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L’agroécologie,	  un	  nouveau	  rapport	  aux	  savoirs	  
et	  à	  l’innova6on	  

•  1-‐	  L’agroécologie,	  qu’est	  ce	  que	  c’est?	  

•  2-‐	  Mobiliser	  de	  nouveaux	  champs	  de	  connaissances	  

•  3-‐	  Adopter	  une	  vision	  systémique	  

•  4-‐	  Innover	  en	  s’appuyant	  sur	  de	  nouvelles	  démarches	  



Les	  principes	  de	  l’agroécologie	  (Al6eri,	  2002)	  

•  Agroécologie:	  s’appuyer	  le	  plus	  possible	  sur	  les	  régula6ons	  naturelles	  
pour	  conjuguer	  la	  produc6on	  d’aliments	  et	  la	  reproduc6on	  des	  
ressources	  mobilisées.	  

•  Baser	  la	  construc6on	  des	  	  modes	  de	  produc6on	  sur	  l’agroécologie	  ,	  c’est	  :	  

Diminuer	  les	  impacts	  
environnementaux	  en	  
réduisant	  et	  si	  possible	  
en	  éliminant	  les	  intrants	  
chimiques	  	  

Renforcer	  la	  santé	  des	  
agroécosystèmes,	  en	  
promouvant	  des	  actes	  techniques	  
qui	  renforcent	  le	  contrôle	  naturel	  
des	  bio-‐agresseurs.	  	  

Op6miser	  le	  métabolisme	  des	  
agroécosystèmes	  en	  travaillant	  
sur	  la	  décomposi6on	  de	  la	  
ma6ère	  organique	  et	  le	  
recyclage	  des	  nutriments.	  

Améliorer	  la	  
conserva6on	  et	  la	  
régénéra6on	  des	  sols,	  
de	  la	  ressource	  en	  eau	  
et	  de	  la	  biodiversité.	  



L’agroécologie,  
 pratique, mouvement social ou science ? 

  



Agroécologie	  

Pra6que	  

Modes	  de	  
produc6on	  
réduisant	  les	  
intrants,	  
économes	  en	  
ressources,	  
valorisant	  la	  
biodiversité…	  

D’après	  Wezel	  et	  
al,	  2009	  



Agroécologie	  

Pra6que	   Mouvement	  
social	  

Modes	  de	  
produc6on	  
réduisant	  les	  
intrants,	  économes	  
en	  ressources,	  
valorisant	  la	  
biodiversité…	  



Agroécologie	  

Pra6que	   Mouvement	  
social	  

Domaine	  
scien6fique	  
interdisciplinaire	  

Pe6te	  agriculture	  intensive	  en	  
main	  d’œuvre	  et	  économe	  en	  
intrants,	  opposé	  à	  agriculture	  
financière	  

Développement	  rural	  basé	  sur	  
l’emploi	  agricole	  et	  les	  
ressources	  locales	  	  

Modes	  de	  
produc6on	  
réduisant	  les	  
intrants,	  économes	  
en	  ressources,	  
valorisant	  la	  
biodiversité…	  



Pe6te	  agriculture	  intensive	  en	  
main	  d’œuvre	  et	  économe	  en	  
intrants,	  opposé	  à	  agriculture	  
financière	  

Développement	  rural	  basé	  sur	  
l’emploi	  agricole	  et	  les	  
ressources	  locales	  	  

Agroécologie	  

Pra6que	   Mouvement	  
social	  

Domaine	  
scien6fique	  

Modes	  de	  
produc6on	  
réduisant	  les	  
intrants,	  économes	  
en	  ressources,	  
valorisant	  la	  
biodiversité…	  

Etude	  	  et	  concep6on	  
d’agroécosystèmes	  
Agronomie	  +	  écologie	  

Id.+	  Accompagnement	  du	  
changement	  des	  systèmes	  
alimentaires:	  Ecologie	  des	  
systèmes	  alimentaires	  

