différentes cultures sous-estiment quelque peu
le niveau d'investissement pour chacune d'entre el-
les, étant donné que ces montants comprennent
uniquement Ic coüt de chaque programme de re-
cherche respectif sans compter les coüts
d'exploitation et les investissements relies aux sta-
tions de recherche et aux centres dans lesquels les
programmes sont effectués. Cet aspect des dépenses
est exprimé séparément au tableau 2. Dans
l'ensemble, le total des dépenses pour la recherche
agricole correspond a 0,33 % de Ia valeur totale de
Ia production agricole en Colombie (avec quelques
légères variations en 1972 et 1976).

En second lieu, il est encore plus important
d'analyser le rapport des dépenses pour Ia recherche
agricole en tant que pourcentage du produit intérieur
brut (PIB) agncole étant donné que ce dernier ne
tient compte que de Ia valeur ajoutée par ce secteur.
Néanmoins, la ventilation du PNB agricole par cul-
ture et par produit agricole n'est pas disponible.

Au niveau sectoriel, le tableau 3 montre l'évolution
du rapport entre les dépenses totales pour Ia recher-
che agricole et Ic PNB du pays. En outre, ce tableau
indique clairement Ia détérioration de Ia proportion
du PNB agricole affecté a Ia recherche dans ce 5cc-
teur. En 1972, cette proportion correspondait a
0,32 %, ce qui était considérablement plus élevé que
Ic rapport global entre le total des dépenses natio-
nales pour Ia recherche et le développement (pour
tolls les secteurs) et le PNB qui, selon le COLCIEN-
CIAS, correspondait a 0,20 % en 1972. En 1976,
Ia situation prenait un aspect tout a fait nouveau, les
dépenses pour Ia recherche agricole s'abaissant a
0,22 % du PNB agricole. On peut toutefois observer
une evolution un peu moms negative en ce qui a trait
au PNB total (tableau 3) et a la valeur totale de Ia
production agricole (tableau 2).

Affectation des dépenses de recherche et
de développement a l'ICA
Le tableau 4 montre l'évolution de l'affectation

des fonds de recherche de l'ICA de 1970 a 1978.
Les activités de recherche ont eu tendance a dimi-
nuer. Bien que le total des dépenses de I'ICA alt
augmenté en termes reels, les fonds affectés a Ia re-
cherche ont diminué en ces termes de 21 millions de
pesosou 17%. Des4l,l %dubudgettotaldel'ICA
consacré a Ia recherche en 1970, il n'en restait que
27,7 % en 1978.



Tableau I. Total des dépenses affectées a la recherche agncole (en milliers de $ COL).

La ventilation du budget total de l'ICA au cours
de la période en question démontre que cet orga-
nisme a été chargé d'un plus grand nombre de fonc-
tions sans toutefois recevoir une augmentation bud-
gétaire proportionnelle. En consequence, les divers
départements de l'organisme se sont fait concur-
rence pour les ressources disponibles. La recherche,
activité autrefois la plus importante 'a l'ICA, a été
affectée par cette situation, étant donné que l'on n'a
pas été en mesure de maintenir le rythme des projets
de recherche, d'entreprendre de nouveaux projets en
réponse aux besoins agricoles nouveaux et que l'on
a perdu du personnel qualiflé.

La recherche effectuée a l'ICA peut être divisée
en deux categories : les produits agricoles et
l'élevage. Ces categories peuvent être subdivisées
a leur tour en activités de recherche fondamentale
et de recherche sur des produits précis. La recherche
fondamentale, dont il ne sera pas question ici, com-
prend Ia production des cultures, les graminées et
le fourrage, et les projets spéciaux.

Le tableau 5 indique que la recherche agricole a
représenté plus de la moitié des ressources totales
que l'ICA a affectées 'a Ia recherche. La recherche
sur les produits, comparativement a la recherche
fondamentale, est un facteur predominant dans les
categories des produits et de l'élevage. Voici un
aperçu de ces recherches.

Cette analyse des dépenses de recherche et des in-
cidences économiques n'inclut pas Ic café, qui constitue
le principal produit agricole de cette économie. La Fe-
dération nationale des producteurs de café effectue une re-
cherche sur ce produit, qui recoit la plus grande partie des
fonds de recherche.

Le budget indique que près de 80 % des activités du
programme portent sur le mals.

Bien que le blé soit une céréale importante, elle ne
l'est pas tout a fait en termes des fonds qui y sont affectés.
Sur Ic plan économique, sa contribution a Ia valeur de la
production n'est pas importante. Le mais est pratiquement
devenu un produit d'importation.

Source CRDI, 1980. Projet ARIAL. Asignación de recursos para investigación en America Latina. Colombia: estudio de caso.
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Recherche sur les produits agricoles5. Le
groupe secondaire le plus important, en termes de
budget, comprend les graminées et les céréales. Le
tableau 6 montre que le programme principal est
celui dii maIs et du sorgho, étant donné que 1'ICA
y consacre la partie Ia plus élevée de ses dépenses
budgétaires pour Ia pénode donnée6. Le riz et le blé
viennent respectivement au deuxième et au troi-
sième rang après le mals et le sorgho7. I! s'agit des
produits les plus importants en termes économiques
si l'on songe a leur domaine et 'a leur valeur de pro-
duction. Ces produits reçoivent également Ia plus
haute priorité de recherche.

Le programme des pommes de terre Ct du manioc
a également recu une part importante du budget, ce
qui le place au deuxième rang aprèS les céréales et
les graminées. Ces deux produits ont également une
part considerable de Ia valeur de production. Au
cours des cinq demières années, l'ICA a augmenté
Ia part dii budget consacrée au programme des fruits
et legumes étant donné que ce dernier vise des ali-
ments essentiels, perçus comme ayant une très
grande priorité dans les plans de développement
rural intégré et dans les programmes d'alimentation
et de nutrition.

Certaines recherches sur Ia panela (pain de
sucre) semblent également prendre me part impor-
tante du total des dépenses de recherche étant donné
que le gouvernement a démontré un vjf intérêt au
sujet de cette culture fondamentale de subsistance
que l'on retrouve dans cinq regions dii pays.

Enfin, ii est également important de rioter que,
bien que certains produits, tel les bananes, consti-
tuent une part considerable de la valeur de produc-
tion, l'TCA ne leur a pas affecté me grande priorité
de recherche. Cette culture comrnerciale particulière
(bananes) est principalement destinée a l'exportation.

Recherche surl'élevage par produit. Les pro-
grammes des produits laitiers et du boeuf représen-
tent une part importante des fonds que l'ICA a af-
fectés aux programmes sur l'élevage (tableau 7). Le
programme du porc vient en troisième lieu en termes

Etablissement 1972 1973 1974 1975 1976

ICA 151 200 175 500 188 100 236 700 266 700
CENICAFE - 15 674 23 881 31 584 37 227
INDERENA 9 047 9 481 9 503 9 023
CONIF - 3053 2813
cvc - 1928 3136
Universités 4 576 6 776 7 143 10 812 13 401
Total 155 776 206 997 228 605 293 580 332 300
Total

(en devises constantes de 1970) 124422 135 469 117 233 124610 114 114
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Tableau 3. Relation entre les dépenses totales de recherche agricole Ct le produit national brut (PNB total et PNB agricole)
(en milliers de $ COL).

Source CRDI, 1980. Projet ARIAL. Asignacion de recursos para investigacióri en America Latina. Colombia estudio de caso.

Tableau 4. Repartition du budget de l'ICA entre les différentes activités (en millions de $ COL).

a) Les chiffres entre parentheses sont exprimes en devises constantes de 1970.
Source CRDI, 1980. Projet ARIAL. Asignacion de recursos para investigaciôn en America Latina. Colombia estudio de caso.

d'affectations budgétaires a Ia recherche sur I'élevage
mais démontre le taux de croissance le plus élevé
tandis que les produits qui viennent au premier et au
deuxième rang démontrent des taux de croissance
négatifs.

(3) Recherche fondamentale sur l'agnculture et
I'élevage. Les tableaux 8 et 9 fournissent des ren-
seignements sur Ia recherche fondamentale effec-
tuée dans ces deux doinaines. Les programmes des
sols et de Ia phytopathologie constituent Ia premiere
priorité de recherche fondamentale. L'entomologie
et Ia physiologie des végétaux ont reçu une part
moms importante des fonds. Dans l'ensemble, on
a accordé Ia priorité aux disciplines qui visent a lutter
a Ia fois contre les parasites et les maladies des ye-
gétaux et des animaux.

Priorités de recherche implicites de
PICA concernant les produits agricoles
Selon le tableau 6, les priorités de recherche im-

plicites pour les produits agricoles sont évidentes,
si l'on en croit la quantité des fonds qui y sont af-
fectés : (1) pnorité élevée : mais et sorgho, oléa-

8. ICA, 1979. Diagnóstico de Ia investigación agro-
pecuaria. Trois volumes (non publiés).
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gineux vivaces, pommes de terre et manioc, fruits
et legumes, et riz (2) priorité moyenne legumes
et oléagineux annuels, canne It sucre pour pain de
sucre (panela), cacao, coton, blé et tabac (3) faible
priorité : bananes plantains et bananes, canne It su-
cre, orge et avoine.

Ressources humaines dans Ia recherche
agricole

Tendance générale du perfectionnement
des ressources humaines
Une étude menée par l'ICA8 a démontré que

l'évolution des ressources humaines de cette insti-
tution comportait deux caractéristiques principales

En 1974, le département de recherche de
l'ICA avail Ia plus grande concentration de profes-
sionnels ayant fait des etudes universitaires et dé-
tenant un baccalauréat, une maitrise ou un doctorat.
En 1979, l'importance relative de ce département en
termes du nombre de professionnels qu'il comptait
avait diminué (tableau 10).

Bien que Ia plupart des titulaires d'une maI-
trise ou d'un doctorat travaillaient dans le domaine
de Ia recherche, leur pourcentage a eu tendance a
décroltre.

Activité 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Administration 43,6 43,1 47,3 49,9 51,9 88,8 92,3 106,7 137,8
Service de Ia dette 0,1 1,9 6,8 12,4 28,6 60,6 63,9 73,8
Développement rural 51,0 57,9 69,3 89,4 103,0 117,2 149,1 199,3 30 1,8

121,3 143,6 151,2 175,5 188,1 236,7 266,7 307,8 420,4
Recherche (l21,3) (130,0) (120,8) (114,9) (96,5) (100,7) (9 1,6) (88,4) 100,9)

16,0 21,5 30.8 36,3 43,3 52,9 62,5 78,4 88,9
Production agricole 26,1 44,0 55,4 73,6 89,2 151,8 171,7 162,7 230,5
Production du bétail
Investissements 37,1 54,6 56,1 13,7 18,7 32,2 40,6 99,2 262,1

matériels et autres 295,1 364,8 412,0 445,2 506,6 708,2 843,5 1 018,0 1 515,3
Total (295,1) (332,2) (329,1) (291,6) (259,8) (301,4) (298,7) (292,2) (363,7)

1972 155 776 186092300 49465000 0,08 0,32
1973 206 997 243 235 900 66 746 000 0,09 0,31
1974 228 605 329 155 400 88 477 600 0,07 0,26
1975 293 580 412 828 700 113484800 0,07 0,26
1976 332 300 532 960 800 148 956 300 0,06 0,22

Total des dépenses de
recherche agricole PNB total PNB agricole A/B A/C

Année (A) (B) (C)



Tableau 5. Frais de Ia recherche sur l'agriculture et l'élevage par rapport au total des dépenses de recherche de I'ICA
(en %).

Année

Recherche sur l'agriculture

Programmes
de recherche

sur les Recherche
cultures fondamentale Total

N'inclut pas les frais d'exploitation des Stations de recherches agricoles.
Comprend Ia biométrie, les ressources agricoles, Ia machinerie agricole, l'économie agricole régionale, etc.

Source CRDI, t980. Projet ARIAL. Asignación de recursos pars investigacion en America Latina. Colombia esiudio de caso.

Exode des cerveaux : migration des
chercheurs9

Entre 1960 et 1978, 652 personnes ont fail des
etudes au niveau de la maitnse et du doctoral. De
cc groupe, 396 professionnels étaient toujours a
l'emploi de l'ICA en 1978 et 256 l'avaient quitté.
Autre facteur d'importance, le nombre de ceux qui
avaient quitté l'ICA a augmenté plus rapidement que
le nombre de nouvelles recrues.

Une étude récente sur I'évolution des ressources
humaines a l'ICA démontre le courant suivant'°:

Chercheurs
Chercheurs quittant
dipolômés l'ICA B/A

(A) (B) (%)

11 semble donc y avoir définitivement un courant
de migration plus élevé des chercheurs ainsi qu'un
nombre moms élevé de nouvelles recrues. Si cette
tendance continue, le nombre de chercheurs quali-
f'iés quittant l'Institut sera plus élevé que le nombre
de ceux qui y entrent et l'ICA subira une perte im-
portante de chercheurs diplômés hautement quali-
fiés.

Source IICA, 1979. Sistemas nacionales de inves-
tigacion agropecuaria en America Latina : análisis corn-
parativo de los recursos humanos en paises séleccionados.
El caso del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
Volume 111.2.

IICA, 1979. Sistemas nacionales de investigación
agropecuaria en America Latina : análisis comparativo de
los recursos humanos en paIses séleccionados. El caso del
InstitutoColombiano Agropecuario(ICA). Volume 111.2,
36-38.

Programmes
de recherche

sur Recherche Recherche
l'élevage fondamentale Divers Total connexeb
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Recherche sur I'elevage

Conclusions
Cette breve analyse de Ia situation de la recherche

agricole en Colombie démontre clairement trois

Tableau 6. Frais de recherche de chaque culture par rapport
au total des dépenses de recherche de l'ICA (%).

a) Fait référence as pourcentage total des affectations aux pro-
grammes de recherche sur les cultures (tableau 5).
Source CRDI, 1980. Projet ARIAL. Asignación de recursos para
investigación en America Latina. Colombia estudio de caso.

