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COMPTES RENDUS

Main stream et hétérodoxie économique

Jean Wuttra et Bruna C,tnntrn,
léconomie non conformiste en France au XX' siècle,
Paris, Presses universitaires de France, I))4,222 pages.

Jean Ctnrauen, Iéconomie de Keynes,
De Boeck Université, 1995,I4I pares.

André ?ptÉtN (sous la direction de),
Analyse économique des conventions,
Paris, Presses universitaires de France, I))4,401 pages.

Farida Spa et Carlo Vpncr.trove (numéro coordonné par),
Ecole de la régulation et cririque de la raison économique,
I'Harmarcan, 1))4, )8A pages.

Rabert Boyen et Yues Stttrtno (sous la direction de),
Théorie de la régulation, l'état des savoirs,
La Découverre, 1995, 568 pages.

Anloine o'Auruue er Jezn Ctnrauaa (éditeurs),
I-économie devient-elle une science dure ?

Economica, 1995, )20 pa9es.

Rassembler dans une même chronique plusreurs ouvrages récencs mente
quelques ;usrifications Il s'agit là de lrvres qui nous apportent une réflexron
plurielle sur la théorie économique contemporaine dominanre er qui le fonr
tous, à des degrés drvers, dans une même perspecrive, à savoir pour en déga-
ger les limires et, en conséquence, frayer un champ aux théories alternarrves
non convenrionnelles, balisant ainsi le champ possrble de I'hérérodoxie. Sans
doure l'échantillon n'esr-il pas pleinemenr repr?senrarif au sens srarisrrque du
terme, ni par le domaine couvert (on remarquera norammenr l'absence, du
moins directe, de référence au couranr marxisre) ni Dar les vorx qui se font cn-
tendre. Tourefois le fair qu'au toral 86 aureurs, er ierrains d'enire eux à plu-
sieurs reprises, aienr pris la plume pour réfléchir sur la quesrion ainsi délimi-
tée nous permer de penser qu'on dispose néanmorns là d'un panorama assez
large er, en rant que rel, non dépourvu de signification.

Il y a une certaine équivoque dans l'ouvrage que nous livrenr J. Veiller er
B Carrier, ouvrage qui, se concluanr par un appel à un projet fëdérareur des
non conformisres (ce qui pourrair laisser penser qu'il s'agir d'opposer un autre
paradigme au paradigme néo-classique envahissanr), s'ouvre par les lignes sui-
vantes: (ts litre n'ett pat Pa r ul c\rllre I'olhadoxie... ce litre et cattre I'albli
L'orrbli d'me rraditiar ceûenaire qai a forni à l'écotanie politique lrançaiæ rcn
identité prafa e et v trouu aujotud'hri délaiyû dzns les manueh, et même tra! Jll-
ænt dans les lruratx dt rechuche, (p. 9). En conséquence de quoi deux lectures
drfférentes peuvent être faires de ce livre: ou bien le considérer comme uoe
contriburron à I'histoire de la pensée, darée (XX. siècle), localisée (en France)
mais partielle (noo conformisce); ou bien I'envisager comme " la Laiacité à ?ro-
d ire Ln a trc diuous (érymologiguemenr I'hérérodoxiel qri refuseruit de "rc
totfanner " à la théarie iandard comnnnénent dcreptée , (p. 9).
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COMPTCS RINDUS

Dans la première perspective, I'ouvrage, donr on aura une vue synrhétique
avec le schéma en arbre de la page 17, est utile en réhabilitant quatre généra-

tions successives d'économisres français; celle du \Walras de I'Ecanonie nciale
prolongée par Anronelli, celle d'Aftalion et Nogaro, celle de Perroux et de

I'ISMEA, celle enfin, contemporaine, à travers rrois de ses courants essentrels
(l'école de la régularron, l'école anti-utilitanste du MAUSS, le courant cognr-
ticien). Saos doute y a t-il nécessatremenr dans un ouvrage écrit à deux mains
des ruprures de style inévitables et, quand les auteurs son! appelés à évoquer

leurs propres travaux, des hésitations entre I'emploi du je ou du il, mais ceci

ne doir pas empêcher de prendre intérêt à la leccure de cet essai de réhabilrta-
rion, parriculièrement lorsqu'rl esr quesrion de la "galaxie ISMEA" On peur

roureiois s'étonner que, dans la triple perspective rerenue, il soit aussi peu fair
référence à Jean Lhomme et al qui nous

semblent pourtant, à travers ,l'approcne
sociologi<1ue de la répartitio systèmes et

structures, avoir contrrbué à se un catac-

rère tour aussi non conformrste que bien des travaux plus mrneurs évoqués

dans le texre.