Id.	  +	  Accompagnement	  	  
du	  changement	  
sociotechnique	  
Agron.	  +	  écologie	  +	  SHS	  	  



-‐  La	  polysémie	  du	  terme	  traduit	  le	  foisonnement	  	  des	  idées,	  et	  des	  ini6a6ves	  

-‐  Mais,	   pour	   tous,	   l’agroécologie,	   c’est	   chercher	   à	   reconcevoir	   l’agriculture	   sur	  
des	  bases	  renouvelées	  
-‐  Mobiliser	  de	  nouveaux	  champs	  de	  connaissances:	  Valoriser	  les	  régulaOons	  

biologiques	   pour	   produire	   avec	  moins	   d’intrants;	  Ménager	   les	   ressources	  
rares	  ou	  non	  renouvelables…	  

-‐  Adopter	   une	   vision	   systémique:	   arOculer	   les	   échelles	   de	   la	   parcelle,	   de	  
l’exploitaOon	  agricole,	  du	  territoire,	  du	  système	  alimentaire,	  pour	  chercher	  
des	  soluOons	  économiquement	  performantes	  et	  socialement	  équitables.	  

-‐  Innover	  en	  s’appuyant	  sur	  de	  nouvelles	  démarches:	  Combiner	   les	  savoirs	  
tradiOonnels,	   avec	   les	   savoirs	   scienOfiques	   les	   plus	   pointus	   ;	   adapter	   les	  
soluOons	   techniques	   au	   cas	   par	   cas,	   en	   s’appuyant	   sur	   des	   démarches	  
d’apprenOssage	  	  

L’agroécologie,	  c’est	  tenter	  de	  re-‐lier	  agriculture,	  science,	  milieu	  naturel	  et	  projet	  
poli6que…	  	  

L’agroécologie,	  qu’est-‐ce	  que	  c’est,	  en	  défini6ve?	  



L’agroécologie,	  un	  nouveau	  rapport	  aux	  savoirs	  
et	  à	  l’innova6on	  

•  1-‐	  L’agroécologie,	  qu’est	  ce	  que	  c’est?	  

•  2-‐	  Mobiliser	  de	  nouveaux	  champs	  de	  connaissances	  

•  3-‐	  Adopter	  une	  vision	  systémique	  

•  4-‐	  Innover	  en	  s’appuyant	  sur	  de	  nouvelles	  démarches	  



Explorer	  de	  nouveaux	  processus	  écologiques	  	  
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(Mo6si	  et	  al,	  2008)	  

Moutarde	  en	  
culture	  

temps 

août mars 

Moutarde	  brune	  

Culture	  commerciale	  Période	  d’interculture	  

Rhizoctonia	  solani	  

Moutarde	  broyée	  

octobre 

Ac6on	  complémentaire	  de	  la	  culture	  de	  Brassica	  juncea	  et	  de	  
l’enfouissement	  de	  ses	  résidus	  sur	  le	  rhizoctone	  brun	  de	  la	  be_erave	  

Essai	  1	   Essai	  2	  

Incidence	  	  de	  la	  
maladie	  dans	  2	  
expérimenta6ons	  

Broyage	  



Accroître	  la	  diversité	  au	  sein	  des	  couverts	  végétaux:	  	  
Les	  associa6ons	  céréale	  -‐	  légumineuse	  
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  (2005-2008): 
Moyenne d’un réseau de parcelles en France 

Réduc6on	  des	  a_aques	  de	  
maladies	  par	  la	  présence	  
de	  plantes	  non	  hôtes	  qui	  
freinent	  la	  propaga6on	  