1972 41,3 17,6 58,9 19,2 9,5 4,2 32,9 8,3
1973 39,4 16,2 55,6 18,8 11,2 2,5 32,5 11,8
1974 40,0 18.1 58,1 16,3 10,9 3,8 31,0 11,0
1975 38,2 17,3 55,5 19,1 11,2 4,3 34,6 9,9
1976 36,3 16,2 52,5 19,8 11,3 5,0 36,1 11,4

1972 1973 1974 1975 1976

13,0 13,2 14,5 11,5 11,1
3,4 3,0 2,9 3,1 3,3
0,9 1,7 1,1 0,4 0,4
0,9 1,0 0,9 0,6 0,4

6,0 5,6 6,8 4,8 4,6
1,8 1,9 2,8 2,6 2,4
6,1 5,6 5,6 5,5 5,4

4,9 4,2 4,2 4,2 4,1

1,2 1,4 1,4 1,3 1,3

1,3 1,3 1,1 2,5 2,9

1,3 2,9

1,3 1,3 1,1 1,2 -
7,8 7,4 7,1 7,2 6,5
4,9 5,1 5,1 5,3 4,7
2,9 2,3 2,0 1,9 1,8

13,0 1l,9 11,7 /1,7 /0,5
3,3 3,6 3,2 3,3 2,9

5,0 4,0 3,5 4,0 3,7

3,4 3,2 3,7 2,9 2,6
1,3 1,1 1,3 1,5 1,3

41,3 39,4 40,0 38,2 36,3

1960-1967 63 2 3,2
1968-1974 186 50 26,9
1975-1978 104 55 52,9

Culture

Céréales
Riz
Avoine
Orge
MaIs et

sorgho
Blé

Cultures(féculents)
Pommes de terre

et manioc
Bananes et

bananesplantains
Sucres

Panda " (pain
de sucre)

Canne a
sucre

Oléagineux
Vivaces
Coton

,4utres cultures
Cacao
Fruits et

legumes
Légumineuses a

grains et
oleagineux
annuels

Tabac
Totala



Tableau 7. Frais de recherche sur Ia production animale
par rapport au total des dépenses de recherche de l'ICA

(%).

a) Fail référence au pourcentage total des affectations au pro-
gramme de recherche sur Ia prodution animale (tableau 5).
Source CRDI, 1980. Projet ARIAL. Asignación de recursos pars
Investigacidn en America Latina. Colombia estudio de caso.

Tableau 8. Frais de recherche des principales disciplines
reliées a Ia recherche agricole fondamentale par rapport au

total des dépenses de recherche de l'ICA (%).

a) Fait référence au pourcentage total des affectations a Ia recherche
agricole fondamentale (tableau 5).
Source CRDI, 1980. Projet ARIAL. Asignacion de recursos para
investigación en America Latina. Colombia estudio de caso.

Tableau 9. Frais de recherche des principales disciplines
reliées a Ia recherche fondamentale sur I'élevage par rap-

port au total des dépenses de recherche de 1'ICA.

a) Fail référence au pourcentage total des affectations ala recherche
fondamentale sur l'élevage (tableau 5).
Source : CRDI, 1980. Projet ARIAL. Asignación de recursos para
investigación en America Latina. Colombia estudio de caso.
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courants importants ayant produit des repercussions
negatives sur Ic secteur

Les fonds alloués ala recherche agricole (tant
au niveau national qu'à I'ICA) ont connu une baisse
en termes reels (en devises constantes de 1970) au
cours deJa dernière décennie (tableaux I et 4). Cette
tendance apparait également dans La déténoration de
la part du PIB agricole affecté ala recherche (tableau
3).

Au cours de la période étudiée, l'ICA a été
chargé d'un nombre croissant de fonctions mais n'a
pas reçu d'augmentations budgétaires en proportion.
En consequence, les départements de l'institut se
sont fait concurrence pour obtenir les ressources dis-
ponibles. Larecherche, activité autrefois laplus im-
portante de l'ICA, a été gravement affectée par cette
situation, tant en termes de la part du budget de
l'ICA qui lui a été affectée (tableau 4) qu'en termes
du personnel de recherche qualifié dans
l'établissement (tableau 10).

Malgré les efforts déployés dans les années
60 et au debut des années 70 pour Se doter d'un per-
sonnel de recherche hautement competent (maitrise
et doctorat) I'ICA doit faire face a un problème de
plus en plus grave de migration de ses chercheurs
tout en embauchant et en formant un moms grand
nombre de chercheurs. Si cc courant continue, sa
capacité de diriger des recherches sera considéra-
blement entravée d'ici peu.

C'est en vue de corriger Ia situation que Ic Plan
national de recherches agricoles a été mis sur pied.
Ce dernier fait partie d'un ensemble plus vaste de
mesures que le gouvernement a prises en vue de ren-
verser la tendance, notamment Ia creation d'un
Fonds special pour Ia recherche agricole (qui differe
du budget de l'ICA et vient s'y ajouter) et Ia creation
d'un Conseil national pour la recherche agricole et
Ia diffusion technique. Ces deux mesures sont ac-
tuellement étudiées par le ministre de l'Agriculture
et Ic Congrès.

II faut également souligner que Ia conception et
Ia misc sur pied d'un Fonds special pour la recherche
agricole soulève l'importante question de
l'identification de mécanismes ou de systèmes fi-
nanciers de rechange destinés a financer La recherche
agricole au pays. Le budget national a été Ia source
traditionnelle de fonds de recherche dans cc secteur,
étant donné Ic modèle d'institution centralisée qui
était principalement axée sur un seul grand orga-
nisme de recherche. Pour que Ic Fonds special soit
créé, des mécanismes de rechange pour Ia mobili-
sation des ressources financières sont a I'étude. Ii
soulève également les questions de Ia participation
du secteur privé a La recherche agricole ainsi que des
mécanismes de recherche mixtes entre les secteurs
public et privé.

Produit
animal 1972 1973 1974 1975 1976

Bovins de
boucherie 4.3 3,8 4,0 4,9 4,5

Vaches laitières 6,3 6,0 5,4 5,0 5,0
Porcs 3,1 3,4 2,5 3,2 5,4
Moutons 2,3 2,1 1,9 1,8 1,8
Volaille 3,3 3,4 2,4 4,0 2,9
Espèces

secondaires 0,2 0,3
Totals 19,2 18,8 16,3 19,1 19,8

1972 1973 1974 1975 1976

Physiologie
animale 0,8 0,9 1,2 1,0 1,0

Microbiologie 3.6 4,5 4,5 3,9 4,1
Nutrition 0,8 0,9 1.0 0,8 0,7
Parasitologie 1,5 2,0 1,5 1,8 1,1
Pathologie 2,3 2,5 2,1 2,1 2,2
Toxicologic 0,4 0,5 0,7 0,5 0,5
Epidemiologic 0,2 0,4
Maladies

vasculaires - - 1,1 1,3
Totala 9,5 11,2 10,9 11,2 11,3

1972 1973 1974 1975 1976

Entomologie 3,4 2,1 3,2 2,6 2,9
Phytophysiologie 3,1 3,0 3,0 2,6 2,6
Phytopathologie 4,4 4,5 4,9 4,5 4,2
Sols 6,7 6,6 7,1 7,6 6,4
Total 17,6 16.2 18,1 17,3 16,2



Tableau 10. Personnel professionnel de l'ICA, par niveau d'instruction

Approche générate du processus
d'identification des priorités de

recherche dans le secteur agricole
L'établissement de politiques générales de re-

cherche est une manière de répondre a une situation
dans laquelle toute une gamme de sujets de recher-
che possibles Se font concurrence pour obtenir les
ressources financières disponibles. En outre, ii
existe des moyens de faire le lien entre les activités
de recherche dans un pays donné et les besoins et les
problèmes de développement d'importance majeure
dans ce pays. Les politiques de recherche constituent
également un moyen d'influencer les caractéristi-
ques et l'orientation des progrès techniques et du
développement technologique dans Ic secteur agri-
cole en tentant de les rendre plus compatibles aux

types de développement (ou objectifs de dé-
veloppement) qui sont jugés les plus adéquats dans
cette société. Le troisième aspect soulève une ques-
tion de plus grande envergure a savoir Ia creation
d'une politique de développement technologi-
que pour le secteur agricole, dont Ia politique de
recherche n'est qu'un des éléments. L'orientation
des changements techniques et des développements
technologiques dans Ic secteur agricole dépendra,
dans une grande mesure, de toute une gamme de
decisions prises par les gouvernements ou par les
producteurs eux-mêmes (au niveau des unites de
production) ces decisions détermineront quels sont
les produits devant être fabriqués au pays et ceux
devant être importés, quelles techniques devraient
étre accessibles et utilisées et quels systèmes de pro-
duction devraient être conseillés (c'est-à-dire les
systèmes de culture, Ia taille Ct Ic type d'unités de
production, etc.). C'est par le biais de ces decisions
et de certaines autres que le profil technologique
du secteur agricole sera déterminé et que les rouages
du progrès technique prendront graduellement forme.

Bien que I'un des facteurs qui influencent ces dé-
cisions soit les connaissances techniques générées
par les programmes de recherche (c'est-à-dire rendre
certaines solutions de rechange réalisables ou fai-

Source : ICA, 1979. Diagnóstico de Ia investigación agropecuaria. Trois volumes (non publiés).
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sables), Ia plupart du temps ces decisions sont in-
fluencées par les politiques économiques ou les si-
tuations commerciales (tant sur le marché national
qu'international) auxquelles doit faire face le pro-
ducteur. Ainsi, bon nombre de decisions sont in-
fluencées par le credit, Ia commercialisation, les
politiques fiscales, financières, les politiques de
change et le commerce extérieur. Ces politiques
peuvent également avoir une influence sur
l'importance relative accordée aux activités de re-
cherche agricole nationales au cours d'une période
donnée et, par consequent, sur les ressources finan-
cières affectées aux activités agricoles. Le role que
les politiques gouvernementales confient au secteur
agricole dans le processus d'élaboration (c'est-à-
dire son rapport avec l'industnalisation et les autres
politiques d'élaboration) joue également un rOle im-
portant. Nous traiterons plus loin d'une analyse
préliminaire du role de certaines de ces politiques
économiques en Colombie.

Les considerations précédentes démontrent
clairement que Ia politique de recherche agricole
d'un pays ne constitue que l'un des éléments de Ia
politique de développement technologique de ce
secteur. Le present document ne porte que sur les
questions méthodologiques reliées a la conception
d'une politique de recherche pour le secteur agri-
cole, avec quelques rappels destinés a relier certai-
nes politiques de recherche aux questions de dé-
veloppement technologique et aux politiques
économiques pertinentes.

Sur le plan général, les priorités de recherche sont
établies en fonction de trois grands principes

Les politiques et programmes de développe-
ment socio-économique d'un pays, au niveau global
(c'est-à-dire les programmes de développement gé-
néraux, Ia politique du commerce extérieur) et au
niveau sectoriel (c'est-à-dire les politiques, pro-
grammes Ct priorités agricoles). L'objectif vise a
harmoniser les activités de recherche avec les ob-
jectifs de développement et les priorités du pays.

Les exigences ou besoins précis qui peuvent
être perçus, ala fois les impératifs généraux du pays

Département

Baccalauréat MaItrise Doctorat Total

1974 1976 1979 1974 1976 1979 1974 1976 1979 1974 1976 1979

Recherche 406 205 137 77 155 145 34 32 39 517 392 321
Développement rural 256 190 149 22 76 88 1 7 6 279 273 243
Production animale 279 220 120 14 23 26 2 4 295 247 148
Produits agricoles 120 95 42 8 26 24 2 3 2 130 124 68
Transfert technologique 222 - 17 - - - - 239
Gestion et planification 106 64 59 17 23 20 2 5 2 125 92 81

Total 1167 774 729 138 303 320 41 51 51 1 346 1 128 1100



(c'est-à-dire le besoin de foumir certains types
d'aliments pour un secteur particulier de la popula-
tion ou de faire un meilleur usage des cultures au-
mentaires locales ou des ressources naturelles) et les
exigences ou problèmes particuliers relies a la pro-
duction agricole (c'est-à-dire le besoin de résoudre
certaines contraintes techniques particulières qui Ii-
mitent la productivité dans certains domaines).

(3) Des considerations prospectives concernant
les besoins agricoles futurs, Ia situation éventuelle
des marches agricoles nationaux et internationaux
et le type de système de production agricole ou de
système alimentaire qu'il serait souhaitable de con-
cevoir dans l'avenir.

L'importance du premier facteur dépendra de
l'existence de politiques et de programmes de dé-
veloppement agricole explicites et bien définis dans
un pays donné. S'ils ne sont pas pris en compte ou
ne sont élaborés qu'en termes vagues et généraux
(sans priorités précises, objectifs d'élaboration ou
buts de production), comme c'est souvent le cas, ce
facteur jouera un role moms important dans
l'élaboration des priorités de recherche.

Néanmoins, lorsque des politiques sectorielles et
des programmes de développement explicites sont
concus, les critères et directives qu'ils énoncent doi-
vent être complétés par deux autres facteurs. Le
deuxième facteur peut mener a l'identification des
exigences ou des possibilités de production qui ne
sont pas adéquatement traitées dans les programmes
de développement sectoriel actuels, comme la né-
cessité de concevoir une approche des systèmes
de cultures ou la possibilité de promouvoir une
plus grande utilisation des cultures alimentaires tra-
ditionnelles qui existent au pays. Lorsque ces exi-
gences ou possibilités sont cernées, elles permettent
de corriger certaines lacunes dans les plans de dé-
veloppement sectoriel.

Enfin, tant les besoins reels que les plans de dé-
veloppement sectoriel sont habituellement concus
en fonction de Ia situation présente et imminente.
Les perspectives a moyen et long terme font rare-
ment partie de ces considerations ou ne jouent qu'un
role accessoire. Le troisième facteur est le plus dif-
ficile a accepter, aussi bien sur Ic plan des activités
de planification du développement sectoriel que de
l'identification et Ia creation de priorités de recher-
che. L'expérience colombienne analysée dans le
present document porte principalement sur les deux
premiers facteurs. L'approche prospective n'a pas
joue un rOle important dans cette tentative de pla-
nification.

Cadre méthodologique pour
l'identification des priorités de recherche

La formulation d'une politique de recherche pour
le secteur agricole comporte trois niveaux d'analyse
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L'identification des produits agricoles et des
cultures qui ont la plus grande importance ou la plus
grande priorité sur le plan socio-économique pour
la croissance de ce pays. L'importance socio-éco-
nomique actuelle ou éventuelle de certaines cultures
est l'un des critères qui peut mener a l'identification
des priorités de recherche, tout en ne pouvant servir
a les définir par lui-même. Les domaines de recher-
che sont définis non seulement en termes de produits
agricoles ou de cultures mais également en termes
de problèmes de production ou de questions de dé-
veloppement rural, tels que la machinerie et
l'outillage agricoles, les techniques d'irrigation et
l'approvisionnement en eau, Ia conservation et
l'entreposage des récoltes, etc.

Une fois identifies les produits agricoles ou
les cultures qui ont une grande importance sur le plan
socio-économique, l'étape suivante consiste a dé-
terminer lequel doit recevoir le plus d'attention au
point de vue de la recherche. Dans une situation don-
née oO les ressources financières sont limitées, les
produits ayant une grande importance actuelle ou
éventuelle sur le plan socio-économique ne peuvent
pas tous être étudiés par l'établissement de recherche
du pays. Ce facteur soulève les questions suivantes
quels sont les produits qui doivent être produits au
pays et ceux qui doivent être importés? Quels sont
les produits qui rencontrent des contraintes tech-
nologiques définies qui limitent Ia productivité et
peuvent donner lieu a de graves problèmes de re-
cherche? La technologie nécessaire devrait-elle être
produite au pays (c'est-à-dire améliorer les techni-
ques traditionnelles ou actuelles) ou devrait-eIle être
simplement empruntée a l'étranger pour être ensuite
adaptée? Quels produits (domaines de recherche)
devraient recevoir un appui plus important en termes
de subventions gouvernementales et quels autres
devraient être laissés a l'initiative (et a l'appui fi-
nancier) du secteur privé? Cette dernière question
revêt une importance particulière dans les pays oii
le secteur privé joue un certain rOle, ou serait sus-
ceptible de le faire, dans le domaine de la recherche
agricole. Cette seconde étape diminue la gamme des
produits ou des problèmes de production jugés im-
portants dans Ia premiere. Certaines de ces questions
supposent des decisions d'ordre politique.