Dans la seconde perspective, I'ouvrage nous paraît plus contestable. La na-

ture de I'orrhodoxie (er en conséquence celle de I'hérérodoxte) n'étant jamais

clairemenr définre, si ce nesr de loin en loin de mantère implicite à travers

quelques notarions, on serâ téticent à admertre que Iouvrage traire de l'éro-

nornii non cooformiste en France mais, lout au Plus' contrairement à ce

Âvec I'ouvrage de Jean Carcelier, dont on admirera la clarré de I'exposé eI la

rrgueur analytique du raisonnemenc, c'est à un grand hérétique que,nous nous

iniéressons.'gn.ffe, tu novation essenrielle est avec Keynes la possibiliré pour

les économies de marché de coonaîcre des situations d'équilibre avec cbômage

- l'économie de Keynes, analyse des cexres, dans laquelle I'auteur nous pro-

POSe Sa lecture oe

- l'écooomie d nts' débats et perspectives, oit il nous

suggère qu'au-del atique,.il convienr de maintenir l'ins-

piia-cion iu projel I'anallte de l'écanontie de Kqnu pritenn
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eflclle dujlard'h i fl enjea impartdnlr æhi de la tratégie à stiwe patr let écanonule:

intati{aits par le! bpathèv\ raita nene tt et Érvhatr de la théorie néa-claxiqrc
(dar v diueret tauou), (p 8).

Lunicé de Ia pensée de Keynes, qu'on ttouve aussi bien dans le Tralé wr la
nannaie qr,e daos Ia Tlûorie génûala, est située par J. Cartelier dans le refus ,le

la loi de Walras (selon laquelle ola somme des taletrs det dcnwndet excédentaret

e$ twjaurr n le,) or, plus précisémenr, en ne I'admertant que pour les mar-
chés des brens mais non pour celur des facteurs. Ceci repose sur deux traits es-

seotiels, conrradictoires avec la théorie néo-classique: une asymétrie entre en-

rrepreneurs et autres agents, condition d'intelligrbiliré de la demande effecrrve
er qui conduit, au lieu d'un raisonnement en termes d'interdépendance, à une
suire de décisions séouentielles: une économie considérée d'emblée com'"c
monétaire, cadre dans lequel se déroule nécessairement l'acrivrté économic"'.
oflre de monnaie adminiitrée. irpliq;r;;-à;;'l; pla"",. J.'r:È,","., i"l.
confronrée avec Ia préférencepour la Lquidrté, détermine Ie taux d'inrérêt. En
rentrant davaorage dans le détail de la macro-économie keynésienne, J. Carte-
lier montre comment chez Keynes existe une distinction essentielle entre les

décisions porrant sur le parrimoine (ce qur, entre parenthèses, nous permer de
retrouver la célèbre définition d'Alan .les bourgeou nnt cetux qtu 0r1t del ré
5sfi)u ,) et gui contribuent à déterminer le raux d'intérêr et le montant de I rn-
vestissement et celles qui portenr sur les flux er qur en sonr dénvées, ce qui le
conduit à une réécriture personnelle du modèle keynésien (pp 68-74) Sur
cetre rnterprétation analytique se greffe chez Keynes 

" 
me philorcpùie uciale ori-

ginale oii la défeue de I'nùt,iùralitme et de la liberté pare lar la recannaryanLe

d'ne géc{icity' dr . global " faæ ar .partinlier' " (p. 7!) et au service de la-
quelle peuvent être mis en æuvre les moyens d'une polirique monéraire ou
budgéraire acrive.

Par la suite le message keynésien va subir un érrange sorr queJ Carrelier
nous décrit dans Ia seconde partie de son ouvrage avec rrois courants princr

Paux :

une récupération (k ratéBie d ewelopptneflt , , p. 86) qui, avec le célèbre
modèle agrégé d'équilibre général avec interdépendance des marchés, le IS/I.M
de Hicks, nous conduir à reclæser les résuhacs keynésiens au sein de la syn,
rhèse néo-classique en les présentant comme un simple cas parriculier;

une tentative, ayec les n nautwttx he1ùtieu , , de donner uôe version mo-
derne de Keynes en renanr compre, dans une micro-économie élargie (mais
qui, à vrai dire, .a fot pet à toir atet l'érononie d.e Kqnu (nax) ett en rnawhe
dau le droit fil de la pewée néo-lattiqre eI de la L)trian . prniète, de la nciété",
(p 114) des imperfecions du marché et des asymérles d'informarion avec
prise en considération des coûrs de cransacrion er équilibres multiples, salaire
d'efficience er chômage;

- une volonré d'assurer Ia survre du projet keynésien inirial avec la nébu-
leuse aux sensibilités diverses des 

" 
hEnltiens rudicaux , 1ui s'appuient sur les

trois choix significatils de Keynes: Ie caractère monéraire de l'économie (avec

la théorie de la monnaie endogène ou celle du crrcuir monéraire);l'asymérne
entre entr€preneurs er salariés (en justifianc ainsi le plncipe de Kalecki), I'rm-
portance des anticiparions er conven[ions (avec le thème unificateur de lrn-
cerritude non probabilisable opposée aux anriciparions rarionnelles de la
n nouvelle économie classique,). Enfin - et c'est le propos terminal de I auteur
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qui nous ramène à nos considérations sur Ie rôle de I'hérérodoxre - .ti l'éuna-
ttie de Kqnet au vu rzdical paruient dilficilment à ér,urger rcnne théorie altana-
tire le dfuel\Ppdlll de façon nmlative, etle dmete ue ftlérerce et cotltribre à enrfe-

tenû me dtirlde clitiqre t'it-à t'u du atalytet acadéniqtes, ce qti e uu dotte phu
qae lamat inditpewabh "