Réduc6on	  des	  popula6ons	  
d’adven6ces	  

Pelzer	  et	  al,	  2012	  



Association 
tournesol - soja 

Association 
triticale - fèverole 

Association 
blé dur  - pois 

Exemples	  de	  cultures	  associées	  (photos	  E.	  Justes	  INRA	  Toulouse	  	  	  



Infesta0on	  >	  	  seuil	  économique	  
Infesta0on	  <	  seuil	  économique	  

Taux	  de	  parasi0sme	  >	  seuil	  de	  maîtrise	  
Taux	  de	  parasi0sme	  <	  seuil	  de	  maîtrise	  

R
usch, Valantin-M

orison et al, 2012  
Elargir	  le	  champ	  de	  vision	  au-‐delà	  de	  la	  parcelle	  :	  	  Es6ma6on	  des	  
risques	  de	  méligèthes	  du	  colza,	  en	  fonc6on	  de	  la	  structure	  du	  
paysage	  

Les	  méligèthes	  favorisées	  par	  la	  
proximité	  des	  bois	  et	  des	  prairies	  
permanentes	  

Les	  parasitoïdes	  favorisés	  par	  la	  proximité	  
des	  bois	  et	  des	  prairies	  permanentes,	  et	  
défavorisés	  par	  le	  travail	  du	  sol	  profond	  

Légende	   Légende	  



Ind.	  >	  threshold	  value	  (8.7	  %)	  

Méligèthes:   

Ind.	  >	  threshold	  value(15.4	  %)	  

Parasitoïdes:   

Ind.	  <	  threshold	  value	  (8.7	  %)	  
	  

Ind.	  <	  threshold	  value	  (15.4	  %)	  
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Rusch, Valantin-Morison  et al., LUP 2012 

Ø  Certaines zones où la 
régulation naturelle n’est 
pas suffisante (orange) 

Ø  Forte proportion de la 
région (bleu)  où les 
parasitoïdes sont 
suffisamment présents 
pour maîtriser les attaques 
de méligèthes (62%) 

Elargir	  le	  champ	  de	  vision	  au-‐delà	  de	  la	  parcelle:	  Es6ma6on	  des	  
risques	  de	  méligèthes	  du	  colza,	  en	  fonc6on	  de	  la	  structure	  du	  
paysage	  



L’agroécologie,	  un	  nouveau	  rapport	  aux	  savoirs	  
et	  à	  l’innova6on	  

•  1-‐	  L’agroécologie,	  qu’est	  ce	  que	  c’est?	  

•  2-‐	  Mobiliser	  de	  nouveaux	  champs	  de	  connaissances	  

•  3-‐	  Adopter	  une	  vision	  systémique	  

•  4-‐	  Innover	  en	  s’appuyant	  sur	  de	  nouvelles	  démarches	  



Adopter	  une	  vision	  systémique	  

Ø  L’efficacité	  des	  intrants	  a	  conduit	  à	  transformer	  profondément	  les	  
pra6ques	  agricoles	  :	  	  
Ø Un	  conseil	  technique	  centré	  sur	  les	  règles	  d’u6lisa6on	  des	  intrants	  
Ø Un	  raisonnement	  addi6f:	  A	  chaque	  facteur	  limitant,	  son	  intrant	  
Ø  Les	  solu6ons	  alterna6ves	  à	  effet	  indirect	  dans	  l’oubli	  

Ø  L’agroécologie	  nous	  invite	  à	  adopter	  un	  raisonnement	  systémique	  
Ø  Réduire	  les	  risques	  en	  amont,	  plutôt	  que	  d’intervenir	  en	  cura6f	  
Ø  Prendre	  en	  compte	  les	  interac6ons	  entre	  techniques:	  ex	  effet	  de	  la	  

ferOlisaOon	  azotée	  et	  de	  la	  date	  de	  semis	  sur	  les	  maladies	  
Ø  Voir	  les	  agroécosystèmes,	  les	  systèmes	  socio-‐écologiques,	  les	  

systèmes	  sociotechniques,	  les	  systèmes	  alimentaires	  comme	  
largement	  interdépendants	  	  

	  
	  