La troisième étape consiste a identifier ou a
définir les domaines ou sujets de recherche permet-
tant d'éliminer les contraintes technologiques qui
limitent les niveaux de production et de productivité
des cultures choisies. Ce n'est que lors de cette troi-
sième étape de l'analyse que les pnontés de recher-
che sont effectivement etablies.

Les considerations précédentes définissent un ca-
dre general servant a identifier les priorités de re-
cherche et les objectifs de développement technolo-
gique qui sont résumés sur la figure 1. Le résultat



Tendances et perspectives
de Ia production agricole

Marché domestique
Marché international

Contraintes technologiques
de produits particuliers
dans des circonstances
part icu liêres

Importance socio-économique ou
priorite relative des produits agricoles

Importance actuelle
Importance potentielle

Différentes variables possibles

Produit socio-économique ajusté ou
problémes prioritaires aux fins de
Ia recherche

Exigences technologiques dans
certains produits ou certaines
zones de problémes

Caracteristiques souhaitables de
l'évolution technologique dans le
secteur agricole (cheminement
technotogique souhaitable)

Fig. 1. Cadre methodologique pour l'identiflcation des priorifes de recherches.
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Politiques de développement
ec000mique et agricole

Decisions concernant les politiques
Programmes de développement
Objectifs de production

Identification des priorités de
recherche et des objectifs de
developpement technologique

Ensemble des connaissances et
des technologies actuelles



de ces considerations socio-économiques est
l'identification de pnorités (ajustées) en matière de
problèmes et de produits aux fins de Ia recherche11.
Sur le plan technologique, le processus comporte
l'identification des exigences ou problèmes tech-
nologiques concernant les produits choisis ou les
domaines problématiques qui peuvent mener a
l'identification des besoins particuliers de recherche
(et, par consequent, des priorités de recherche). Le
point de depart de cette analyse est l'identification
des principales contraintes technologiques qui li-
mitent les niveaux de production ou de productivité
de cultures particulières dans des circonstances don-
nées. Ces contraintes sont en fait des facteurs phy-
siologiques, environnementaux ou pathologiques,
ainsi que des systèmes de gestion et des procédés
agricoles qui constituent actuellement les facteurs
limitants de l'augmentation des niveaux de produc-
tion ou de l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation
des ressources pour certains produits ou cultures (ou
qui peuvent même avoir un impact négatif sur ces
aspects).

Les activités de recherche qui permettront
d'éliminer les contraintes technologiques définies
dépendront non seulement de l'iniportance socio-
économique du produit mais aussi de Ia difficulté ou
de l'ampleur du problème technologique en ques-
tion. A titre d'exemple, dans les cas oü le niveau de
développement technologique (les conditions tech-
nologiques de la production) est jugé acceptable
pour une culture precise dans un pays donné, il suf-
fira d'atteindre un niveau de recherche permettant
de maintenir les variétés existantes a rendement
élevé et résistantes aux maladies (même lorsqu'il
s'agit d'une culture de priorité élevée). Les activités
de recherche nécessaires (et les priorités de recher-
che) seront beaucoup plus élevées d'autre part si
d'importantes contraintes technologiques se mani-
festent chez un produit a haute priorité. Ainsi,
l'ordre de priorité des produits fondé sur des con-
sidérations socioéconomiques peut être modifié en
raison de considerations technologiques. C'est ainsi
que Ia figure 1 montre que les priorités de recherche
et les objectifs de développement technologique
choisis sont fondés sur ces deux types de considéra-
tions.

En Colombie, deux modèles analytiques sont
utilisés simultanément (et appliqués 'a titre expéri-
mental) dans Ic processus permettant de determiner
l'ordre des priorités socioéconomiques des produits
aux fins de Ia recherche. Ces deux modèles, bien
qu'ils se complètent, se fondent sur des variables ou
indices différents.

11. II faut une fois de plus souligner qu'elles peuvent
Ctre legèrement différentes des priorités fixées uniquement
en fonction des indices économiques.
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Le premier modèle comporte deux critères prin-
cipaux relies entre eux pour l'identification des
priorités : l'avantage comparatif qu'a un pays 'a pro-
duire une culture donnée et Ia participation de cette
culture 'a Ia consommation alimentaire nationale ou
au budget familial total (sécurité alimentaire). En
outre, ce modèle utilise le concept de l'élasticité
prix-demande pour determiner quels produits doi-
vent avoir une plus grande priorité sur Ic plan de
l'appui financier offert par le gouvernement pour Ia
recherche qui leur sera consacrée et quels produits
devraient être laissés a l'initiative et aux subventions
du secteur privé.

Le principal critère du deuxième modèle est Ia
participation de chaque culture 'a la circulation to-
tale de Ia production agricole (cela inclut Ia pro-
duction destinée aux marches intérieurs, a
I'exportation, et les importations de produits agri-
coles). Outre ces indices de production, deux autres
facteurs entrent en ligne de compte pour determiner
si le modèle a un plus grand pouvoir analytique ou
discriminatoire (c'est-à-dire s'il modifie considéra-
blement les priorités originales). II s'agit des
emplois agricoles ouverts par chaque culture et de
Ia superficie des terres cultivées pour Ia production
d'une culture donnée.

I.e premier modèle est plus perfectionné sur le
plan conceptuel et considère une gamme de facteurs
élargie, comprenant des decisions politiques impor-
tantes qui doivent être prises lors du processus
d'identification des priorités (c'est-à-dire
I' orientation de l'exportation par rapport a Ia sécurité
alimentaire, et le financement public par rapport aux
fonds privés de la recherche agricole). D'autre part,
ii exige un plus grand nombre de données ainsi que
l'utilisation de concepts tels que des prix fictifs
et les coôts sociaux de I'utilisation de ressources
domestiques (terres, capitaux et main-d'oeuvre).

Le deuxième modèle est beaucoup plus simple et
n'exige que des données faciles a utiliser et a obtenir
dans n'importe quel pays. Son hypothèse principale
est que Ia participation d'une culture dans la cir-
culation totale de la production agricole est si étroi-
tement liée a plusieurs autres aspects ou indices de
La production agricole (c 'est-à-dire l'expansion des
terres produisant cette culture, Ia production agri-
cole totale, etc.) qu'elle peut servir a donner un bon
aperçu de l'importance ou de Ia priorité socio-
économique en termes de produits. A titre d'exemple,
les deux variables additionnelles qui seront traitées
plus loin ont peu d'importance sur I'échelle des
priorités établie en fonction de ce critère fondamen-
tal.

Pour être en mesure d'identifier les exigences ou
les problèmes technologiques que posent les pro-
duits choisis ou encore pour identifier les domaines
problématiques et ainsi fixer les priorités a partir de



ces exigences, l'ICA a créé une série de groupes de
travail charges d'étudier les principales cultures pro-
duites au pays. La méthode de travail utilisée corn-
portait deux caractéristiques principales (1)
l'utilisation d'une matrice destinée a identifier les
contraintes technologiques que posent certaines cul-
tures particulières dans certaines conditions en-
vironnementales qui définissent les zones écologi-
ques homogènes (pour être en mesure d'utiliser cette
méthodologie, le pays a été divisé en regions et en
zones écologiques) et (2) l'utilisation de Ia tech-
nique Delphi, au niveau de différents groupes de tra-
vail, en vue d'identifier et d'analyser les contraintes
technologiques et Jes besoins de recherche concer-
nant chaque culture.

Ce processus a donné lieu a Ia formation de pro-
grammes de recherche pour les différentes cul-
tures nu produits agricoles a l'étude. La série de pro-
grammes de recherche ainsi formulée, ainsi que
quelques autres éléments relies a des questions de
politiques générales, constituent le Plan national
de recherches agricoles

Observations concernant l'application de
ce cadre inéthodologique en Colombie

II faut noter que les deux principales étapes de ce
processus de planification (l'identification des
priorités socio-économiques et celle des exigences
technologiques et des besoins de recherche concer-
nant certains produits ou problématique) sont sen-
sees s'effectuer dans I'ordre chronologique, Ia dé-
termination des exigences technologiques et des
besoins de recherche concernant un produit devant
étre effectué uniquement dans les cas jugés impor-
tants sur le plan socioéconomique au pays. Cela sup-
pose naturellement que les decisions politiques dé-
coulant des deux modèles doivent être étudiées et
mises au point. Néanmoins, Ia suite des événements
dans des situations réelles ne suit pas toujours l'ordre
logique des étapes méthodologiques. En fait, les
deux étapes de ce processus de planification peuvent
se recouper, s'effectuer simultanément ou parallèle-
ment, comme en Colombie. Dans ce cas, l'ICA a
décidé d'identifier les exigences technologiques et
les besoins en matière de recherche au niveau du
produit (deuxième étape), même si l'on discutait
toujours en vue de determiner les produits agricoles
et les domaines problématiques pouvant avoir une
grande incidence socioéconomique. Les deux mo-

Voir Plan nacional de investigación agropecuaria
del 1CA. 1981. Cinq volumes.

Etant donné que les deux modèles ont été récem
ment mis au point, les decisions finales en matière de poli-
tiques concernant les priorités qui en découlent en Colom-
bie n'ont pas encore été arrêtées.
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dèles ont été conçus en réponse a cette question mais
même si Ia premiere étape était encore un processus
continu en Colombie (les deux modèles étaient
appliqués a titre experimental), l'ICA avait déjà Icr-
mine Ia formulation d'une premiere version des
éventuels programmes de recherche devant
s'effectuer au niveau de chaque produit. I2

L'analyse des motifs de cette difference entre le
cadre ou l'approche méthodologique qui a été pré-
sentée et son application réelle en Colombie donne
un aperçu intéressant de Ia dynamique du processus
de planification et des problèmes pratiques soulevés.

Des le debut du processus de planification, ii fut
evident que Ia determination des exigences tech-
nologiques et des besoins de recherche concernant
les produits (deuxième étape) constituait en fait une
entreprise de nature technique qui pouvait s'appliquer
facilement moyennant I' information nécessaire,
I' identification des priorités socio-économiques
(premiere étape) découlant des decisions en matière
de politiques concernant les critères (modèle) a utili-
ser et concernant des questions de politiques éco-
nomiques formelles. Compte tenu de cela, Ic pro-
cessus décisionnel utilisé en liaison avec le deuxième
élément a été plus lent et beaucoup plus difficile que
prévu. Par consequent, ii a fallu un certain temps
pour concevoir les deux modèles présentés et en dis-
cuter1 .

Afin de ne pas entraver le processus d'identi-
fication des priorités de recherche et l'élaboration
de programmes de recherche au niveau des produits
en attendant que la question de Ia definition des
priorités socio-économiques soit résolue (ce qui en-
gendrerait un cercle vicieux), une solution de re-
change aété adoptée. On a décidé d'utiliser une liste
de 28 produits que le ministère de l'Agriculture
(OPSA) a élaborée et qui représente Ia presque to-
talité de Ia production agricole du pays sans donner
de renseignements sur Ia production et Ia commer-
cialisation. En fait, les produits représentent 97 %
du total de Ia production agricole. Le processus
d'identification des exigences techniques et des be-
soins de recherche (deuxième étape) a été appliqué
aux 28 produits.

Les incidences de cette decision opérationnelle
sont évidentes. Etant donné que les 28 produits ne
reflètent aucunement l'évaluation des priorités so-
ClOéconomiqUes (ii ne s'agit que d'une Iiste de pro-
duits fabriqués au pays), les programmes de recher-
che proposes portent pratiquement sur la totalité de
Ia production agricole et, par consequent, sur toute
Ia gamme des sujets de recherche possible en termes
de produits'

A l'exception du café et de Ia canoe a sucre qui,
dans Ie cas de Ia Colombie, soot des domaines de recherche
qui relèvent du secteur privé.



En dépit de ces limites, Ia deuxième solution a été
adoptée pour les raisons suivantes

La procedure tient compte de l'identification
des contraintes technologiques et des besoins de re-
cherche concernant les produits (deuxième étape)
Elle n'a en fait été qu'un processus plus coilteux axe
davantage sur Ia main-d'oeuvre étant donné qu'elle
portait sur tous les produits plutôt que sur les pro-
duits prioritaires. D'autre part, on a estimé que cette
planification produirait des renseignements valables
sur les contraintes technologiques et les problèmes
de production agricole au pays (même en ce qui con-
cerne les produits a faible priorité).

Etant donné que les priorités socioéconomi-
ques des produits n'ont pas encore été établies en
raison des difficultés qui Se sont produites au cours
de la premiere étape, Ia premiere version du Plan
national de recherches agricoles propose une pro-
cédure d'affectation des ressources (et, par le fait
même, des priorités implicites) en fonction de
l'importance relative de chaque produit quant a sa
contribution a la production agricole totale actuelle,
et en ternies de nécessité de créer une infrastructure
de recherche dans certains domaines (exigeant des
niveaux d'investissement plus élevés).

On a songé a incorporer les priorités socioé-
conomiques des produits a posteriori (une fois
que Ia premiere étape du processus méthodologique
sera terminée) dans la version finale du Plan national
de recherches agricoles, en modifiarit ainsi
l'importance relative donnée aux différents pro-
grammes de recherche en termes d'affectation des
ressources et, au besoin, en éliminant les program-
mes consacrés aux produits a faible priorité.

Ainsi, l'expérience colombienne démontre une
interaction complexe entre les deux principales eta-
pes du cadre méthodologique présenté, étant donné
la nécessité d'adapter des procedures et des étapes
méthodologiques conformes aux réalités et aux con-
ditions du processus de planification au sein de cha-
que pays.

Identification des priorités socio-
économiques en termes de produits

Identification des priorités socio-
économiques en termes d'avantages
comparatifs et de sécurité alimentaire

La théorie du progrès technologique induit, qui
tient du système économique même, suppose que le
prix relatif des facteurs a des incidences tant sur le
choix de Ia technologie existante que sur les préjugés
d'utilisation des facteurs dans les nouvelles fonc-
tions de production. H a été démontré empirique-
ment que les différentes voies de développement
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technologique empruntées par les Etats-Unis et le
Japon ont été déterminées par Ic prix relatif des fac-
teurs reflétant les différentes possibilités qu'ont ces
pays en termes de terres et de main-d'oeuvre.

Dans les pays sous-développés, il a été démontré
que lorsque les gouvernements fixent les prix des
aliments et des facteurs sans tenir colnpte de leurs
ressources, les modèles d'évolution technologique
ne correspondent pas aux avantages comparatifs du
pays. Dans de nombreux pays en développement,
les politiques gouvemefnentales sous-estiment cer-
tains types de produits et en surestiment d'autres
il en résulte des erreurs d'affectation des ressources
pour la production.