Louvrage consacré à I'économie des conventions est d'une lecture difficrle,
parce qu'il se situe souvent à un haut niveau d'abstraction er aussi parce qu'il
utilise parfois I'apparerllage mathématique de la rhéorie des 1eux. Mais son in-
térêt esr évidenr, tour à la fois par les incursions dans les recherches les plus
nouvelles en matière de théorie économique ec par le débat qu'il engage avec

la chéorie standard, celle du naiî lean Le tirre de I'inrroduction rédigée par

Orléan cerne bien I'objectif recherché .refi u modèle général de la coordination

éclttlttique pdr let canuettiont, tandis qu'un premier sous-titre précise les Pers-
pecrives de cette ambition, à savoir rne n démarche aûirulan fu otih de la théo-

rie îononiqw et let aulltes lroposlet lar let altret rienca soùales dau un cadre

d'indiwdulisne néthodologiqre y'largi ,. Du fait de I'incomplétude de la logique
marchande pure, I'accord entre individus n'est pas possible sans une conven-

tion consrirucive ou des élémenrs contextuels qu'on pourra baptiser de diffé-
rents ûoms (disposirifs cognitifs collecrrfs, objets, cootexce commun d'inrer-
prérations, corps de connaissances etc. ou, ce qui est le rerme générique de

rassemblement des auteurs, conventions). Les contrtbutions collectées sont re-

groupees en quarre Parttes.

Dans une première partie, il s'agit de montrer I'incomplétude de la logique

marchande pure, les aureurs utilisant Pour ce farre différents arguments. Au-

mann montre la présence de I'irrationalité (définie comme écart à la sttuation

où la rationalité est connarssance commune) dans la théorte des jeux Chiap-

tlalqrc, mietx, dan bim det cas, celle+i ne peû |
oour évrrer les apories du modèle sous-socialis e

àt celles du moàèle sursocialisé d'un holisme e

du nréseau socialo, venanr de la nouvelle sociologie économique, reposant sut

la confiance ec qui, combinant contraintes et contingences, permet de déter-

miner parmr la multiplicrté des équilibres ex ante celut qui sera effecrivement

arteint. Ferejohn et Sarz contestenr le réducrionntsme qui consisterair à faire

du choix rationnel une théorte psychologrque, montrant que la rarionalité éco-

nomique n'est pas inconciliable avec des approches metlanc I'accent sur le rôle

des strucrures sociales dans la détermination des accions individuelles.

La seconde partie ve en contexte Pour réduire I'in
certitude srratégique nt êrre rdentiûés dans le cadre de

rrois modèles qui no au Partant de trois théories hete-
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rude de la racionalité stratégique, rejettent I'idée d'une coordination entre In-
dividus qui reposerait sur un acccord préalable prévoyant tous les états du

monde possibles: la règle qui s'applique touiours à des nobjets, en situation
sera Ie moyen par lequel se fera iour vns oprocéd.are de traitnnent da conflits d'in-
terprétation,. Ponssard, à partir d'une analyse du problème du rendez-vous

rrarré par la théorie des jeux, suggère de contextualiser le concept de rationa-
lité interactive (dont les différences avec la rationalité des théories ordinaires
sont visualisées par le tableau de la page 183).

La troisième partie est consacrée à l'approche évolutionniste des instrtu-
tions. Trois d'entre elles sont retenues. Linstitution monétaire est examinée

par Aglietra qui, à partir de I'exemple de la Banque d'Angleterre er en distin-
guant les caractéristiques théoriques du fræ banking er du central banhing,

montre que celle-ci n'est pas une créature de I'Etat mais une création endo-

gène du marché. Boyer et Orléan, recourant à la théorie des jeux, s'intéressent

aux transformations hisroriques des conventions salariales, les conventions

étant pour eux des o stratégiet éuolutionnairmtent stables, (p. 223), ce qu'ils illus-
trent avec lefiue dollar day deFoÀ ou les conventions dans les rransplants ia-
ponais en Grande-Bretagne et aux Erats-Unis. S'intéressant aux technologies

de l'information à I'heure de la globalisation, David se pose la question de sa-

voir si ces rechnologies vont conduire à une homogénéisation des cultures et à

une augmentation du bien-être individuel et tente d'y répondre à I'aide d'un
modèle théorique reposant sur les réseaux d'information, l'économie des stan-

dards d'interflace présentant des caractéristiques de biens publics purs.