Comprendre	  les	  logiques	  systémiques	  au	  niveau	  de	  la	  parcelle	  :	  	  
Exemple	  de	  la	  monoculture	  intensive	  de	  bananes	  en	  Guadeloupe	  

Des nématodes qui affectent gravement la production, et obligent 
à une replantation de plants indemnes tous les 3 ans 

Un emploi fréquent de nématicides, qui polluent sols et eaux 
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Ce_e	  vision	  systémique	  permet	  d’imaginer	  des	  solu6ons	  pour	  réduire	  les	  popula6ons	  de	  
nématodes	  et	  supprimer	  l’usage	  des	  néma6cides	  :	  banane	  pérenne?	  Interculture	  ?	  

ReplantaOon	  :	  des	  plants	  
sélecOonnés,	  cerOfiés	  
indemnes	  de	  nématodes	  

Labour	  avant	  replantaOon	  pour	  
enfouir	  les	  résidus	  du	  cycle	  
précédent	  et	  favoriser	  la	  
reprise	  des	  plants	  	  

Le	  labour	  fait	  décroître	  la	  
populaOon	  de	  vers	  de	  terre	  et	  
favorise	  les	  nématodes;	  	  

Les	  némaOcides	  affectent	  
profondément	  la	  faune	  du	  
sol:	  les	  vers	  de	  terre	  et	  les	  
nématodes	  peu	  nuisibles	  sont	  
les	  plus	  affectés,	  favorisant	  
sur	  le	  moyen	  terme	  un	  
développement	  de	  l’espèce	  
de	  nématodes	  la	  plus	  nuisible	  

La	  replantaOon	  devient	  
indispensable	  pour	  
conOnuer	  à	  produire	  
des	  bananes….	  	  

L’emploi	  de	  
némaOcides	  
est	  jugé	  
nécessaire	  

(d’après	  Clermont-‐
Dauphin	  et	  al,	  2003)	  

Comprendre	  les	  logiques	  systémiques	  au	  niveau	  de	  la	  parcelle	  :	  	  
Exemple	  de	  la	  monoculture	  intensive	  de	  bananes	  en	  Guadeloupe	  



Distribu6on/Consommateur	  :	  
Intérêt	  environnemental	  de	  la	  
diversificaOon	  pas	  idenOfié	  

Aval	  

Industriels/transformateurs	  :	  	  
Coûts	  de	  transacOon	  sur	  espèces	  

mineures	  

Sélec6on	  :	  	  
Faible	  invesOssement	  sur	  espèces	  

mineures	  
Amont	  

Exploita6ons	  :	  	  
Manque	  de	  références	  sur	  les	  

performances	  et	  les	  effets	  précédent	  	  

Coopéra6ves	  et	  négoces	  :	  
LogisOque	  plus	  complexe	  si	  plus	  

d’espèces	  	  collectées	  
	  

L’insuffisance	  de	  la	  
coordina6on	  entre	  les	  acteurs	  
cause	  majeure	  de	  l’échec	  de	  la	  
construc6on	  de	  nouvelles	  
filières:	  circula6on	  	  de	  

l’informa6on	  	  
et	  des	  incita6ons	  	  

Comprendre	  les	  logiques	  systémiques	  au	  niveau	  des	  filières:	  	  
Exemple	  des	  freins	  à	  la	  diversifica6on	  des	  cultures	  (d’après	  Meynard	  et	  al,	  2013)	  

	  hfp://insOtut.inra.fr/Missions/Eclairer-‐les-‐decisions/Etudes/Toutes-‐les-‐actualites/
DiversificaOon-‐des-‐cultures	  



Distribu6on/Consommateur	  :	  
Intérêt	  environnemental	  de	  la	  
diversificaOon	  pas	  idenOfié	  