Les theories économiques actuelles n'ont pas en-
core réussi a expliquer pourquoi le gouvernement
fait ce genre d'erreur dans ses decisions. Naturel-
lement, les chefs d'etat ont des engagements poli-
tiques et les mesures qu'ils adoptent reflètent un tel
fondement. La justification de choix politiques par-
ticuliers reside surtout dans les avantages que les
groupes politiques pourront en tirer. Ainsi, un
groupe politique appelé a prendre des decisions pout
imposer son point de vue et appliquer des politiques
de prix et des strategies technologiques incompati-
bles avec les ressources du pays.

Ainsi, les considerations politiques influent sur
les processus décisionnels aux niveaux d'affectation
des ressources de recherche et ces influences peu-
vent fausser considérablenient le processus. Par
consequent, I'évolution des politiques globales de
technologique empruntées par les Etats-Unis et le
Japon ont été détei-minées par le prix relatif des fac-
teurs reflétant les différentes possibilités qu'ont ces
pays en termes de terres et de main-d'oeuvre.

Les économistes ont affecté a l'agnculture cer-
tames fonctions dans Ic processus de développement
économique, a savoir (1) augmenter les reserves
alimentaires disponibles et libérer Ia main-d'oeuvre
en lui permettant de travailler dans des secteurs non
agncoles ; (2) élargir le marché disponible pour les
produits industriels (3) augmenter les economies
domestiques et (4) permettre les échanges corn-
merciaux avec l'étranger par Ic biais des exporta-
tions agricoles.

L'analyse d'économies fermées comprend gé-
néralement les trois premiers points. Toutefois,
Iorsqu'il s'agit d'une economic ouverte et qu'il faut
considérer Ic quatrieme, les autres points ne se rap-
portent plus uniquement a l'agriculture domestique
et peuvent même devenir incompatibles. Le concept
d'avantage comparatif est celui qui est utilisé dans
les economies ouvertes pour évaluer l'efficacité ou
l'inefficacité de I'affectation des ressources. A titre
d'exemple, dans une économie ouverte, il n'est pas
toujours souhaitable qu'un pays produise ses propres
denrées alimentaires si celles-ci peuvent être ache-



tees moms cher sur les marches internationaux.
Ainsi, l'importance nutritive d'un produit, ou une
autre mesure semblable, ne permet pas d'évaluer
l'efficacité avec laquelle les ressources sont affec-
tees a Ia recherche a moms de tenir compte d'autres
critères comme le pnx international et le coflt des
ressources domestiques nécessaires a Ia production
de ce produit cela comprend en outre Ia connais-
sance des coüts d'option des capitaux, de Ia main-
d'oeuvre, des terres et des devises étrangères. Le
concept des coifls sociaux de production et des fac-
teurs sociaux revêt une certaine importance si l'on
songe que les economies subissent maintes distor-
sions. Par exemple, le prix de marché d'un produit
ne représente pas toujours sa valeur sociale réelle
ainsi, si I'on alloue les ressources uniquement en
fonction de Ia valeur de production, ii peut s'ensuivre
un surcroIt ou un manque de ressources, selon Ia
politique de fixation des prix en vigueur au pays,
c'est-à-dire si un produit particulier est sous-évalué
ou surévalué. Cela depend également des pnorités
établies par le parti au pouvoir.

11 se peut qu'un pays decide d'ignorer ces consi-
dérations pour des raisons politiques ou parce qu'il
ne desire pas prendre de risque et decide de garantir
Ia disponibilité des aliments. En consequence, il
desire peut-être affecter des credits considérables a
des produits importants sur le plan de l'alimentation
de la population. Cela signifie qu'à un moment
donné, le pays en question n'a pas suffisamment
confiance en ses possibilités d'acheter Ia quantité
d'aliments dont ii a besoin sur le marché internatio-
nal pour éviter d'importantes fluctuations des réser-
yes domestiques ou que, même si un pays possède
suffisamment de devises étrangères, ii percoit la dis-
ponibilité des aliments comme un facteur essentiel
pour parer aux pressions politiques extérieures.

L'approche proposée ici est en fait une économie
ouverte øü I'affectation des ressources ala recherche
se fonde sur les avantages comparatifs et Ia dispo-
nibilité garantie d'aliments ou l'autosuffisance par
rapport au marché international. Cette approche pré-
voit certaines distorsions au sein d'une économie
(credit subventionné, salaire minimum, tarifs doua-
fliers, subventions, etc.) qui influencent fondamen-
talement la manière dont les ressources sont dépen-
sees. On accorde une importance particulière aux
incidences des politiques macro-économiques et du
modèle de développement adopté par un gouver-
nement en matière d'agriculture en général, et au
processus visant a produire et a adopter de nouvelles
techniques particulières.

L'influence des politiques économiques
sur les courants de Ia recherche agricole
L'expérience colombienne démontre que Ia poll-

tique agricole, et Ia politique technologique en tant
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que subdivision de cette dernière, sont déterminées
a Ia tongue par les politiques et modèles de develop-
pement adoptés par un gouvernement et sont défi-
flies a court et a moyen terme par l'évolution de cer-
tains agrégats macro-économiques importants.

La Colombie a vécu, entre 1950 et 1967, une
période de développement industriel accéléré, pen-
dant laquelle le modèle de remplacement des im-
portations a été appliqué on a done tenté de pro-
téger Ia production domestique en établissant des
tarifs douaniers élevés et des quotas d'importation
sur les produits de consommation. La surévaluation
du peso a été un autre instrument clé de cette poli-
tique eta constitué, en effet, une taxe a I'exportation
(principalement sur les exportations agricoles). Au
coors des années 60, lorsque Ia tendance a remplacer
les importations s'est accrue, les taxes sur les ex-
portations agricoles sont passées de 17 a 47 %. Une
autre manière de subventionner l'industrialisation a
été d'obliger les agriculteurs a vendre des matières
premieres, comme le coton, a des producteurs do-
mestiques a un prix inférieur au prix international.
A court terme, de telles mesures ont eu une influence
néfaste sur Ia production de ces denrées et, a long
terme, elles ont empêché Ia creation et l'adoption de
nouvelles technologies. Seuls les produits pour les-
quels le pays avait un avantage comparatif reel, a
savoir le café, Ia canne a sucre, le tabac et le coton,
ont Pu resister aux pressions de ce modèle.

D'autre part, ce modèle d'industrialisation rapide
a créé Ia nécessité d'une main-d'oeuvre importante,
qui a reçu des salaires reels stables ou décroissants.
Une grande partie de ce salaire était consacrée a
l'alimentation et c'est pourquoi Ic modèle exige
qu'iI y ait une reserve abondante d'aliments debase.
Les devises étrangères Iimitées en raison de
l'économie doivent être affectées a l'importation des
biens intermédiaires et des capitaux nécessaires a Ia
promotion du processus industriel. Elles ne peuvent
être affectées a l'importation d'aliments et de ma-
tières premieres agricoles. Ainsi, Ic credit, les pnx
et les politiques de recherche pour cette période ont
souligné Ia production de certaines denrées alimen-
taires et La substitution de certaines matières pre-
mières importées.

En 1967, Ia promotion des exportations a succédé
au modèle de remplacement des importations. La
politique commerciale et le taux de change ont im-
médiatement reflété cette situation. A partir de
1970, les exportations ont augmenté considerable-
ment et le prix international plus élevé pour Ic café
a produit plus de devises étrangères et on excédent
relativement élevé de Ia balance des paiements. II
en est résulté un changement des priorités dans
l'affectation des ressources. En premier lieu,
l'importance des produits qui avaient remplacé les
importations a diminué. Une grande quantité de blé,



de maIs, de sorgho, d'huile et de lait a été achetée
a l'étranger. Toutefois, l'excédent de devises étran-
gères et la monétisation qui en est résulté ont aug-
menté le rythme de l'inflation en Colombie et ont
favorisé des politiques de stabilisation a long terme,
de manière que l'importation d'aliments est devenue
de plus en plus nécessaire. La crise énergétique s'est
produite au cours de cette même période et une plus
grande quantité d'argent a été consacrée a
l'exploration de nouvelles sources de pétrole et a la
misc en valeur d'autres sources énergétiques (hydro-
électrique, nucléaire, etc.). Toutes ces activités ont
exigé une grande part du budget national.

En consequence, au milieu des années 70, le gou-
vernement a été non seulement force de couper les
dépenses publiques pour stabiliser le budget mais a
dfl consacrer la plupart des ressources disponibles
pour trouver une solution a la crise énergétique. En
outre, compte tenu d'un excédent de la balance des
paienlents, le gouvernement n'a pas tenté d'obtenir
de credit étranger pour financer ses activités de re-
cherche. Cette breve description de la situation
colombienne et de ses politiques commerciales, fis-
cales, financières et d'exportation permet d'expliquer
pourquoi, au cours de certaines périodes, Ic niveau
des ressources affectées a Ia recherche agricole a
diminué. Cela explique également pourquoi, a un
moment donné, de grandes quantités de ressources
ont été affectées a certains types de produits parti-
culiers.

Modèle d'identification des priorités des
produits : avantages comparatifs et
sécurité alimentaire
Lorsqu'il s'agit de fixer les priorités entre des pro-

duits pour l'affectation des ressources de recherche,

Le produit social d'une activité particulière peut
être mesuré a l'aide de Ia formule suivante

RSN, = I aPj - EV + E

dans laquelle = montant du je produit provenant de
l'activitéj P = prix fictif du produit l = montant du
Se facteur de production utilisé pan V coflt social du
Se facteur ; et E = effet exteme produit par l'activitéj.

Le coüt des ressources domestiques peut être cal-
culé a l'aide de Ia formule suivante

DRC1=(I2F5VE3)/ VAN, =cr,/vA
dans laquelle CI1 = coüt d'option domestique des res-
sources utilisées dans ci VAN = taux de change net
gagnC ou plus-value ajoutée au prix international.

Le taux de change fictif représente le coüt moyen
pour l'économie pour produire une unite additionnelle de
devise étrangère.
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plusieurs points fondamentaux doivent entrer en li-
gne de compte les caractéristiques du système de
production du pays, la disponibilité relative de la
terre, de Ia main-d'oeuvre, des capitaux, des devises
étrangères et les coüts sociaux de chacun de ces sec-
teurs ; la disponibilité des aliments et des matières
premieres permettant de répondre aux besoins nu-
tritifs, ainsi qu'aux besoins de la production indus-
trielle du pays les modèles et politiques de dé-
veloppement globaux ; les ressources financières
disponibles pour la recherche agricole.

Etant donné qu'il s'agit d'un cadre d'économie
ouverte et que l'une des priorités du plan de develop-
pement colombien consiste a produire un afflux
équilibré de devises étrangères (qui prévienne les
problèmes éventuels de balance de paiements), le
concept d'avantage comparatif est un critère fon-
damental a utiliser lors de l'affectation des ressour-
ces a la recherche. Lorsqu'un pays a un avantage
comparatif dans la production d'un produit, le pro-
duit social net resultant d'une unite additionnelle du
produit est positif. En d'autres mots, la valeur du
produit en termes de son prix fictif (pour les produits
commercialisables, le prix a Ia frontière, CIF ou
FOB) devrait être supérieur au coflt social de la res-
source affectée a cette production.

L'avantage comparatif peut être calculé a l'aide
d'un paramètre que l'on appelle coflt des ressources
domestiques (DRC). II mesure le coüt social en
fonction des ressources domestiques (terre, main-
d'oeuvre, capitaux) découlant de La production
d'une unite additionnelle de devises étrangères soit
en exportant ou en remplaçant des importations. Ce
coüt est ensuite compare au coüt moyen pour pro-
duire dans l'économie la même devise (taux de
change fictif) si le coefficient est inférieur a 1, le
pays a un avantage comparatif dans ce domaine ".
A titre d'exemple, en 1978, on a estimé que Ic taux
de change fictif pour la Colombie était de 36 pesos
pour un dollar americain. Toutefois, le coüt des res-
sources domestiques perrnettant de remplacer un
dollar d'importation de mals correspondait a 45 pe-
sos. Dans cc cas, la Colombie n'avait pas un avan-
tage comparatif dans la production de maIs 17

A l'aide de Ia structure des coilts des différents
produits et du pourcentage des intrants importes
pour ces produits, ii est facile de calculer le DRC et
l'avantage comparatif ; ii est donc possible de con-
cevoir une échelle sur laquelle les produits sont clas-
sés selon leur avantage comparatif et avec 1 comme
point diviseur.

Néanmoins, les avantages companatifs ne peuvent
servir de critère unique pour determiner l'affectation
des ressources. 11 faut combiner ces cnitères avec
l'autosuffisance alimentaire ou les approvisionne-
ments d'aliments garantis. Cela revêt une impor-
tance particulière etant donné que Ic plan de dé-



Lad (5,94)
Pain (de blé) (3,27)
Mais (1,49)
Orge

Quadrant II

01

Bovins de boucherie (9,86)
Pommes de terre (4,55)
Riz (3,57)
Huile végétate (soja, palme
graine de coton, sesame) (3,05)
Pain de sucre (2,0!)
Oeufs (1,80)
Cacao (1,71)
Quadrant I

1,5
Fruits (1,21)
Pates (de blé) (1,09)
Féves et entitles (0,80)
Pois (0,80)
Bananes (0,74)
Manioc (0,61)
Avoine (0,25)

0
Quadrant Ill

Fig. 2. Priorités des produits d'après des critères socioé-
conomiques. Le point 0 ,represente I' origine de l'avantage
comparatif ou du quotient entre le codt domestique des
ressources et le faux fictif d'échange le point 02 repré-
Sente l'origine de Ia contribution des produits au budget
familial et est mesuré verticalement. La participation ou
Ia part des dépenses est inscrite entre parentheses et re-
présente Ia Structure de dépenses des cols bleus dans Ia
yule de Bogota. Les avantages comparatifs Soot inscrits
de manière subjective et Ic demeurerontjusqu'à ce que les
calculs correspondants soient effectues. Une autre ma-
nière de les Situer Ic long de l'axe vertical serait d'utiliser
le coefficient de production intérieure et de consommation,
en les divisant au point 1. Cette ligne s'appellerait ' ligne
d'autosuffisance ". Dons ce cas, le point 02 serait au coin
supérieur droit de Ia matrice.

veloppement national en Colombie accorde une
grande importance a la constitution de reserves all-
mentaires suffisantes pour les habitants et a Ia four-
niture d'une quantité appropriée de matières pre-
mières a l'industrie agricole.