La dernière partie de I'ouvrage s'intéresse aux règles et modèles de l'entre-
prise. L'incomplérude du contrat de travail et la non-existence d'une solutron
optimale aux problèmes d'organisation impliquent I'existence d'une pluralité
de conventions. Quatre contributions fournissent à ce thème les illustrations
nécessaires. Aoki compare les structures hiérarchiques, efficaces dans un envi-
ronnement stable ou au contraire volarile, et les structures non hiérarchiques,
plus efficaces en situations intermédiaires, débouchaot sur une norme d'action
combinant principe de dualité et hiérarchie par échelons et selon laquelle, si

centralisation de la strucrure d'information il y a, on devrait avoir décentrali-
sation de l'administration du personnel (et réciproquement). Midler scrute les

caractéristiques de I'apprentissage dans les processus de gestion, ce qu'il
illustre par l'introduction de la robotique dans l'industrie automobile. Sallais
montre quant à lui comment les conventions de travail, qui établissent des co-
hérences entre règles d'embauche, processus de production et vente du pro-
duit, produiseîr <iln clntexte clrnmiln d'interpr/tation ) et comment leurs moda-
lités variées peuvent s'expliquer à partir d'une typologie des produits établie
selon deux critères: côté offre suivant qu'on a affaireà des produits spécialisés

ou standardisés, côté demande selon qu'on se réfère à des produits génériques
ou dédiés, ce qu'illustre le schéma p. )81 .

Demeure ouverte, une fois la lecture achevée, la question du caractère ortho-
doxe ou hétérodoxe de I'analyse des conventions. Si Favereau er cerrains de ses

collègues la considèrent comme une théorie non standard, d'autres sont plus
prudents: ainsi Chiappori indiquant, ainsi que nous I'avons déjà relevé, que
nl'existence de conaentions n'est pas antinomique aoet l'analyse néo-classiqrc, (p. 76)
ou encore Orléan précisant dans son introduction n bien que de nonbreux cber-

cherrs, mais pas toas, participant aux recberches présenrées dans ce liue, aient des propo-

sitions nnon standard,, 0n ile trlilaerd nilh part tn qulconque rejet de la littératue
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néo-clariqte; bien ar cantraire, lu déueloppenettt de la théoie çandzrd étendae sont at
tzur dz nombretuet aûallw ' (p 1l): ce qui, on ne peur mreux dire, implique
qu'en la matière des fronrières n'ont rien de naturel er qu'on a sans doute, dans
bren des cas, affaire à des zones de recouvrement ou à des terriroires ayanr un
caractère de n marches,.

Les deux ouvrages consacrés à la rhéorre de la régulation - dont le caractère
hétérodoxe semble plus aflfirmé - sonr à la fois complémentaires, car rrairanr
du même objet, mars différenrs dans la mesure oir I'un semble plutôr se siruer
dans une perspective cririque de gauche randis que I'aurre adopte un point de
vue davantage de I'inrérieur. Après une riche introduction qui a le mérite de
nous présenter une synrhèse de l'origine de la théorie, de sa str.cificir.é (. ue
tbéorie de la uriabilité dan Ie tempt et dau I'upaæ du lots â:onamiqaet et ncialet,
p. l2) et qui nous donne une clé de lecture pour affronter les cririques, conrro-
verses mais aussi les hyporhèses qui peuvent p€rmettre d'assurer I'enrichisse-
ment de la rhéorie, le premier rravail se déroule en trols remps.

La première parùe, <Ii rég atian par w aûetr", donne la parole à quatre
de ceux qui, dans les années 70, onr éré à I'origine de son programme de re
cherches: il sagissait alors, pour les "fils de Massé et d'Afthusser, selon la
formule de Lipietz, de définir une polirique économique de gauche, d'élaborer
une nouvelle macroéconomie se situant à I'inrersecrion d'un marxisme struc-
turaliste er d'uoe économie keynésienne. Rerraçant son propre itinérarre,
Aglietta nous montre, à rravers la succession de ses ouvrages, une ouverture
croissante sur le monde et un accenr renforcé accordé au rôle du raooort mo-
nitaire en tant que fondemenr du lien social. Lipierz décrir lui aussi ie chemi-
nemenr qui I'a conduir à l'écologie en nous présenrant égalemenr les déoars
inrernes au groupe er le glissement de certains de ses membres vers la rhéorre
des conventions Coriat, tout en reconstituanr la constitution, les acquis er les

lignes de clivage, met l'accent sur la manière donr sont prises en compte les

insriturions dans les divers courants de la théorie économique (Keynes, Marx
mais surtout - ce qui nous intéresse plus direcremenr pour norre propos - les

conventionnalistes dont les liens er les différences avec les résulationnistes
sonr discutés de façon approfondie, pp t4l-152) Perir, donr lJ text. esr un
peu décalé par rapport aux précédents, car s'intéressanr aux services, en renou-
velle toucefois I'analyse en la reliant non seulemenr à une incerprérarion en
rermes de coûrs de cransacrion mais en I'associanr aussi aux mécanismes de
l'accumulation et au remodelage des liens entre les différenres fracrions du ca-
prtal.