Aval	  

Industriels/transformateurs	  :	  	  
Coûts	  de	  transacOon	  sur	  espèces	  

mineures	  

Sélec6on	  :	  	  
Faible	  invesOssement	  sur	  espèces	  

mineures	  
Amont	  

Exploita6ons	  :	  	  
Manque	  de	  références	  sur	  les	  

performances	  et	  les	  effets	  précédent	  	  

Coopéra6ves	  et	  négoces	  :	  
LogisOque	  plus	  complexe	  si	  plus	  

d’espèces	  	  collectées	  
	  

L’insuffisance	  de	  la	  
coordina6on	  entre	  les	  acteurs	  
cause	  majeure	  de	  l’échec	  de	  la	  
construc6on	  de	  nouvelles	  
filières:	  circula6on	  	  de	  

l’informa6on	  	  
et	  des	  incita6ons	  	  

Comprendre	  les	  logiques	  systémiques	  au	  niveau	  des	  filières:	  	  
 

le	  levier	  de	  la	  
Recherche	  &	  
Développement:	  
favoriser	  
l’innova6on	  	  
	  

Variétés	  a
méliorées	  

Nouveaux
	  systèmes	  

de	  culture
	  

Nouveaux
	  procédés

	  

de	  transfo
rma6on	  

le	  levier	  de	  la	  coordina6on	  des	  
acteurs	  :	  Favoriser	  la	  mise	  en	  
place	  de	  disposi6fs	  de	  
partenariat	  entre	  acteurs	  des	  
filières,	  de	  la	  recherche,	  du	  
conseil,	  de	  la	  sélec6on	  et	  des	  
collec6vités	  locales,	  de	  longue	  
durée,	  visant	  à	  construire	  des	  
filières	  de	  diversifica6on	  

le	  levier	  des	  débouchés:	  
Fonder	  la	  différencia6on	  des	  produits	  issus	  des	  
cultures	  de	  diversifica6on	  sur	  des	  qualités	  
reconnues	  par	  le	  marché	  :	  Un	  supplément	  de	  
valeur	  ajoutée	  qui	  peut	  être	  répar6	  entre	  les	  
acteurs	  de	  la	  filière	  

Pour	  favoriser	  la	  diversifica6on,	  tous	  les	  acteurs	  doivent	  se	  mobiliser	  de	  manière	  
coordonnée,	  pour	  ac6onner	  simultanément	  plusieurs	  leviers:	  	  



L’agroécologie,	  un	  nouveau	  rapport	  aux	  savoirs	  
et	  à	  l’innova6on	  

•  1-‐	  L’agroécologie,	  qu’est	  ce	  que	  c’est?	  

•  2-‐	  Mobiliser	  de	  nouveaux	  champs	  de	  connaissances	  

•  3-‐	  Adopter	  une	  vision	  systémique	  

•  4-‐	  Innover	  en	  s’appuyant	  sur	  de	  nouvelles	  démarches	  



L’agroécologie,	  c’est	  aussi	  s’adapter	  à	  la	  diversité	  des	  condi6ons	  
d’exercice	  de	  l’agriculture	  (sols,	  climat,	  structures	  d’exploitaOons,	  Ossus	  
agro-‐industriels,	  mais	  aussi	  ressources	  locales,	  vulnérabilités	  écologiques,	  
relaOons	  avec	  autres	  acteurs	  des	  territoires	  …)	  	  

	  
Face	  à	  ce_e	  diversité,	  	  
•  Pas	  possible	  (pas	  souhaitable)	  de	  chercher	  à	  concevoir	  des	  

innova6ons	  consensuelles,	  ou	  des	  systèmes	  de	  produc6on	  idéaux.	  	  
•  Besoin	  d’une	  diversité	  de	  solu6ons,	  offrant	  	  le	  choix	  aux	  agriculteurs,	  

et	  leur	  perme_ant	  de	  faire	  face	  à	  des	  avenirs	  divers.	  	  