Pour être en mesure d'utiliser Ic critère
d'autosuffisance alimentaire en vue d'établir les
priorités des produits, ii faut determiner le poids
(taux de participation) de chaque produit dans
l'ensemble du budget familial. Cela permet de dé-
finir leur importance sur Ic plan des reserves au-

Coton
Bananes (1,24)
Café (1,19)
Sucre (1,01)
Tabac
Fleurs

Quadrant IV

18. Les produits les plus difficiles a classer sont ceux
qui servent de matières premieres dans divers processus
industriels. Certains produits, comme Ic coton, sont par-
ticulièrement difficiles a classer étant donné Ia diversité de
leurs emplois. Le eaton entre dans les textiles aussi bien
que dans l'alimentation du bétail. Dans de tels cas, ii fau-
drait choisir entre le processus qui exige Ia plus grande part
des dépenses familiales et, selon cc pourcentage, évaluer
Ia part du coton dans ces dépenses.
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mentaires qui doivent être garanties au pays. En ce
qui a trait aux produits agricoles servant de matières
premieres dans les processus industriels (par ex. fè-
yes soja pour l'huile), cette information peut être
évaluée en établissant Ia part qu'occupe le produit
agricole dans Ia structure de coot du produit indus-
triel et en multipliant cc pourcentage par Ia part
qu'occupe Ic produit industriel dans le total du bud-
get familial'8.

C'est a partir de ces deux critères que I'on peut
tracer un schema des priorités. L'avantage corn-
paratif suivra l'axe horizontal et l'importance du
produit en termes de budget familial suivra l'axe
vertical (fig. 2). Les produits indiqués dans les qua-
drants I et IV sont ceux qui présentent un avantage
comparatif pour le pays et que l'on peut exporter ou
qui peuvent remplacer efficacement des produits im-
portés. Etant donné qu'ils occupent une place moms
importante dans Ic budget familial, les produits du
quadrant IV constituent Ic meilleur choix
d'exportation. Les produits du quadrant I sont ceux
qui sont Ic plus communément achetés par les con-
sommateurs, sans compter leur avantage comparatif
pour Ic pays. Ainsi, Ic quadrant I contient les pro-
duits qui pourraient remplacer efficacement des im-
portations ou qui pourraient être exportés. Les pro-
duits du quadrant II n'ont aucun avantage comparatif
mais constituent une partie importante des dépenses
alimentaires des consommateurs. Les bénéfices so-
ciaux découlant des ressources investies dans Ia pro-
motion de leur production est faible c'est le même
cas pour les produits du quadrant III, dont Ia part du
budget familial est faible. Les produits du quadrant
II peuvent être importés ou pourraient l'être even-
tuellement. Le quadrant Ill indique des produits do-
mestiques et des produits pouvant être importés qui
ocdupent une place peu importante dans les dépenses
familiales.

La prionté de recherche Ia plus élevée doit être
affectée aux produits du quadrant I étant donné
qu'ils ant un avantage comparatif (RSN>O) us
constituent également des articles des du budget
alirnentaire du consommateur. Les produits du qua-
drant III ont Ia pnorité Ia plus faible. Les rensei-
gnernents nécessaires pour établir Ia difference entre
les produits des quadrants II et IV se trouvent dans
Ia definition de Ia politique gouvernementale. Si Ic
gouvernement decide d'adopter une politique de
promotion des exportations et d'obtenir des devises
étrangères pour garantir les approvisionnements ali-
mentaires, les produits du quadrant IV seraient fa-
vorisés. Toutefois, si Ic gouvernement adopte une
politique d'autosuffisance alimentaire, Ic quadrant
11 est favorisé. Les pays exportateurs qui adoptent
Ic premier type de politique préféreraient les pro-
duits des quadrants I et IV, tandis que les pays au-
tosuffisants choisiraient les quadrants I et II.



En outre, ii faut aussi determiner quels produits
devraient être finances en prionité par le gouverne-
ment et lesquels devraient être laissés a l'initiative
du secteur pnivé. Cela se fait par l'examen de
l'élasticité de Ia demande selon les prix. Lorsque Ia
demande pour un produit n'est pas élastique, les
consommateurs récoltent les avantages de Ia re-
cherche ; lorsque la demande est élastique, ce sont
les producteurs qui en bénéficient. Ainsi, le gou-
vernement devrait financer la recherche sur les pro-
duits a haute pnorité dont l'élasticité de Ia demande
selon les prix est la plus faible en remontant sur
l'échelle jusqu'à ce que les ressources disponibles
soient épuisées. La recherche sur les autres produits
devrait être financée par le secteur pnvé. Etant
donné que les produits pouvant être exportés ont
habituellement une grande élasticité du prix de la
demande, les produits du quadrant IV devraient être
finances par le secteur privé (café, canne a sucre,
coton, etc.), tandis que le gouvernement devrait
s'occuper des produits des quadrants I et II. En
Colombie, le choix des produits des quadrants I et
IV permettrait aux produits provenant de Ia zone tro-
picale d'avoir un avantage net par rapport a ceux de
Ia zone des Andes (sauf pour le café). Une fois eta-
blies les priorités des produits sur le plan économi-
que, ii faut définir celles en matière de recherche et
de technologie.

Identification des priorités
socioéconomiques en fonction des marches
intérieur et extérieur pour Ia production
agricole

Concept de valeur totale de Ia circulation
agricole
Parmi les principales fonctions attribuées au sec-

teur agricole dans Ic processus de développement
économique, on note deux aspects qui ont une im-
portance particulière : Ia réponse a Ia demande in-
térieure d'aliments et de matières premieres pour le
secteur industriel (production pour le marché in-
térieur) et Ia creation d'un commerce extérieur en
vue de soutenir le développement du système de
production national, par le biais des exportations
agricoles et par Ic remplacement d'importations
agricoles (exportations et importations). Ces deux
aspects ont une importance capitale pour certaines
autres fonctions affectées a ce secteur, tel l'élar-
gissement du marché intérieur pour les biens et ser-
vices produits dans d'autres secteurs de l'économie,
et la liberation d'une partie de Ia main-d'oeuvre pou-
vant être affectée a des activités non agricoles.

La capacité qu'a le secteur agricole pour executer
ces fonctions depend, dans une grande mesure, de
l'envergure du produit agricole brut produit par cc
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secteur. C'est pourquoi l'un des indices les plus
courants pour mesurer l'importance relative de cha-
que produit agricole, selon sa fonction au sein de
l'économie globale, a été la contribution de ce pro-
duit a la valeur totale de la production agricole.

Afin de tenir compte des différentes fonctions qui
ont été assignees au secteur agricole, ii semble qu'un
indice plus appropnié serait la valeur totale générée
par Ia circulation des produits agricoles dans une
economic donnée, que l'on appellera la valeur totale
de Ia circulation agnicole.

La valeur produite par la circulation des produits
agricoles comporte trois principaux éléments ou
sources : Ia production agricole pour Ic marché in-
térieur (APIM), les exportations agnicoles (X) et les
importations agricoles (M). La valeur totale de Ia
circulation agricole (CA) est définie comme étant Ia
somme de Ia valeur produite par ces trois éléments,
c'est-à-dire CA = APIM + X + M. Cet indice, qui
diffère quelque peu de Ia valeur totale de Ia produc-
tion agricole, tient compte des trois dimensions dont
il est question dans les principales fonctions affec-
tees au secteur agricole dans Ic processus de dé-
veloppement économique, c'est-à-dire la production
pour Ic marché intérieur (satisfaction de la demande
d'aliments et de matières premieres), les exporta-
tions agricoles et les importations agricoles . Le
tableau 11 indique la valeur totale de la circulation
agricole en Colombie de 1972 a 1976, ainsi que la
valeur actuelle de ses trois éléments (en devises
constantes de 1970).

Modèle pour I'identification des
priorités des produits participation a Ia
valeur totale de la circulation agricole
Le principe fondamental de cc modèle est que

I'importance relative de chaque produit agricole, en
fonction de son role au scm de l'économie globale,
peut être établie a partir de la contribution de cc pro-
duit a Ia valeur totale de Ia circulation agricole. Un

indice général de priorité pour chaque culture
ou produit agricole peut être établi de la manière
suivante

(1) La premiere étape consiste a determiner Ia
valeur totale de la circulation agricole au pays au
cours d'une péniode donnée, ce qui suppose : (a) la
decomposition de La valeur totale de Ia production
agricole en deux éléments principaux, soit Ia pro-
duction destinée au marché intérieur et les expor-
tations agricoles. La valeur de Ia production destinée
au marché inténieur est évaluée a partir du prix des
producteurs La production destinée aux exporta-
tions agricoles est établie en convertissant Ia valeur

19. La valeur totale de Ia production agricole reflète
uniquement les deux premiers éléments.



f.o.b. des exportations en devises locales ; (b) Ia
valeur des importations agricoles (all prix CAF) est
convertie en devises locales.

L'iniportance relative de ces trois éléments
est établie en fonction du pourcentage de leur con-
tribution a Ia valeur totale de la circulation agricole.
Cela s'effectue non seulement sur une seule année
mais a partir de Ia valeur annuelle moyenne au cours
d'un certain nombre d'années, afin d'éviter les dis-
torsions d'importations ou d'exportations excep-
tionnelles au cours d'une année donnée. Ainsi, le
tableau 11 indique Ia valeur annuelle de ces trois
éléments en Colombie de 1972 a 1976, ainsi que leur
valeur annuelle moyenne au cours de cette période.
Les derniers renseignements indiquent qu'en
Colombie, Ia production pour le marché intérieur
représente 71,6 % de Ia valeur totale de Ia circula-
tion agricole, tandis que les exportations représen-
tent 25,3 % et les importations uniquement 3,1 %
de Ia valeur totale. Ces trois pourcentages servent
de coefficients ou param'etres de pondération
lors d'une étape ultérieure de cette méthode.

Le pourcentage de la contribution de chaque
culture ou produit agricole aux troix éléments en
question est déterminé. Cette méthode fournit des
renseignements sur l'importance relative de chaque
produit dans Ia production agricole destinée au mar-
ché intérieur, aux exportations et aux importations
agricoles. L'information concemant Ia Colombie est
présentée dans les tableaux 12, 13 et 14 pour les
années 1972 a 1976.

L' indice général de priorité ' pour chaque
culture ou produit agricole peut être calculé de La
manière suivante : (a) le pourcentage de Ia contri-
bution de chaque culture comprise dans les trois élé-
ments de Ia circulation agricole est multiplié par
l'importance relative ou pondérée de l'élément res-
pectif dans Ia valeur totale de la circulation agricole.
Ce processus de pondération prévoit I'utilisation des
coefficients déterminés lors de Ia deuxième étape et
donne la participation pondérée des différentes
cultures aux trois éléments de Ia circulation agri-
cole (b) 1' indice général de priorité pour cha-
que culture est calculé en additionnant les coef-
ficients de participation pondérés de chaque
culture dans les trois éléments analyses. 11 faut souli-
gner qu 'en général, toute culture donnée est présente
dans deux des trois éléments, étant donné que ce
n'est qu'en vertu de circonstances très spéciales que
Ia même culture est a Ia fois exportée et importée
dans un pays donné.

Le processus s'explique plus facilement a l'aide
d'un exemple. Comme le démontre le tableau 15,
le pourcentage de la contribution du café aux trois
éléments de la circulation agricole de Ia Colombie
est le suivant : 5 % a Ia production destinée au mar-
ché intérieur, 73,3 % aux exportations et 0 % aux
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importations. Etant donné l'importance relative de
chacun de ces éléments correspondant respective-
nient a 71,6, 25,3 et 3,1 %, le coefficient de pon-
dération susmentionné et l'indice général de priorité
du café dans ce pays sont les suivants

Les indices quantitatifs des priorités relatives peu-
vent être utilisés efficacement comme I'un des prin-
cipaux critères du processus décisionnel final pour
l'affectation des ressources mais ne doivent pas être
considérés comme le seul critère. Au moms deux
aspects doivent également entrer en ligne de compte.
En premier lieu, par suite d'une decision politique
et en excluant toute consideration de bénéfice social,
on pourrait decider de stimuler certains produits
dans le cadre d'une politique nationale visant a
garantir les approvisionnements intérieurs de ces
cultures ou matières premieres. En deuxième lieu,
une analyse des courants de production antérieurs
et Ia perspective future de certaines cultures peuvent
identifier les produits agricoles présentant une im-
portance éventuelle pour le pays, bien que certaines
cultures particulières puissent ne pas avoir une
grande importance en fonction de leur niveau actuel
de production. Ii peut s'agir entre autres de cultures
secondaires ou de cultures non traditionnelles dans
un pays donné. Ainsi, les priorités établies devraient
être partiellement modifiées ou ajustées dans le pro-
cessus décisionnel final. Néanmoins, cela n'annule
pas les indices et Ia procedure qui ont été présentés
étant donné qu'ils offrent une base precise au pro-
cessus décisionnel pour I'affectation des ressources
a Ia recherche agricole.

II faut également souligner que, dans l'application
de ce modèle en Colombie, deux variables ou in-
dices supplémentaires sont entrés en ligne de compte
pour determiner si le modèle a accru son pouvoir
analytique en modifiant considérablement les priori-
tés originales. Les emplois agricoles créés par ces
cultures et l'augmentation des terres (de Ia superfi-
cie) destinées a Ia production de cette culture cons-
tituent ces variables additionnelles. Elles n'ont ap-
porte aucune modification importante a l'ordre des
priorités établi a partir des indices proposes.

11 conviendrait d'ajouter une dernière note me-
thodologique concernant le choix des prix fictifs
comparativement aux prix du marché lors de

Partici-
pation

Coefficient
de

pondé-

Coefficient
de

partici-
(%) ration pation

Marché intérieur 5,0 71,6 3,58
Exportations 73,3 25,3 18,54
Importations 0,0 3,1 0,00
Indice general

de priorité 22,12



l'analyse de ces Erois éléments de Ia valeur totale de
Ia circulation agricole. Dans I'application de ce mo-
dèle 'ala Colombie, les prix du marché ont été choisis
pour deux raisons. Le prix de la plupart des produits
agricoles en Colombie n'est pas considérablement
faussé par les mesures politiques et institutionnel-
les ainsi, la difference entre les prix du marché et
les pnx fictifs n'est pas jugée importante. Si ce
n'était pas le cas, l'utilisation de prix fictifs serait
peut-être 'a conseiller. En second lieu, étant donné
les difficultés opérationnelles (collecte des données)
et conceptuelles reliées a l'utilisation de prix fictifs,
il a été jugé que Ia precision additionnelle qui dé-
coulerait de leur utilisation (en termes de modifi-
cation et d'amélioration de l'ordre de priorité) serait
tellement marginale qu'elle ne compenserait pas
l'effort supplémentaire nécessaire pour Ia collecte
et le traitement des données.

L'un des principaux avantages opérationnels du
modèle est que les données exigées peuvent être fa-
cilement obtenues dans tout pays donné et que leur
utilisation ne pose aucune difficulté majeure. Ii ne
faut toutefois pas oublier les observations qui ont été
faites au debut concernant le besoin d'ajuster l'ordre
de priorité établi par les indices proposes, a partir
de considerations politiques ou de l'analyse des
courants.

Application du modèle a Ia Colombie
La méthode utilisée pour identifier les priorités

des produits aux fins de Ia recherche a été appliquée
a 28 produits agncoles constituant Ia majeure partie
de Ia production agricole de Ia Colombie. Entre 1972
et 1976, Ia moyenne annuelle de la valeur totale de
Ia circulation agricole produite par ce secteur en
Colombie correspondait 'a 47 139,3 millions de pe-
sos colombiens (en pesos constants de 1970). De ce
total, Ia production correspondait a 71,6 % pour le
marché intérieur, 25,3 % pour les exportations agri-
coles et 3,1 % pour les importations agricoles (ta-
bleau 11). Les valeurs moyennes annuelles sur un
certain nombre d'années ont été utilisées afin
d'éviter toute distorsion pouvant résulter des expor-
tations ou des importations agricoles exceptionnel-
les au cours d'une année donnée.