La seconde partie, "À l'entatu dr la tégtlatiat, débat et cotlhhunet, petmer
de situer la rhéorie de la régularion par rapporr au corpus du nain tlreal mais
aussi par rapport à d'aucres couranrs du marxisme orthodoxe. Esr aussi
confrontée la théorie de la régularion avec l'aperaismo italieo donr, malgré une
cerraioe analogie de vocabulaire, son défenseur Cocco, plaidanr pour une ana-
lyse en cermes de subjecrivité ouvrière, estime qu'rl consrirue uoe approche
moins économiste, plus ouverte sur I'extérieur et moins enfermée dar's .ten-
ceinte de I'uine, (p. 201) er pour rout dire plus dialecrique. De son côré, Mou-
lier Boutang réclame la prise en compre des migrations internationales er plus
généralemenr de Ia mobilité du rravail, la nécessiré d'un nrravail exogène, er
d'un usalariar bridé" étant, selon lui, indispensable à la compréhension du
fonctionnement des économies caprralistes avancées er permeIranr eo méme
temps de rendre compre de la rigidité de Ia strucrure des prix relarifs au tra-
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vail. Cours Salies discute Ia nature du fameux ucompromis fordisteo, ses ca-

racréristiques, le moment de sa mise en place, voire la rerminologie retenue,

estimanr qu'une analyse plus rigoureuse n dmrait ntenit qwtre typet d'élénenu:

palitiqnes, nciaux, qnd.iau, nchulogtca-ûanomiqtu, (p 252) Husson montre

comment les dtscours normatifs des régulationnistes "coflteillat da pritæ,
(p. 257) au débur des années 80 ont débouché sur des impasses pratiques.

Samir Amin plaide pour nne vision excentrée car " le upitdlitme réellemefll ex*
ta!e tflry àne matdial, (p.274) er estime que les systèmes de régulation
n'opèrenr pas exclusivement par ute action direcre sur les rapports de produc-

rion, mais agissent sur I'ensemble des rapports sociaux lesquels inrègrenr
IErar, le pouvoir social er lidéologre.

La troisième Dartie nous iocéresse moins directement car concernant essen-

tiellement des àébats anglo-saxons. En effer Bonenfeld d'une part et Hay
d'autre parr discutent de la reformulation par Jessop de la théorie marxiste de

I'Erar er de la dialectique srructurÊ=stratégie imaginée par lui, Bonenfeld la

cririquant en y voyant avec un dualisme structures-agents un dérerminisme
technologique en même remps qu'un indéterminisme des luttes randis que

Hay y trouve au conrrajre une puissanre analyse dialecrique

Le second ouvùge sur la régulation ménte bien son sols-titre o l'état det u-
lors ,. Il s'agir, en effet, vingr ans plus tard, de dresser un bilan critique de

Iapproche de la régulation en organisant les quelques 568 pages de ce travarl
en six parries précédées par un avant-propos où les maîtres d'æuvre de l'rni-
riative éditoriale nous rappellent les quarre piliers de la rhéorie de la régula-
rion (interdiscrplinariré, localisation, hrsroricité er généralité), évoquent les

questions qui en 1991 sonr à résoudre et nous fournlssent un guide de lecrure
Ce souci pédagogique esr renforcé par un glossare, un index et de nombreux
diagrammes dont celui de la page 17 montranr I'architecture de I'ouvrage,
ceux des pages 67, 68,81 ou les tableaux annexés au chapirre 6 qur situent le
programme de recherche de la rhéorie en trors colonnes (travaux fondareurs,
approfondrssemenrs, thèmes acruels).

La première pttie (.la thkrie de Ia régulatian, ane mite en ltagutiu,) s'or-
ganise aucour de deux rdées directrices. Tour d'abord nous nous rrouvons re-
placés dans le climat des années 70 oùr se fait jour la volonré de cririquer les
rhéories néoclassiques de l'équiLbre mais aussi la conception srructuralste de
la reproduction marxiste et, parallèlement, d'aoalyser la croissance des "Trente
Glorieuses, et de cerner les caracréristiques de Ia crrse qur s'amorçait, cecr en
puisaot dans des sources d'inspiration diverse donr le schéma de la page )0
monrre les influences sur et les arriculations avec la théorie de la répulation.
Trois de ces influences font ensuite Iob;et d une analyse plus dérailiée: cette
des insrirucionnalisres allemands ou américains, celle de Marx car oi la Éy-
ldtil rlnpt auec I'elchdtologie mduute, elle déuelappe la dmeuiat iwlitutionnelte dl
lrajet ntafxien, (p. 44), celle enfin de I'histoire, plus parriculièrement de
l'école des Annales dont le mode d'approche de l'époque, tout comme pour le
marxisme, semble aujourd'hui un peu en déclin.

Dans la deuxième parrie les cinq nformes instrrurionnelles , de la théorie
de la régularion sont revisicées:

- la monnaie, comprise comme une rnsrirutron sociale, composante essentielle
de cour régime d accumulation er qui s'insère évenruellemeot dans un système

monétaire inrernarronal ;
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- le rapport salarial, longuement approfondi, en parriculier dans l'une de ses

composantes Ie salaire (étudié en longue période, cerné dans la diversité des
règles qui le régissent et lui conêrent son historicité et sans omerrre sa com-
posante salaire indirect, particulièrement importanre avec l'Erat providence ou
I'Etat oinséré,) et qui esr mis en relation avec le concepr de système d'emploi
qui en est, à un moment er dans un espace donné, une modalité d'explicita-
tlon;

- les formes de la concurrence dont les transformarions permettent d'expliquer
le passage d'un régime d'accumulation à un aurre;

- I'insertion dans un régime international, ce qui esr pour la théorie de la ré-
gulation une certaine nouveauté car Ia macroéconomie régulationniste s'est
longtemps inscrite dans le cadre de I'Erar narional;

- I'Etar (parfois écrit avec une minuscule pour des raisons explicitées
p. 180) identifié oà l'entmtble des institations détentricet du prérogatiuu de pus-
vnce publiqte, et étudié plus particulièrement dans les formes fiscales qu'il
mobilise et plus généralement à travers les politiques qu'il met en æuvre (po-
litiques économiques de régime ou de transition de régime).