•  Mais	  surtout	  besoin	  d’ou6ls	  et	  de	  méthodes	  perme_ant	  aux	  acteurs	  
de	  terrain	  d’adapter	  à	  leur	  situa6on	  les	  innova6ons	  les	  plus	  
per6nentes	  et	  d’innover	  par	  eux-‐mêmes,	  au	  niveau	  des	  exploita6ons	  
et	  des	  territoires,	  individuellement	  et	  collec6vement	  .	  	  

4-‐	  Innover	  en	  s’appuyant	  sur	  de	  nouvelles	  démarches	  	  
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Reconcevoir	  le	  système	  de	  produc6on	  d’une	  exploita6on	  agricole:	  	  	  
Cas	  d’une	  exploita6on	  de	  grande	  culture	  picarde	  	  

(réseau	  de	  8	  fermes	  ProtecOon	  Intégrée,	  P.	  Mischler	  et	  al,	  2009).	  
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Condi6ons	  de	  la	  réussite	  d’une	  telle	  
démarche	  de	  reconcep6on	  

•  Une	  bibliothèque	  d’innova6ons	  
agroécologiques,	  évaluées	  à	  différentes	  
échelles	  	  

•  L’ini6a6on	  du	  changement	  par	  un	  
appren6ssage	  du	  raisonnement	  
systémique:	  rôle	  des	  iOnéraires	  
techniques	  du	  blé	  

•  La	  mise	  en	  œuvre	  de	  boucles	  de	  progrès	  
basées	  sur	  de	  nouveaux	  critères	  	  de	  
performance	  	  

•  La	  mise	  en	  place	  de	  dynamiques	  
collec6ves	  (groupes	  d’agriculteurs	  
innovants):	  échanges,	  réassurance	  
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•  Démarche	  iniOée	  dans	  le	  PNR	  des	  Bauges	  
•  Critère	  de	  performance:	  présence	  de	  4	  plantes	  

à	  fleur	  sur	  une	  liste	  de	  26	  permefant	  de	  
qualifier	  les	  11	  habitats	  herbagers	  du	  Massif	  des	  
Bauges	  

•  Facilement	  observable	  par	  les	  éleveurs	  

•  Depuis	  2010,	  concours	  prairies	  fleuries	  =	  prix	  
d’excellence	  agri-‐écologique	  

•  Récompense	  prairies	  naturelles	  présentant	  le	  
meilleur	  équilibre	  entre	  valeur	  agricole	  et	  valeur	  
écologique	  	  

•  Facilite	  la	  construcOon	  d’un	  point	  de	  vue	  partagé	  
sur	  la	  prairie	  

	  

La	  mise	  en	  place	  et	  l’appropria6on	  d’un	  nouveau	  critère	  de	  	  performance	  
De	  la	  MAE	  Prairies	  fleuries	  au	  concours	  des	  prairies	  fleuries	  	  

(d’après	  de	  Sainte	  Marie,	  2013)	  



Enquête	  sur	  la	  MAE	  «	  Prairies	  fleuries	  »	  :	  
ce	  qui	  a	  changé	  du	  côté	  des	  éleveurs	  (C.	  de	  Sainte	  Marie)	  

	  
Avant	  (obliga6on	  de	  moyens	  :	  des	  pra6ques	  imposées):	  	  
«	  Les	  écolos	  du	  Parc	  vont	  encore	  nous	  faire	  chier	  avec	  leurs	  jolies	  pe0tes	  fleurs	  »	  
«	  Nos	  prairies	  ne	  sont	  pas	  un	  musée	  !	  »	  
«	  Retour	  à	  la	  nature,	  non	  merci	  !»	  	  
	  
Après	  (obliga6on	  de	  résultats	  et	  concours	  des	  prairies	  fleuries):	  	  
	  «	  	  Le	  bon	  agriculteur	  est	  récompensé,	  le	  mauvais	  ne	  l’est	  pas...	  [alors	  qu’avant]	  

du	  moment	  que	  tu	  0ens	  bien	  tes	  cahiers,	  c’est	  fait,	  tu	  peux	  tenir	  ta	  prairie	  
comme	  un	  pâ0er	  ».	  	  