Compte tenu de Ia méthodologie énoncée précé-
demment, le pourcentage de participation de chaque
culture ou produit agricole dans ces trois éléments
de la valeur totale de la circulation agricole a été
déterminé. Le tableau 12 indique le pourcentage de
Ia contribution des principaux produits agncoles du
pays a Ia production agricole destinée an marché in-
téneur (1972 a 1976) Ies tableaux 13 et 14 mdi-
quent respectivement les coefficients de Ia contri-
bution de ces mêmes produits en ce qui a trait a Ia
valeur des exportations agricoles (1972 a 1978) et
aux importations (1972 a 1977). Comme dans le cas
précédent, le taux de Ia contribution annuelle
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moyenne des différents produits, au cours d'une
pénode donnée, a été compile afin d'éviter toute
distorsion pouvant résulter de cultures exception-
nellement élevées ou faibles pour un produit parti-
culier au cours d'une année donnée. Compte tenu
des renseignements fournis par les tableaux 11 a 14,
le coefficient de participation pondéré et l'indice
général de priorité de chaque produit ont été
calculés.

Les coefficients de participation pondérés des
principaux produits agricoles de Ia Colombie sont
illustrés au tableau 15 ainsi que I'indice général de
priorité de chaque produit. L'indice mesure
l'importance relative (pour Ia contribution) de cha-
que produit a la valeur totale de la circulation agri-
cole au pays au cours de Ia période analysée (1972
a 1976). Les taux de participation initiaux présentés
au tableau 15 constituent en fait les taux de parti-
cipation annuels moyens pour cette période, calculés
a partir des tableaux 12, 13 et 14.

Aux fins de comparaison, le tableau 15 fournit
également des renseignements sur les taux de par-
ticipation des différentes cultures et des différents
produits a la valeur totale de Ia production agricole
au cours de cette même période. En comparant ces
données avec l'indice général de priorité, il est pos-
sible de comparer l'ordre de priorité établi a partir
des taux de participation a Ia valeur totale de Ia pro-
duction agricole et 'a Ia valeur totale de Ia circulation
agricole. La difference entre ces deux ordres de
priorité est plus grande dans les pays ou pour les
produits pour Iesquels Ies importations agricoles
jouent un role plus important. Ainsi, Ia difference
est plus importante pour des produits comme le blé
dans le cas de la Colombie, étant donné 1' importance
des importations pour cette culture.

Outre l'établissement d'un ordre de priorité entre
les 28 produits agricoles a l'étude, il existe des im-
pératifs qui peuvent servir a identifier les groupes
de produits permettant de les classer : priorité éle-
vée, moyenne et faible. Une analyse des indices du
tableau 15 donne quatre groupes de produits21:
groupe I (indice de valeur > 7): café, bovins de
boucherie et vaches laitières ; groupe 2 (indice de
valeur 4 a 7) : coton, riz, manioc et porcs ; groupe
3 (mndice de valeur 2 a 4) : bananes plantains, canne
a sucre, volaille, panela (pain de sucre), oeufs,
mais et pommes de terre ; et groupe 4 (indice de
valeur < 2) : blé, bananes, sorgho, feves, tabac,

L'importance globale des importations agricoles en
Colombie nest pas très grande, étant donné queue repré-
sente seulement 3,1 % de Ia valeur totale de Ia circulation
agricole.

Les valeurs de I'indice reliées aux quatre groupes
ne représentent pas des points absolus dans cette échelle.
Les groupes ont plutOt été établis en fonction de I'ensemble
des produits eta partir des distances on des differences qui
existent entre eux.



Tableau 11. Valeur totale et Structure de Ia circulation agricole, 1972-1976 (en millions de $ COL constants de 1970)

Source Balcazar, Alvaro et TolTes, Ricardo. 1981. Selección de prioridades socio-económicas para Ia investigación agropecuaria. COL-
CIENCIAS, p. 79.

Tableau 12. Contribution des principaux produits a Ia production agricole destinée au marché intérieur, 1972-1976
(en %).

soja, cacao, palmier a huile, orge, igname, sesame,
avoine, moutons et arachides. Les groupes 1 et 2
sont jugés de priorité élevée pour le pays, étant
donné leur importance relative dans la valeur totale

Pain de sucre.
Les pourcentages élevés qui nont pas été expliques au cours de ces deux années sont dus au manque dinformation, au cours des années

en question, pour un ou deux produits importants.
Source Balcazar, Alvaro et Torres, Ricardo. 1981. Selección de prioridades socio-económicas para Ia investigación agropecuana. COL-
CIENCIAS, p. 75.
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de Ia circulation agricole. Les groupes 3 et 4 repré-
sentent respectivement les produits de priorité
moyenne et faible.

La plupart des produits des groupes 1 a 3 sont des

Produit 1972 1973 1974 1975 1976 Moyenne

Café 5,4 5,0 4,9 3,8 5,7 5,0
Riz 4,8 7,7 8,3 7,0 6,1 6,8
Orge 0,5 0,5 0,5 0,8 0,4 0,5
Mais 4,5 5,0 3,9 3,4 4,3 4,2
Sorgho 1,1 1,6 1,6 1,4 1,7 1,5

Blé 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4
Pommes de terre 3,0 3,3 3,3 6,1 4,4 4,0
Bananes plantains 4,9 4,6 4,7 5,9 6,1 5,2
Matuoc 7,5 5,4 6,7 7,6 6,1 6.7
Igname - 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Canne a sucre 3,2 2,9 2,6 2,4 4,4 3,1

Panela a 5,1 5,7 3,7 3,1 7,6 5,0
Soja 0,8 0,8 1,0 1,4 0,6 0,9
Palmier a huile - 0,8 1,1 0,7 0,7 0,8
Sesame 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Coton 4,7 5,3 5,4 4,0 6,2 5,1
Cacao 0,7 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8
Tabac 0,5 0,7 0,5 1,1 0,5 0,7
Fèves 1,1 0,9 1,1 1,7 1,1 1,2
Bananes 1,0 1,4 1,2 1,0 1,6 1,2

Bétail
Laitier 15,4 9,7 9,5 7,4 - 10,5

De boucherie - 19,0 16,8 11,8 14,3 15,5
Pores 5,7 7,2 4,9 6,4 - 6,0
Moutons 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Volaille
Viande 4,4 4,9 5,2 5,7 - 5,0
Oeufs 4,7 5,3 4,8 4,3 4,5 4,7
Divers 20,1k' 0,4 6,4 11,3 21,8b 12,0

1972 1973 1974 1975 1976
Valeur

moyenne

Coefficients
de

pondération

Valeur de Ia production destinée au
marchéintérieur 31 186,1 32047,5 34908,0 36472,2 34 276,5 33778,1 71,6

Valeur des exportations 10 293,7 11 947,4 11 404,8 13 467,5 12 489,4 II 920,6 25,3
Valeur des importations 741,1 1 332,9 1 906,1 1 183,0 2 040,6 1 440,7 3,1
Total de Ia valeur de Ia circulation

agricole 42 220,9 45 327,8 48 218,9 51122,7 48 806,5 47 139,4 100,0



Tableau 13. Contribution des principaux produits ala valeur des exportations agricoles en Colombie,
1972- 1978 (%).

Source : Balcazar, Alvaro et Tones, Ricardo. 1981. Selección de prioridades socio-económlcas para Ia Investlgaclón agropecuaria. COL-
CIENCIAS, p. 68.

Tableau 14. Contribution des principaux produits a Ia valeur des importations agricoles, 1972-1977 (%).

Source : Balcazar, Alvaro et Tones, Ricardo. 1981. Selección de prioridades socio-económicas para Ia investigación agropecuaria. COL-
CIENCIAS, p. 73.

cultures alimentaires pour consommation directe
le coton et la canne a sucre servent de matières pre-
mières dans l'industrie manufacturière et le café est
principalement une denrée d'exportation. La ma-
jeure partie des devises étrangères découlant de
l'exportation de produits agricoles provient de cul-
tures des trois premiers groupes de priorité.

Etant donné que les variables utilisées dans ce
modèle sont principalement des variables de pro-
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duction (c'est-à-dire Ia production destinée au mar-
ché intérieur, aux exportations agricoles et aux im-
portations agricoles), deux indices supplémentaires
ont été pris en ligne de compte pour determiner s'ils
ont amélioré le pouvoir analytique du modèle en
modifiant considérablement l'ordre de priorité établi
par Ia série de variables originale. Les deux variables
supplémentaires en question sont l'emploi agricole
produit par chaque culture et l'augmentation des ter-

Produit 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 Moyenne

Café 72.9 77,4 73,1 65,7 77,5 81,8 83,0 73,3
Bananes 2,3 2,0 3,0 3,1 3,7 2,5 3,1 2,8
Sucre 4,9 3,9 8,5 9,3 2,2 0,1 0,9 5,8
Coton 8,7 4,3 5,6 7,4 5,3 6,3 3,0 6,2
Tabac 1,7 2,0 2,1 1,2 2,3 1,1 1,1 1,9
Riz 0,1 0,1 - 2,0 1,9 1,1 1,1 0,8
Pomme de terre - - 0,2 0,1 0,1 0,1 -
Cacao
Mais - - - 0,2 - -
Fèves 0,3 0,3 1,0 0,8 0,5 0,5 0,6
Legumes - -
Tomates - -
Soja 0,1 0,1
Avoine - -
Fleurs 0,5 1,1 1,9 1,9 2,0 1,8 2,2 1,5

Bovins 2,3 0,3 0,3 2,6 1,3 0,6 0,6 1,3
Bovinsdeboucherie 4,1 5,2 3,8 2,2 1,8 1,3 2,0 3,4
Divers 2,1 3,3 0,7 3,4 1,4 2,8 2,9 2,4

Moyenne
Produit 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1972-1976

Blé 67,1 39,4 55,5 60,0 38,0 15,6 52,0
MaIs 0,2 11,6 4,3 - 1,3 7,8 3,5
Fèves 0,5 0,2 0,2 0,3 - 1,0 0,2
Orge - 7,5 5,2 2,7 5,7 8,7 4,2
Soja 2,9 7,4 6,4 - - - 3,3
Huile de soja 0,2 1,0 3,4 2,4 8,4 13,4 3,1
Pois 0,1 1,0 1,2 3,0 1,2 3,2 1,3
Pois chiches 0,4 2,8 1,0 - 0,3 0,5 0,9
Lentilles 1,8 3,8 3,9 3,4 3,7 3,6 3,3
Pommes 5,5 1,8 2,2 3,4 2,8 2,1 3,1
Avoine 3,5 2,5 2,0 2,6 1,6 1,6 2,4
Cacao 12,0 8,8 7,1 6,5 0,3 6,9

Bovins de boucherie 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,1
Vaches laitières 1,9 1,5 1,4 1,8 4,8 12,0 2,3
Volaille 1,2 0,8 0,5 0,8 0,6 0,6 0,8
Oeufs 0,1 - - - - - -
Divers 2,5 9,8 5,5 12,9 31,1 29,4 12,4
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res (superficie) pour Ia production de cette culture22.

Le tableau 16 compare les taux de participation
des différentes cultures a la valeur totale de Ia cir-
culation agricole (indice général de priorité) avec
leur importance relative en fonction des deux autres
variables. Très peu de produits agricoles subissent
un changement de position sur l'échelle de priorité
suffisant pour justifier une reclassification des ni-
veaux généraux de priorité. Comme l'indique le ta-
bleau 16, seulement trois produits (bananes plan-
tains, maIs et panela ") passent de Ia priorité
moyenne (groupe 3) a Ia priorité élevée (groupes 1
et 2), Ia progression des bananes plantains et du mais
provenant de deux variables supplémentaires.
L'importance de Ia panela (pain de sucre) est
rehaussée principalement en raison des emplois
créés dans le secteur agricole. Le rang élevé du mais
pour ce qui est de la superficie cultivée doit être in-
terprété avec quelques reserves ; cette denrée étant
cultivée avec d'autres cultures (polyculture), Ia su-
perficie nette serait beaucoup plus petite.

L'importance du tabac augmente dans une cer-
tame mesure en termes d'emplois crëés (de faible a
moyenne), mais cette priorité étant plutôt faible en
ce qui concerne les autres indices, le classement gé-
néral de cette culture reste peu élevé.

L'analyse précédente démontre clairement que les
deux variables supplémentaires ne provoquent que
des changements mineurs dans I'ordre général de
priorité. En grande partie, l'ordre global des pro-
duits demeure le même.

Identification des priorités de
recherche pour des produits ou des
domaines problématiques choisis

Le processus d'identification des priorités de re-
cherche concernant des produits ou des domaines
problématiques choisis a été conçu et effectué par
I'Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en 1979
et 1980. La premiere version du Plan national de
recherches agricoles (Plan Nacional de Investiga-
ción Agropecuaria) a été publié par I'ICA enjanvier
1981. L'ICA prepare actuellement une description
et une analyse plus détaillées de Ia méthodologie
utilisée dans ce processus.

22. On petit mesurer I'indice de Ia creation d'emplois
agricoles en multipliant le nombre d'hectares utilisés pour
Ia production d'une culture donnée par le nombre de jour-
nCes-personnes de main-d'oeuvre nécessaire par hectare.
11 s'agit d'estimations publiées par Ic miflistère de
I'Agriculture.
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Principales étapes du processus
d'identification des priorités de recherche
concernant les produits principe de la
matrice

Comme nous l'avons déjà mentionné, en dépit du
fait que l'identification formelle des priorités en ter-
mes de produits ou de problèmes ne soit pas termi-
née, Ia Colombie a décidé de determiner quand
même les exigences technologiques et les besoins
de recherche au niveau des produits.

Pour effectuer cette deuxième étape du processus
de planification, Ia liste des 28 produits agricoles
dressée par le ministère de l'Agriculture (OPSA) a
servi de point de référence. Etant donné que ces 28
produits représentent presque Ia totalité de Ia pro-
duction agricole sur laquelle il existe de l'information,
les programmes de recherche proposes portent sur
un large éventail de Ia production agricole actuelle23.

Le processus d'identification des priorités de re-
cherche au niveau des produits a été effectué en qua-
tre étapes : (1) Ia division du pays en zones écolo-
giques homogènes ; (2) Ia caractérisation de
chaque region et I'analyse des principaux systèmes
de production qui s'y trouvent ; (3) l'identification
et I'analyse des principales contraintes technologi-
ques qui ont des repercussions negatives sur Ies ni-
veaux de production ou de productivité des dif-
férents produits, dans des conditions
environnementales particulières qui caractérisent
chaque region, réduisant l'analyse a une region et
a un produit particuliers et (4) I'identification et
l'analyse des éventuels sujets ou questions de re-
cherche jugés importants pour résoudre les contrain-
tes technologiques que rencontre chaque produit
dans des regions particulières.