La troisième parrie de l'ouvrage ("Dynamique ,lacrléclnumiqile et changements

structwels,) s'intéresse aux formalisations possibles des régimes d'accumula-
tion et des modes de régulation. On peut y distinguer trois axes essentiels.

Tout d'abord une tentative pour cerner les éléments d'une macro-économie ré-
gulationniste qui s'intéresse à des processus historiques et qui, pour cerner di[-
férents régimes d'accumulation (extensive, intensive, ou de transition), joue

d'une combinatoire où dans une ocaasalitô cantalatiae, (p.22r), interviennent
la nature du changement technique qui permet de modéliser le régime de pro-
ductivité, la contribution du revenu salarial à la dynamique de la secrion II
qui permet de modéliser le régime de la demande et éventuellement le degré

d'extraversion de l'économie. Ensuite une application de ceci à une dynamique
endogène qui permet d'expliquer le passage que nous vivons de la croissance à
la crise. Enfin, plus généralement, en utilisant si nécessaire les outils de la dy-
namique non linéaire, de rendre compte des crises des régimes et des change-
ments des modes de régulation dont on trouveta une taxonomie éclairante, pp.
218-219.

Une quarrième partie s'intéresse aux <nluaeailx espaces de la régulation, dont
les découpages peuvent être horizontaux ou verticaux. Sous le premier aspect,

le concept de territoires conduit à réfléchir sur la narure même de I'espace, sur
ses dimensions possibles (le monde à I'heure de la globalisation, la région avec

la construction européenne, le local avec les systèmes productifs particuliers
que sont par exemple les districts industriels) et à I'analyser dans sa structura-
tion (nréseauxo) et dans ses modes de régulation ((gouvernance,). Sous Ie se-

cond aspect, le concept de secteur nous introduit dans Ia mésoéconomie et
nous permet d'analyser des activités (bâtiment, services ou surtout
agriculrure) atypiques par rapport au fordisme enrendu comme une forme par-
ticulière de rapport social de travail, de confrontation des capitaux et d'enca-
drement par des règlements.

Une cinquième partie cerne les o trajectoires nationales, permettant de mon-
trer, suivant Ie titre même de la contribution de Boyer, commentonpasse oda

fordisme canoniqae à rne uariété de modes de déueloppnnenr,. En utilisant les trols
crirères de I'origine des gains de productivité, des principes de partage du re-
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venu et du degré d extraversion, trois groupes de pays peuvenr êcre distingués
Parmi ceux de I'OCDE, les Etats-Unis qui furent le rerrain d élection du for-
disme s'en éloignent en allant vers un rype de croissance plus extensive avec

différenciation croissante de la consommarion de masse; la France enregistre

un affaiblissement de la conrracualisarton fordienne et une balkanisation sala-

riale croissante; dans les pays scandinaves le modèle socral-démocrate ou de

l'Etat providence est en crise; le Japon voit mis à mal le compromis salarrat

original qu il avair forgé. Les pays de I'Est connaissenr une crise du mode de

régulation (ugrande crise") entraînant des réformes économiques qui, selon

les pays, vont du gradualisme (Hongrie) aux thérapies de choc (Pologne). Dans

les pays en voie de développemenr, avec des terminologies hésirantes (sous-for-

disme, fordisme périphérique, fordisme tronqué), la théorie de la régulacion se

veut une alrernarrve aux théories de la dépendance, hésiranr cependant entre

deux interprécations possrbles (atrophie du rapport salartal, fragilité du régime
d accumularion).

Sous le titre de *Praslutiue de la théorie dt la iplation ", la sixième partie
de I'ouvrage nous ramène à norre questron fondamentale: quelle est la spécifi-
cité de cette vision hérérodoxe que veut être la théorie de la régulatron? En-
cadrés par une même interrogation formulée par deux auteurs différenrs (Une

théorre économique des instrturions? M.-C. Vlleval, Vers une rhéorie origr-
nale des institutions? R. Boyer) quatre chapirres oous offrent une série de

confrontations:

- avec les radicaux américains (notamment cerlx de la stial stta.t le af a..t-
nnlation) gv ont le même objectif que les régularionnisres (comprendre la
croissance et la crise), le même cadre analytique (usage crirrque de la théorie
marxisre et modélisation macroéconomique) et accordent la même importance
aux problèmes du travail er aux institurions mais qui en diffèrenr sur deux
pornts: par Ieur volonté de subverrir la rhéorie walrasienne en mainrenant la
rarionalité substantielle mais en insisranr sur les æymérries de pouvoir, par
leur intérêt essenriellemenc porté à l'économie américaine;

avec les évolutionnisres qui, dans la lignée schumperérienne mertenr I ac

cent sur les propriérés dynamiques des économies et parragenr l'inrérêr des ré-
gularionnistes pour le long terme arnsi que leur reiirs de considérer les mar-
chés purs comme a u rorégulareurs ;

avec les conventionnalistes qui se situen! eux aussi dans un rapport cri-
tique à la théorie srandard et à la théorie standard étendue mais qui (alors que
les régularronnistes font une critique excerne, onc un rapporr privilégié parmr
les sciences humaines à I'histoire, se réÊrent aux règles de la macroéconomie
et accordenr une prionté au système sur ses constituants) recourant, quant à
eux, à une critique interne, se réfèrent de préférence aux sciences cognirives,
aux règles de la microéconomie er privilégient les inreractions enrre indrvidus;

avec les hisroriens, du moins ceux qui, dans la lignée de Braudel et à la
différence des tenanrs de la Neu hittory américaine, urilisent un remps dra-
chronique er lenrent de rendre compre des disconrinuirés majeures de I'his-
tolae

Dans chacune de ces construcrions. les institucions sont cenrrales. avec il
est vrai "nne naltqhuté de définitions, de réfhentet théa qtet et de légitimatiou,
(p 479) Si I'on admet cependanr que le marché a besoin d'un réseau d'insti
tutions, qu'entre IEcac er le marché exisre toute une variété de formes d'0r",-
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nisations (alliances, hiérarchies privées, communaurés, réseaux) (p. 116), il
convienr de consrruire une théorie économique des insrirurions, ce à quoi
nombreux sonr ceux qui s'y emploienr mais dans des perspecrives différenres
que I'on peur tenrer de classer selon rrois critères: de méthode (holisme ou rn-
dividualisme mérhodologique), de principe d'évolurion (produir des lutres so-
ciales ou expression d'une foncrron de préférence srable conrraignanre), de
foncrion (guide d'action srrucrurant l'ordre social dans un contexce de pou-
voirs asymérriques ou optique fonctionnalisre de réduction de I'incerrirude et
des coûrs de transaction), ce qur permertrait peut-êrre de situer les différences
écoles dans leur rapport de plus ou moins grande proxrmité avec I'orthodoxre
domlnanre.

Se demander si l'économie est ou devienr uoe science .dure, oeut oaraîrre
uûe question quelque peu arbitraire: si -dure' s oppose à "molle" le propos
est de confronter la discipline économique et la science de référence qu'esr la
physique er de voir les analogies et différences entre les deux disciplines S'rl
s'agit de s'interroger sur la sciencillcrté de la discipline, deux critères alterna-
cik ou conlornts (de fait a de droit, d irai r Brochier p. 38) peuvent êrre utilisés :

ou bien il s'agir de rendre compte des faits, le principe de réaliré requiert alors
un crirère sémantique ou bien il s'agit d'aoprécrer une mérhode plus ou moins
rigoureuse et c'est alors un critère syntaxique qui servira. S'il s'agir enfin de

dire qu'une discipline esr rigoureuse, c'est I'insrrumenr mathématique qui ser-

vira d'aune de jugement dans la mesure où la formalisation est gage de

logique er de cohérence Dès lors on pourra observer une variété et d'options
er de réponses, mais la référence cenuale va dans rous les cas rester l'équili-
bre walrassien que Clower et Howitt résument en dix propositions
(pp.28-29) Un regroupemenr des contriburions en cinq parties esr à Ia fois

dépendanr de l'étar actuel de la discipline (d'où lérude des liens micro/macro)
mais aussi des modes du moment (d'oùr le rhème orÂanisateur de la coordina-
troû)

Dans une première parie (.I,'économie comme ùence,), Malinvaud répond de

façon stricte à la question posée en intitulant son rcxre ( l'é.lfllnie i'ert ld11fi-
chée det sciencet dttet, mawmtent irréuersibh nai! acheû, . La réponse de Clower et
Howirr est plus dubitative: nla nlidité d'ue rcience eûPiriq e e$ nietx '1 rée

lar la t'oru de ler dpplialiant ar mond.e réel qre par la Eurtité or l'élégance de vt
théarènes. St l'éconamre d.ait re canlenler d îtrc me nbdirition du nathhtatiqrc, ryi
u ue rne tentinalagie partiolière, alots elle ne mérite Pdr d'ex$ter, n'hésitenr-ils
pas à écrrre (p l4). Brochier adopre un autre point de vue en soutenant I'idée
que l'économie esr simultanémenr science posirve et (discinguanr cinq accep-

rions du terme, p. 4l) normative. Lanrner, cour en reconnaissant que les para-
digmes n'y onr pas le même poids, se livre à une inréressante comparaison de

l'économie er de la physique rbéorique pour dégager une multiplicité de crr-
rètes de screnrificiré (réalisme, déterminisme, modélisation) er aussi pour dé-
fendre I'idée d'un pluralisme des approches, représenrarions et méthodes, ce

qui représente une idée commune à différents auteurs ainsi que nous le verrons
prus lolo.

