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COMPTES RENDUS

LECTURES

Gi/les Atratrc et Robert Boyr,n, eds., La grande rransformation de
I'agriculture.

Versailles, INRA Editions, Paris, Economtca,1991,442 p.

Conventionnalistes et Régulationnisres aux champs. En seprembre 1992,le
département Economie et sociologie rurales de I'INRA organisa à Souscons
une école d'été associanr, sous la responsabilité des édireurs de I'ouvrage, des
chercheurs inspirant ou s'inspirant des approches conventionnalistes ou régu-
Iarionnistes. C'esr donc à une rencontre enrre ces deux courants de pensée que
nous convie en premier lieu cet ouvrage. Le terrain n'esr pas neutre, I'agncul-
rure et les industries agro-alimenraires présentenr des spécifïcités favorables:
importance dans la consrrucrion des marchés des dimensions socio-culturelles
et du tissu insrirurionnel, spéci{iciré sectorielle forte facilitanr une certaine
clôture de l'analyse.

Disons-le d'emblée, cetre mise en regard des deux perspecrives sur un rer-
rain sectoriel richement rravaillé esr heureuse. Cela n'allait pas de soi. Certarns
développements n microéconomiques, de Ia théorie des convenrions peuvenr
apparaîrre aux ant;podes de cerraines mises en perspect;ve régulationnrstes
prenant I'hisroire er son monde à bras-le-corps. Le fil sectoriel ici joue bren.
De fait c'esr l'analyse de l'économie agricole, de ses filières, qui s'en rrouve en
premier lieu enrichie. Le sujet n'esr cefres pas épuisé, mais le lecreur non plus
et les quesrions abondent. Stimulanr donc, mais pourquoi ?

. D'abord l'ouvrage est bien charpenté, en rrois parties, chacune précédée
d'une introducrion tonique, où les perspectives théoriques aiguillonnent un
lot de questions sur les recherches . de rerrain ' préseniées. cËs travaux sonr
sérieux, alcernanr esprit de finesse et de géomérrie; ils informenc er srrucru-
rent sans impérarif simplificateur.

La première partie s'intéresse plus particulièremenr à la construction du
umarché,. Peur-êrre ce qu'il y a de meilleur er de pire dans l'ensemble des
organisations humaines, pour paraphraser Esope. Lintroduction de Laurent
Thevenor esr parriculièrement éclairanre sur cette pluralité. Les disposirifs de
coordinarion efficaces dans le monde agricole passent plus que purtour ailleurs
par une différenciation des ordres de grandeur: modèles domesriques, indus-
triels, artisanaux croisenr leurs logiques dans ce qui s'établir comme des
formes spécifiques de marchés parfaitemenr identifiables dans leurs parricura-
rismes. Lappellation fromagère est devenue un cas d'école, une belle histoire
pleine d'auchenricités. Que l'on change de marchés (fromage ou pas fromage),
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on note un léger écarr de perspective, laissant voir le pluriel, I'inscabilité dé-
vastatrice de la .libre concurrence " oui rôde autour d'un marché comme celui
de la volaille. Aurre angle, uutr..rpu.., la coordinarion à l'échelle européenne
où l'on voit disparaître les niches qu'autorisaient des communautés de goûrs.
Où l'on se dit que Les gastronomies narionales sont elles-mêmes des construrts
historiques, que I'Europe est traversée d'évolutions contradicroires et qu'il faut
se garder d'anticiper des banalisations, des normalisations, moins portées par
les peuples qu'es<;uissées par leurs représentants, encore peu habiles à maîtrr-
ser à ces échelles nouvelles la force u brute " des marchés. Tour aussi bienvenu
dans ce concert, la mise en relation faite entre conventions de qualiré des pro-
duits, des légumes de serre, et conventions modelant les systèmes d'emploi.
C'est Lrne bonne rransition, on est presque dans la deuxième partie de l'ou-
vrage. Le jeu des marchés, le travail de ces coordinations de "base), a posé

comme les éléments d'un drame, une atmosphère où la pluralité des microré-
gulations en cause invite à rechercher moins la main invisible que les fils ou

les colloïdes qui donnent à ces espaces de production et d'échange une texture.