Les trois premieres étapes ont été effectuées par
le biais d'une enquête nationale qui a abouti a
l'établissement d'un profil ou d'un diagnostic tech-
nologique du secteur agricole 24 La quatrième étape
a été effectuée par des groupes de travail charges de
chacun des produits, et qui ont utilisé la technique
Delphi (discussion en groupe) en vue d'identifier et
d'analyser les sujets ou questions de recherche sus-
ceptibles d'éliminer les contraintes technologiques
susmentionnées.

Lors de la premiere étape de l'analyse, Ic pays a
été divisé en regions naturelles et en zones
écologiques homogènes ', principalement d'après
les paramètres physiques qui caractérisent et dif-
férencient chaque zone. Les principaux paramètres

Les seules exceptions principales sont Ic café et Ia
canne a sucre qui, dans le cas de Ia Colombie, sont des
domaines de recherche relevant du secteur privé.

Voir ICA, 1980. Sector Agropecuario Colom-
biano : diagnostico tecnológico. Deux volumes.



physiques utilisés sont les variantes climatiques, Ia
disponibilité de l'eau (ressources hydrauliques), les
types de sols et leurs caractéristiques, la fore et Ia
faune dominantes.

Les sept regions naturelles suivantes ont été
identifiées : Antilles, Pacifique, Andes, vallée des
Andes, Orinoquia, Amazonie et territoires in-

sulaires. On a tenté, a l'intérieur de chaque region,
d'identifier des sous-régions qui pourraient définir
des zones écologiques homogènes ayant une cer-
tame importance sur le plan économique et unique-
ment aux fins d'une analyse plus détaillée. Ce sont
des unites géographiques qui sont plus homogènes
du point de vue des paramètres susmentionnés.

La seconde étape de cette analyse, Ia plus longue,
a été la caractérisation de ces regions naturelles ou
zones écologiques homogènes. Ce processus corn-
porte plusieurs aspects

La caracténsation des paramètres physiques
ou environnementaux par exemple les caractéris-
tiques climatiques ont été analysées en fonction des
précipitations totales et mensuelles, de l'éventail des
temperatures et des variations mensuelles, de
l'humidité relative et des périodes d'ensoleillement.
Les caractéristiques des sols ont été analysées en
fonction des types dominants et de paramètres
comme l'érosion, Ia profondeur, le drainage cx-
terne, Ia fertilité (c'est-à-dire valeur du pH), Ia sali-
nité et les éléments qui sont presents en quantité ex-
trême ou infime dans les sols de cette region. Les
autres aspects sont caractérisés par des paramètres
semblables appropriés a chaque cas.

La determination des caractéristiques socio-
économiques de Ia region. On a analyse les aspects
économiques et sociaux du secteur agricole de Ia
region, notamment : Ia production agricole et ani-
male (en termes de volume et de contribution a La
production nationale), Ia consommation régionale
et la contribution régionale au marché national in-
térieur et aux exportations, l'importance de Ia pro-
duction agricole dans I'économie régionale, Ia po-
pulation économiquement active, l'emploi rural et
Ia migration, le régime foncier et la relation avec les
systèmes de culture et d'exploitation, et les grou-
pements de producteurs et de gestionnaires.

La caractérisation du système de production
agricole de cette region. L'identification et l'analyse
des principaux produits agricoles (tant en termes de
cultures que de production animale) et des princi-
paux systèmes d'exploitation agricole et de culture
qui sont utilisés. Ces facteurs conduisent a l'analyse
de I'interaction entre les cultures, les systèmes
d'exploitation et les caractéristiques environnemen-
tales et socio-économiques de Ia region. D'autres
aspects, tels Ic degré de mécanisation, I'utilisation
des ressources agricoles, le volume de Ia main-
d'oeuvre ou des capitaux, les niveaux de producti-
vité des différents animaux ou cultures, les sources
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d'énergie et les formes et périodes d'ensemencement
et de récolte, entrent également en ligne de compte
dans Ia caracténsation des techniques de production
utilisées.

La caractérisation des services de soutien qui
existent dans Ia region. II s'agit de services comme
I'aide technique, les services de credit, les méca-
nismes de commercialisation, la foumiture de res-
sources agricoles, les services de transport, les eta-
blissements d'enseignement et autres services de
soutien.

La troisième étape joue un role essentiel dans Ic
processus d'identification des priorités de recherche
sur les produits parce qu'elle est liée a l'identification
et a l'analyse des pnncipales contraintes tech-
nologiques ayant des repercussions negatives sur
les niveaux de production ou de productivité des
différents produits étudiés. Pour ce faire, 11 a fallu
identifier les principaux facteurs technologiques
qu'interviennent dans le processus de production,
a Ia fois dans le cas des cultures et de la production
animale.

Dans le cas des cultures, les principaux facteurs
technologiques ont été conçus en fonction de huit
categories, chacune étant reliée a une discipline pré-
cise des sciences agronomiques. Les huits facteurs
technologiques sont les suivants (1) les techniques
d'exploitation agricole (y compris les systèmes cul-
turaux) ; (2) I'équipement de production, c'est-à-
dire la machinerie et I'outillage agncoles ; (3) Ia
connaissance de la phytogénétique et le develop-
pement des genotypes souhaitables et de leurs se-
mences (4) Ia connaissance des insectes, des ron-
geurs et des mollusques, de leurs incidences sur les
cultures et des méthodes de lutte contre ces ennemis
des plantes (5) Ia connaissance des maladies des
végétaux, les agents de maladies (bactéries, virus,
champignons), et des méthodes de lutte (6) Ia con-
naissance de la physiologic des végétaux en vue
d'augmenter leur efficacité (rendement) ou de les
contrOler (mauvaises herbes) (7) les sols en tant
que facteur de production, c'est-a-dire Ia connais-
sance des sols, leurs caracteristiques, leur ameliora-
tion et Ieur conservation et (8) I'eau en tant que
facteur de production, c'est-à-dire Ia connaissance
des ressources hydrauliques, de La gestion et de Ia
distribution des eaux (irrigation).

Dans le cas de Ia production animale, les six fac-
teurs technologiques suivants entrent en ligne de
compte : (1) Ia connaissance des systèmes et tech-
niques de production animale (2) Ia connaissance
de Ia physiologie et de Ia reproduction anirnales
(3) Ia connaissance de Ia genetique et des croise-
ments des animaux (4) les aliments et les systèmes
d'alirnentation des animaux, ainsi que les problèmes
de nutrition (5) les pâturages et les fourrages
cornrne facteurs de production et (6) Ia connais-



Tableau 16. Comparaison de l'indice general des priorités fondé sur Ia circulation agricole avec la participation dans Ia
superficie en production agricole Ct Ia creation d'emplois.

sance des maladies animales, de leurs causes et des
moyens de lutte.

On a tenté d'identifier et d'analyser, dans chaque
region, les principales contraintes technologi-
ques qui ont des repercussions negatives sur les
niveaux de production ou de productivité des prin-
cipaux produits (agricoles et animaux) dans certai-
nes conditions environnementales qui caractérisent
la region concernée. Ces contraintes ont été identi-
fiées par l'analyse de Ia situation de chaque secteur
technologique (agriculture ou élevage), ainsi que des
incidences de problèmes ou de ralentissements par-
ticuliers relativement aux niveaux de production ou
de productivité. Ainsi, les contraintes technologi-
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a) Le bétail occupe environ 25 millions d'hectares, cc qui suppose qu'il demeurerait dans Ia categoric de priorité élevée en terines de Ia
superficie exploitée pour l'elevage. Etant donné l'utilisation très extensive des terres, cc chiffre na pas été inclus pour calculer les
pourcentages puree quil fausserait considérablement Ia situation globale.
Source r Balcazar, Aivaro et Torres, Ricardo. 1981. Selección de prioridades socio-económicas para Ia investigación agropecuaria. COL-
CIENCIAS.

ques ont été exprimées en termes de limites, de dé-
ficiences ou de problèmes lies a l'un des facteurs
technologiques responsable des niveaux peu élevés
de production ou de productivité (a titre d'exemple,
certaines cultures dans une region ou une zone
écologique donnée peuvent rencontrer des problè-
mes de déficience des sols on peuvent démontrer des
rendements faibles ou une grande vulnérabilité aux
maladies une entrave majeure a Ia production ani-
male dans certaines regions peut être due a de mau-
vais pâturages ou a des systèmes de production ani-
male inefficaces). Ces contraintes technologiques
mènent a l'identification de besoins de recherche et
d'exigences technologiques précises (par exemple,

Produit

Indice général
des priorités
fondé sur Ia
circulation

agricole

Participation
dans Ia

superficie en
production agricole

Participation
aux emplois

créés par
le secteur
agricole

Groupe 1
Café 22,12 26,6 17,2
Bovins de boucherie 12,29
Vaches laitières 7,59

Groupe 2
Coton 5,22 7,0 7,3
Riz 5,07 9,6 5,9
Manioc 4,80 5,8 10,2
Porcs 4,30

Groupe 3
Bananes plantains 3,72 9,5 9,9
Canne a sucre 3,69 2,1 2,9
Volaille 3,60

Panda (pain de sucre) 3,58 4,6 9,6
Oeufs 3,36
MaIs 3,12 15,6 12,2
Pommes de terre 2,86 3,3 6,4

Groupe 4
Blé 1,90 0,8 0,4
Bananes 1,57 0,5 1,5
Sorgho 1,07 4,7 0,8
Fèves 1,01 2,8 2,2
Tabac 0,98 0,8 7,1
Soja 0,84 1,6 0,8
Cacao 0,78 1,5 3,2
Palmier a huile 0,57 0,5 0,9
Orge 0,49 1,7 0,3
Igname 0,21 0,3 0,7
Sesame 0,21 0,8 0,4
Avoine 0,07
Moutons 0,07
Arachides 0,1



Fig. 3. Approche de marrice a Ia planijicarion de Ia recherche dans Ic secteur agricole. ZEH correspond aux différentes
zones écologiques homogénes. c représente l'importance d'une contrainte rechnologique donnée, pour un produit agri-
cole précis, dans une zone ou une region ecologique particulière. /3 represente l'imporrance des connaissances et de
l'expertise technique disponibles auxquelles on pourrait avoir recours en vue de résoudre une contrainre rechnologique
precise.

aide technique) au niveau de chaque produit dans
des regions géographiques données (zones écolo-
giques) du pays.

Ces étapes définissent une matnce analytique qui
permet de relier différents produits agricoles a des
contraintes technologiques particulières dans certai-
nes conditions environnementales aux zones écolo-
giques homogènes (fig. 3). Chaque cellule de Ia
matnce de Ia figure 3 définit un secteur ou un do-
maine éventuel de recherche permettant d'éliminer
une contrainte technologique precise (problème de
production) qui lirnite le niveau de productivité d'un
produit agricole donné, au sein d'une region ou
d'une zone écologique identifiable.

Le même produit peut rencontrer diverses con-
traintes technologiques dans différentes regions
géographiques ou écologiques. A titre d'exemple,
dans une region donnée, Ia culture a l'étude peut
avoir de graves problèmes de déficience des sols tan-
dis que, dans d'autres regions, le problème majeur
peut être une grande vulnérabilité aux maladies,
malgré la presence de sols relativement bons. Dc
plus, l'importance d'une contrainte technologique
donnée peut varier d'une region a l'autre pour un
même produit agncole. Ainsi, l'analyse des con-
traintes technologiques porte a Ia fois sur un produit
et une region spécifiques, même si elles peuvent
s'appliquer a plusieurs regions.

Ii faut également souligner que toutes les cellules
de Ia matrice ne conviennent pas nécessairement a
chaque cas étant donné que ce ne sont pas tous les
produits qui se trouvent dans les regions écologiques
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ou parce qu'une contrainte technologique donnée
peut ne pas s' appliquer ou ne pas avoir une grande
importance pour tous les produits agricoles (fig 3).
L'importance de chaque cellule de la matrice (do-
maine de recherche) depend ala fois de l'importance
relative du produit et de l'ampleur (difficulté) et de
I'importance de Ia contrainte technologique a
résoudre.

Le principal résultat des troix premieres étapes du
processus de définition des priorités de recherche au
niveau des produits est l'identification et Ia descrip-
tion (le diagnostic) des principales contraintes tech-
nologiques qui limitent les niveaux de production ou
de productivité de produits agricoles particuliers
dans certaines regions écologiques25. Des analyses
plus poussées de l'importance de chaque domaine
de recherche (cellule de Ia matrice), ainsi que Ia sub-
division de chaque domaine en activités de recher-
che plus précises (projets de recherche éventuels),
a été effectuée lors de Ia quatrième étape du proces-
sus.

Utilisation de Ia technique Delphi pour
l'identification des exigences
technologiques et des besoins de recherche

Après avoir déterminé les principales contraintes
technologiques qui limitent les niveaux de produc-

25. Dans le cas de la Colombie, ce probl'eme a été traité
darts le document suivant : ICA, 1980. Sector agrope-
cuario Colombiano : diagnostico tecnologico. Deux
volumes.

Principaux produits
juges d uric grande
importance socio-
économique ou d'une
grande priorité
pour le pays

Principales contraintes technologiques et zones homogènes sur le plan écologique

Contrainte techno ogique I Contrainte technologique 2 Etc. Contrainte techno ogique i

ZEH-1 ZEH-2 ZEH-i ZEH-1 ZEI-1-2 ZEH-i ZEH-I ZEH-2 ZEH-i

Produit I

Produit 2

Etc.

Produit i



tion ou de productivité de cultures particulières dans
certaines regions écologiques, l'étape suivante du
processus consistait a définir les besoins de recher-
che (et, par consequent, les priontés de recherche).
Cela suppose Ia subdivision de chaque cellule de la
matrice (de Ia figure 3) en sujets ou projets de re-
cherche pouvant contribuer a la solution de chaque
problème technologique.

A cette fin, des groupes de travail spéciaux ont
été mis sur pied pour les différents produits et les
différents problèmes a étudier. Chaque groupe de
travail réunissait des experts chevronnés, spécialisés
dans les produits et les domaines de recherche par-
ticuliers, et ayant de grandes connaissances du sec-
teur agricole du pays et de ses problèmes de
production.

Ces groupes ont utilisé la technique Delphi
qui implique des discussions en groupe sur les con-
traintes technologiques en question, en vue d'en ar-
river a un consensus sur les différents aspects de
chaque problème technologique et sur les sujets ou
projets de recherche pouvant y apporter une solu-
tion. Cette technique a été souvent utilisée dans bon
nombre de pays, tant pour l'identification des be-
soins et des priorités de recherche que dans les
evaluations technologiques (analyse des develop-
pements technologiques futurs et leurs incidences2).