La seconde parrie est consacrée aux modèles au sens srnct- Leur spécificité
est érudiée dans leur mode d'élaborarron (ValLser), I'hyporhèse de rationalité
qui les sous-tend (Guesnerie) ou en relation avec le srarut de I'ouril mathéma-
rique En un sens plus large, I interrogarion des auteurs permer de discuter
leur capacité de tesrer et d'appeler à son dépassemenr par une série d'innova-
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tions (pp. 112-1ll), de mettre en évidence I'évolution de la théorie (Kirman)
et de s'interroger sur l'utilité de cette même théorie économique (Varian), de

considérer enfin, avec Favereau, que les modèles peuvent constituer un substi-
tut à l'activité expérimentale qui ioue le rôle premier dans les sciences dures

en raison de trois propriétés qui sont les leurs: décomposirion (Chamberlin),

manipulation (Solow) ou encore duplication (Lucas) de la réalité.

Dans la troisième parrie (.Tbéorie et réalit| mpiriqre,), il apparaît que les

relations enrre la théorie et les faits est loin d'être évidence, en économie bien

plus qu'ailleurs. Certains en prennent leur parti, considérant que les axiomes

les plus fondamentaux de la théorie (rationalité individuelle et équilibre) n'ont
pas d'implicarions observables (Polimarchakis); d'autres estiment que des lois

comme celles de la demande agrégée qui peuvent sembler vérifiées empirique-
ment nécessitent néanmoins I'introduction d'hypothèses complémentaires spé-

cifiques (Hildenbrand) tandis que d'autres, dans une contribution plus syn-

thétique (Hendry), pensent qu'une rechnique telle que l'économétrie,
empirique par nature, permet de comprendre les aspects économiques de la

conduire humaine er de odéconurir des strucnres de la natue, (p. 173).

La quatrième partie (. Eqailibre et coordination: an débat lilaert,) traite d'un
problème qui retenait déjà I'attention d'Adam Smith. La monnaie est un des

insrruments de coordination:s'intéressant à elle, Clower er Howitt partent des

insuffisances de la théorie contemporaine d'inspiration walrasienne la caracré-

risant, insuffisances qui sont tout aussi marquantes pour ce qui est de la théo-

rie de I'entreprise: ils recourent pour dépasser ces apories aux coûts de tran-
saction mais dans une perspective différente de celle de Coase, considérant

qu'il faut ntraiter les entreprircs et lu marchû non en tabslitttts mais en complénents,

(p. 202). Benetri et Cartelier critiquent eux aussi le modèle walrassien inca-

pable, selon eux, de fournir une image satislaisanre de la formation des prix
(autre instrument de coordination) dans un système décentralisé, parce que

faisant précisément abstraccion de Ia forme monéraire des grandeurs écono-

miques. Foyley, en conformité avec la physique où la régularité des phéno-

mènes ne se manifeste qu'au niveau macroscopique , défend I'idée que c'est à ce

niveau que se réalise la configuration d'échanges la plus probable ec qu'il
convient en conséquence de s'orienter vers une modélisation statistique de

l'équilibre de marché, ce qui conduit, là encore, à une "réuision des conchunns

saggérées par la théorie walrassienne quant à l'efficaciti det marcbis, letrs ffits dis-

trib*ifs et le rîle de la rationalité et de l'optimisation dau la aie écononiqae,

(p.246).

La division rradicionnelle en économie entre la micro et la macroéconomie

est aujourd'hui remise en question avec la primauté concédée à la microécono-
mie (par exemple avec la recherche des fondements microéconomiques de la
macroécooomie): d'oir le titre donné à la cinquième Partie de I'ouvrage: nLe

rtatilt dmbigu de la maroéconomie,. Conrre cette concePtion, après avoir montré
la fragilité de la construction de I'équilibre, mais aussi le caractère discutable
de la macroéconomie traditionnelle reposant sur une synthèse d'idées néo-clas-

siques et keynésiennes, d'Autume défend l'idée de la nécessaire coexistence

d'approches correspondant à des niveaux d'analyse différenrs. Amable, Boyer

et Leridon, à I'encontre de l'instrumentalisme néo-classique condamnanr l'uti-
lisation d'hypothèses ad hoc, notamrnent dans les théories hétérodoxes et valo-
risant au contraire l'approche axiomatique de la théorie de l'équilibre général,

montrent que le programme néo-classique, dans ses développements les plus
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récenrs (en parriculier avec les rhéories de la croissance endogène) y faic néan-
moins largement appel (ce qu'illustre le mbleau de la page 274) et plaident en
conséquence pour une nad hociré" pertinente er tempérée. Au terme d'une
conlrontacion des méthodes de la physique et de l'économie, Dumenil er Levy
se prononcenr eux aussi pour une approche screnrifique conjuguanr drfférents
niveaux d'analyse et drfférentes approches. Le rirre interrogarif donné à leur
conrriburion (" L'tcorcnie dlit-elh ôtre tne vience dwe ? ") présenre le mérite, au
pays de Descarres, de faire du doute systémarrque I'anridote nécessaire aux cer-
titudes trop prononcées et, ce faisanr, de réserver à I hérérodoxie (aonr
quelques pages finales décrivenr les princrpales orienrarions) la place qui doir
et peur êrre légirrmement la sienne, à côté des orthodoxies rrop srricres
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