Telle est bien la direction prise par la deuxième partie de I'ouvrage avec I'in-
troduction de la firme er des mondes réels de production. Certes Ia marche est

haute et i'enchaînement ne se fera pas sans heurr. Là encore I'inrroduction, ici
de Roberr Salais, est éclairante, même dans la perplexité dont elle témoigne.

Bah ! le monde réel est rétif, il se glisse mal dans les catégories, nomenclatures

et lois apprêtées pour sa sarsie. Pourtant des investigations empiriques considé-

rables sont menées à bien. D'abord une recherche sur l'évolution en longue pé-

riode des structures des industries alimentaires, sans qu'apparaissent les mouve-

menrs de concentration attendus. Aucun échec bien sûr, mais le maintien d'une
complexiré dans le même temps où I'analyse historique souligne la pertinence

des norions de firmes et de secteurs. On retrouve cette même complexité dans

une autre contriburion à I'ouvrage détaillant les relations financières des entre-

prises s'interrogeanc pour finir sur la cohérence interne de la branche, sa narure.

Semblable écho dans une tentative pour mesurer l'efficaciré de la spécialisaticn

... qui lair ressortir l'imporrance de la compétitiviré hors prix dans les échanges

de produits agricoles et alimentaires. Une façon de faire réapparaître lapluralité
dont la première partie semblait pleine. Une analyse plus direccement secroriel-

Ie des srructures industrielles contourne en partie la question, plus exacrement

elle la reporte utilement; mais ces modèles, qui s'inscrivenr eux-mêmes dans

une tradition, resrent orphelins des agents qui les portenr. Là encore, nous au-

rions une certaine forme de transition avec les approches qui vont chercher à un

niveau mésoéconomique, sectoriel, les lignes de cohérence que I'on ne saisit que

parriellement au niveau de I'entreprise. Avanr d'en venir à cetre rroisième par-

tie, arrêtons-nous aux mérites des investigations empiriques qui précèdent.

C'esr un peu un plaisir d'hisrorien. Avec la présence, non pas de I'histoire, mais

d'un matériau irréductible aux synthèses trop rapides d'oùr germent en perma-

nence des interrogations.

La troisième partie entreprend fort logiquement de replonger ce tout, irré-

formes de régulations possibles sans tomber dans I'anecdotique ou l'incongru.
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Cela étant, cette troisième partie a aussi sa spécificité: elle introduit d'abord
nezza alce, puis de façon de plus en plus affirmée, I'idée de crise. Cette dernière

est de fait consubstantielle de la notion de régulation sectorielle sur laquelle
s'ouvre cetre partie. Larticulation entre régu[arion sectorielle et régulation gé-
nérale esr un chantier ouvert de I'analyse régularionniste. Essenriel pour une
caractérisarion de l'émergence des nouveaux régimes que de savoir suivre les

articulations sectorielles de rransformatrons plus marcyuées ici que là. Les re-
composirions de I'après-fordisme trouveront de nouvelles racines en particulier
en redéfinissant les champs sectoriels. D'oir l'intérêt du crescendo, situant ces

recompositions d'abord au niveau d'une filière, avec I'exemple du vignoble
languedocien, ensuite au niveau plus contextuel du foncier, enfin au niveau
des bases nouvelles sur lesquelles doit s'organiser le travail agricole. L'idée
d'une crise majeure du monde agricole sur laquelle termine Gilles Allaire
constitue dans cette perspective une espèce d'accélération. Projection d'une
crise plus générale recomposant le monde agricole ou crise pius spécifique af-
fectant plus largemenr le monde agricole issu des quatre dernières décennies ?

Le titre qui renvoie implcitement à I'ouvrage de Polanyi force en guelque
sorte ce dernier parti, maieur. Voire. Lintérêt de la méthode, rerenue par I'ou-
vrage, est bien de nous renvoyer pour charge de la preuve aux analyses des co-

ordinations locales (partie I) ou des évoiutions structurelies (partie II). Tour
ceci pour forcer le trait, typer les situations de crise mais aussi l'émergence du
nouveau dont se nourrironr les recompositions suggérées. Cette pédagogie de
la crise pourrait orienter notre (re)leccure. Loccasion est propice, qui met les

ordres de grandeur des conventionnalistes à I'épreuve tout en forçanr les régu-
lationnistes à s'expliquer sur la notion de régulation sectorielle. Loccasion
n'est pas perdue er ce livre esr vlvant.

PascalPET|T

CEPREMAP, Paris
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