Dans cette analyse, chaque groupe a considéré les
trois principaux aspects dont il est question a la fi-
gure 1, a titre de composantes du cadre méthodolo-
gique général servant a l'identification des priorités
de recherche : (1) les contraintes technologiques
qui ont un impact négatif sur les niveaux de pro-
duction et de productivité de certains produits agri-
coles particuliers dans les conditions environnemen-
tales qui caractérisent une region géographique
donnée (exigence technologique) ; (2) les connais-
sances et techniques existantes (au pays ou a
l'étranger) qui sont déjà disponibles et peuvent 5cr-
vir a résoudre un problème technologique particulier
(disponibilité de la technologie) ; et (3) les carac-
téristiques souhaitables du changement technologi-
que que l'on veut promouvoir dans le secteur agri-
cole (cheminement technologique souhaitable)
cette activité permet l'établissement de cet-tains cr1-
tères pouvant être utilisés pour évaluer des solutions
technologiques de rechange, s'iI y a lieu, ou pour
concevoir de nouvelles technologies par des activi-
tés de recherche.

L'importance du deuxième facteur est tout a fait
évidente. Dans certains cas, une contrainte tech-

26. Le document suivant présente une discussion de Ia
méthodologie Delphi et des techniques de matrices dans
cc genre d'analyse Cetron, M. J. et Bartocha, D., 1972.
The methodology of technology assessment. New York,
New York, Gordon and Breach Science Publishers.
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nologique peut se manifester en rapport avec un pro-
duit donné, en dépit du fait qu'il existe des con-
naissances technologiques déjà disponibles qui
pourraient servir a résoudre le problème de produc-
tion en question. Dans un tel cas, il ne s'agit que
d'un problème de transfert de technologie au pro-
ducteur et non du développement de nouvelles tech-
niques par le biais de programmes de recherche.

Chaque groupe, qui visait toujours un produit pré-
cis, avait a sa disposition trois principes majeurs
comme point de depart de leurs délibérations

Le diagnostic technologique du secteur agri-
cole analyse les problèmes de production des dif-
férentes cultures, identifie les principales contrain-
tes technologiques et fait une evaluation préliminaire
de l'importance de chacune de ces demières.

De brefs rapports sur l'état de Ia technique ont
été préparés pour chaque produit (et donc a l'intention
de chaque groupe), résumant les activités de re-
cherche en cours et les prmcipales techniques dis-
ponibles conçues pour ce produit. Ces rapports
avaient pour but de donner une idée générale des
connaissances et des techniques disponibles reliées
au produit a i'étude.

Les connaissances et l'expérience que chaque
participant apportaient au groupe. La selection des
membres du groupe a une importance capitale dans
Ia méthode Delphi.

Les discussions des groupes de travail ont porte
sur deux questions capitales (1) l'analyse de
l'importance et de Ia nature réelles de chacune des
contraintes technologiques en cause (chaque cellule
appropriée de la figure 3) et (2) l'identification des
projets de recherche a executer pour développer les
connaissances et le savoir-faire nécessaires ala solu-
tion, l'élimination ou la reduction rapide de la
contrainte.

En cc qui a trait a Ia premiere question,
l'importance et la nature de la contrainte en cause
ont été analysées en comparant les deux indices sui-
vants l'importance de la contrainte technologique
en question, sur le plan de ses incidences sur les
niveaux de production et de productivité (a) et
l'importance ou la quantité des connaissances exis-
tantes pouvant servir a résoudre ou a réduire effi-
cacement Ia contrainte technologique (f3).

L'ampleur de ces deux indices a été mesurée
en fonction d'une échelle intégrale dont Ia valeur
allait de 1 a 10. Sur cette échelle, le chiffre 1 repré-
sente une contrainte technologique très faible (im-
pact), ainsi qu'une offre technique très faible ou très
limitée. Le chiffre 10 représente une contrainte tech-
nologique très importante (impact fort) et une offre
considerable d'aide technologique pouvant la con-
trôler ou Ia diminuer. Dans les deux cas, Ic chiffre
5 représente une situation moyenne. Les valeurs af-
fectées a chaque contrainte technologique en cc qui



a trait a ces deux indices, ont été déterminées par
chaque groupe a partir des trois sources de rensei-
gnements qui s'offraient a eux. En ce qui a trait a
Ia matnce analytique de Ia figure 3, chaque cellule
appropriée de Ia matrice (chaque contrainte tech-
nologique identifiée) comporte ces deux valeurs.

La graduation des deux échelles a été déterminée
comme suit : de 1 a 3, faible 4 a 5, moyenne et
7 a i@, élevée. Ces trois categories ont servi a des
applications subséquentes des deux indices.

La comparaison entre les deux indices (a//3) dans
le cas de chaque contrainte technologique a servi a
en determiner l'importance ou Ia priorité, ainsi qu'à
fournir certaines indications quant 'a La nature du
problème technologique rencontré. Les différentes
combinaisons possibles de la comparaison entre les
deux indices (a//3) ont servi a classer toutes les con-
traintes identifiées en trois niveaux de pnorité (éle-
vée, moyenne et faible), selon Ia relation entre
I'importance perçue de Ia contrainte (a) et Ia dis-
ponibilité (offre) actuelle des connaissances et des
techniques pouvant servir a son contrôle ou a sa ré-
duction (/3). Les différentes combinaisons possibles
de ce rapport (a//3) et leur interpretation en vue
d'affecter un niveau de priorité global a chaque con-
trainte technologique (cellule de Ia matrice) sont les
suivantes prionté élevée moyenne/faible, élevée/
faible, élevée/moyenne priorité moyenne : faible/
faible, moyenne/moyenne, élevée/élevée priorité
faible faible/moyenne, faible/élevée, moyenne/
élevée.

Des efforts en vue de formuler des projets et des
besoins de recherche (étape suivante du processus)
ont été déployés seulement pour les contraintes tech-
nologiques ayant des niveaux de priorité élevée et
moyenne. Les contraintes technologiques a faible
priorité n'ont pas été considérées, sauf dans les cas
oü un certain niveau de recherche permanent était
jugé nécessaire au maintien d'une technologie déjà
concue.

Dans certains cas, une analyse du rapport a//3
donne une idée de Ia nature du problème technolo-
gique rencontré. Dans le cas d'une contrainte tech-
nologique importante, avec très peu de connaissan-
ces technologiques disponibles pour contrer le
problème, il existe un besoin evident de recherches
en vue de mettre au point Ia technologie nécessaire.
Dans le cas d'une contrainte technologique impor-
tante (c'est-à-dire qui limite considérablement les
niveaux de production ou de productivité) et de
l'existence ou de Ia disponibilité de connaissances
technologiques importantes (élevées) ou modérées
(moyennes) pour la résoudre, le problènie technolo-
gique en question ne pose pus de problème fonda-
mental de recherche (manque de connaissances).

Dans une telle situation, les technologies qui ont
été mises au point dans les stations de recherches
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agricoles (au pays ou a l'étranger) ne sont pas utili-
sees par les producteurs. Deux facteurs majeurs peu-
vent expliquer cette situation. En premier lieu, il
peut y avoir un problème d'inefficacité de la vul-
garisation agricole et du transfert technologique aux
producteurs. Ainsi, les exigences technologiques
découlant de cette situation n'exigent pas de plus
amples recherches mais de meilleurs mécanismes de
transfert technologique (aide technique, credit,
etc.).

En second lieu, la situation peut résulter en partie
du fait que la technologie mise au point (offre dis-
ponible) ne convient pas tout a fait aux producteurs
(type ou caractéristiques) pour lesquels elle a été
concue. A titre d'exemple, le coiit des ressources
agricoles (par ex. les engrais) nécessaires pour utili-
ser cette technologie peut être trop élevé pour Ie type
de producteur qui devrait les utiliser ou bien le degré
de mécanisation ou l'échelle de production néces-
saire ne correspond pas aux caractéristiques ou aux
capacités de ce dernier. Dans un tel cas, les condi-
tions et les caractéristiques des producteurs eux-mê-
mes exigeraient des modifications ou bien ii faudrait
niettre au point des techniques de rechange plus
adaptées aux conditions de production qui existent
au pays (exigences en matière de recherche).

Ces deux exemples démontrent qu'une analyse de
la relation a//3 pour chaque contrainte technologique
peut faire la lumière sur Ia nature du problème tech-
nologique en cause. De plus, us démontrent égale-
ment que toutes les exigences technologiques
n'aboutissent pas a des besoins de recherche. us
peuvent également définir des problèmes concernant
l'information technologique et l'aide technique, ou
des problèmes de diffusion et d'adoption de la
technologie.

La dernière étape de ce processus de planification
consistait 'a identifier et a formuler des sujets ou des
projets de recherche jugés importants en vue de con-
trôler ou de réduire les problèmes de production
soulevés. Comme nous l'avons déjà mentionné, ces
activités n'ont eu cours que dans les cas de contrain-
tes technologiques jugées de pnorité élevée ou
moyenne d'après les analyses précédentes. Les pro-
jets de recherche ont été identifies et définis par cha-
que groupe de travail it l'aide des renseignements et
des intrants pertinents disponibles. La technique de
discussion en groupe et les conseils spécialisés of-
ferts par chaque membre du groupe (méthode Del-
phi) a servi a faire l'unanimité au niveau des projets
de recherche.

Ce processus a débouché sur l'élaboration d'une
série de projets de recherche pour chaque produit
agricole, visant 'a résoudre les principales contrain-
tes technologiques pour ce produit. Les différents
programmes de recherche ainsi formulés constituent



Tableau 17. Programmes de recherche mis en oeuvre dans le cadre du Plan national de recherches agricoles.

Recherche agrico1e

Cultures agricoles
Sesame
Colon
Riz
Pois
Avoine fourragère
Cacao
Pain de sucre (panela)
Orge de malterie
Orge pour consommation humaine
Noix de coco
Systèmes culturaux
Fèves
Fruits
Legumes
Arachides
Mals
Igname
Palmier a huile
Pommes de terre
Bananes plantains
Sorgho
Soja
Tabac
Blé
Manioc
Facteurs de production
Entomologie
Phytophysiologie
Phytopathologie
Selection végétale
Sols
Ressources des eaux et des sols
Procédés agricoles
Machinerie agncole

a) Ceci n'inclut pas les deux principaux domaines de recherche (café et canne a sucre) qui relèvent du secteur pnvé en Colombie.

le Plan national de recherches agricoles dont la pre-
mière version a été présentée récemment27.

Quelques observations concernant le Plan
national de recherches agricoles

A l'aide de cette méthodologie, une premiere ver-
sion du Plan national de recherches agricoles a été
formulée en Colombie. Ce plan porte sur quatre do-
maines pnncipaux : la recherche agricole, Ia re-
cherche en zootechnie, la recherche sur le develop-
pement socio-économique rural ella recherche sur
les communications rurales. Les deux premiers do-
maines sont de loin les plus importants.

27. Voir ICA, 1981. Plan nacional de investigación
agropecuaria. Cinq volumes.

Recherche zootechnique

Espèces animates
Vaches Iaitières et de boucherie
Bovins laitiers spécialisés
Bovins de boucherie
Volaille
Pores
Moutons
Lapins
Abeilles

Facteurs de production
Physiologie et reproduction
Nutrition
Production animale
Pâturages et fourrages
Hygiene vétérinaire
Genétique animale

Développement socio-économique rural
Analyse économique de la technologie
Facteurs socio-économiques determinant l'adoption de Ia technologie
Coüts de production et facteurs de retribution
Embauche rurale
Formation et fonctionnement du capital
Administration
Etudes sur l'offre et la demande
Commercialisation des produits
Commercialisation des intrants
Surface des terres et régime foncier
Types d'organismes

Communication rurale
Gros producteurs
Agents de vulgarisation privés
Etablissements lies a l'enseignement officiel et informel dana le secteur
rural
Agents de change
Petits agriculteurs
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Chaque domaine comprend un certain nombre de
programmes de recherche dont chacun est compose
d'une série de projets. Ce ne sont pas tous les pro-
grammes de recherche qui sont formulés au niveau
des produits agricoles. Certains d'entre eux portent
sur des facteurs technologiques identifies dans la
production des cultures et des animaux, et sur les
disciplines agronomiques qui y sont Iiées.

Au total, 63 programmes de recherche (tableau
17) ont été conçus et sont répartis comme suit dans
les quatre domaines susmentionnés recherche agri-
cole : 33 programmes dont 25 portent sur des cul-
tures et 8 sur des disciplines ou des facteurs de pro-
duction. U faut noter qu'un programme de recherche
sur lea systèmes culturaux fail partie des 25 pro-
grammes réservés aux cultures ; recherche en zoo-
technie 14 programmes, dont 8 portent sur lea es-
pèces animales et 6 sur les facteurs de production



recherche sur le développement socio-économique
rural aucun programme de recherche officiel n'a
été formulé dans ce domaine mais 11 sujets de re-
cherche ont été jugés de priorité élevée pour com-
prendre le développement socioéconomique rural et
appuyer les programmes de développement techni-
que recherche sur les communications rurales : 5
domaines ont été identifies et portent sur les prin-
cipaux groupes ou facteurs sociaux qui interviennent
dans le processus des communications rurales.
L'objectif vise a determiner les caracténstiques et
les besoins d'information des différents types
d'utilisateurs, l'efficacité relative des différents me-
dias de communication et le role des communica-
tions rurales dans le processus de transfert technolo-
gique.

Les projets formulés au sein de chaque pro-
gramme de recherche portent sur une region en par-
ticulier, en fonction des regions géographiques qui
divisent le pays. A titre d'exemple, 33 programmes
de recherche dans le domaine agricole comptent 638
projets de recherche. Ceux-ci, a leur tour, sont ré-
partis entre les différentes regions géographiques de
Ia manière suivante Andes, 506 projets vallée des
Andes, 414 ; Antilles, 386 ; Orinoquia, 125 et
Pacifique, 25 projets. Un projet de recherche donné
peut être relié a deux regions ou plus, selon Ia ré-
partition et l'importance d'une culture ou d'un pro-
blème technologique dans les différentes regions du
pays.
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Le grand nombre de programmes de recherche et
le large éventail des sujets et des domaines de re-
cherche constituent l'un des problèmes ou limites
actuels de Ia premiere version du Plan national de
recherches agricoles. Ceci est dO au fait que la pre-
mière étape de Ia méthode de planification que nous
avons décrite n'a pas été achevée. La formulation
de programmes de recherche au niveau des produits
(deuxième étape) a été effectuée pour la plupart des
produits agricoles et non seulement pour ceux qui
sont jugés a priorité élevée pour le pays.

Ainsi, bien que les priorités de recherche aientété
valablement réparties entre les produits ou les fac-
teurs de production technologiques (deuxième étape),
cela n'a pas encore été fait au niveau de Ia relation
entre les produits, a partir des priorités socioéco-
nomiques établies aux fins de Ia recherche (premiere
étape). II en résulte le grand nombre et Ia vaste ré-
partition des programmes de recherche qui carac-
térisent Ia premiere version du plan de recherches.

La dernière étape de ce processus de planification
dans le cas de Ia Colombie sera l'achèvement de la
premiere étape de Ia méthode a I'aide d'un ou des
deux modèles analytiques dont il est question dans
le present document. Cela reduira probablement 'a
Ia fois le nombre et la repartition des programmes
de recherche qui seront finalement inclus dans le
Plan national de recherches agricoles.