«	  Pour	  une	  fois,	  on	  reconnaît	  quand	  même	  ce	  que	  l’on	  fait	  […]	  C’est	  vraiment	  
important	  de	  pouvoir	  dire	  aux	  gens	  qu’on	  n’est	  pas	  des	  gros	  pollueurs	  »	  	  



v  Choix	  d’assolement	  

v  Mise	  en	  place	  des	  cultures	  

v  FerOlisaOon,	  traitements:	  dates	  et	  
produits	  

v  Récolte	  
v  Mise	  en	  place	  des	  intercultures	  

v  Choix	  de	  la	  race	  
v  PréparaOon	  des	  ruchers	  
v  Déplacement	  des	  ruchers	  

v  Récolte	  du	  miel	  

v  NégociaOon	  des	  intercultures	  

  Exemple: Créer un territoire conciliant les enjeux de production 
agricole et les besoins des abeilles mellifères 

  Durée est de 2 années (2-3 heures de jeu), 5 joueurs (3 agric., 2 apiculteurs) 

  Collecte et saisie des décisions prises dans un modèle (construit ensemble) 
  « Produits » sont fournis par le modèle : rendement, production de miel 
  Un débriefing (2 heures) 

Agriculteurs	   Apiculteurs	  

Organiser	  la	  concerta6on	  au	  niveau	  de	  territoires:	  	  
un	  jeu	  de	  rôles	  pour	  prendre	  en	  compte	  les	  objec6fs	  et	  les	  

savoirs	  des	  différents	  acteurs	  	  

Gourrat	  et	  Allier,	  2014	  
Méthodologie	  INRA	  	  
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LES INTERACTIONS PENDANT LE JEU DE RÔLES 

Apiculteur	  
négociant	  un	  
i6néraire	  

technique	  adapté	  
aux	  abeilles…	  

Les	  semis,	  tous	  les	  céréaliers	  se	  
retrouvent	  dans	  la	  plaine!	  

Apiculteur	  lisant	  les	  fiches	  
techniques	  Cultures	  Intermédiaires	  
Méllifères,	  	  avant	  de	  négocier!	  

Apicultrice	  chez	  une	  céréalière	  
proposant	  son	  service	  de	  pollinisa6on	  

Chacun	  apprend	  des	  autres,	  tous	  apprennent	  ensemble	  !	  
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Conclusion	  

•  Le	  projet	  de	  l’agroécologie:	  re-‐lier	  agriculture,	  science,	  milieu	  naturel	  et	  
projet	  poli6que…	  	  

•  Une	  diversité	  de	  situa6ons,	  une	  diversité	  de	  solu6ons	  
•  Aider	  à	  la	  mise	  au	  point	  de	  soluOons	  locales,	  de	  l’échelle	  de	  la	  parcelle	  à	  

celle	  du	  territoire	  
•  Favoriser	  le	  dialogue	  et	  la	  concertaOon	  entre	  les	  acteurs	  de	  l’agriculture,	  

des	  territoires	  et	  des	  systèmes	  alimentaires	  

•  De	  nouveaux	  champs	  de	  savoir,	  mais	  surtout	  de	  nouvelles	  manières	  de	  
travailler:	  	  
•  Développer	  les	  approches	  systémiques	  :	  les	  séduisantes	  simplificaOons	  du	  

type	  «	  1	  problème,	  1	  intrant	  »	  ne	  sont	  plus	  d’actualité.	  
•  Privilégier	  les	  démarches	  d’accompagnement	  au	  conseil	  descendant	  

classique	  
•  Réapprendre	  à	  apprendre;	  un	  besoin	  d’ouOller	  les	  démarches	  

d’apprenOssage	  individuel	  et	  collecOf:	  indicateurs,	  diagnosOc,	  
modélisaOon	  d’accompagnement…	  	  
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