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coLLoQUE

Rural realities. trends and choices:

La poursuite d'un débat sur les dynamiques territoriales

35. colloque de I'Association européenne des économistes agricoles,

Aberdeen. 21-29 iuio 1994

Les acres du J1. colloque de I'AEEA viennent d'être publiés. T,e thème,

larç à souhait, asuscité la présentation de 29 ç talisant 478

p"!es. On ne s'intéressera iii qu'à quelques-une out particu-

iia"....n, à celle d'Elen^ Saruceno (tg94u) q"i s et qui fait

suite à celle qu'elle avait présentée à Stresa, lors de I'AEEA'

en lien avec les ttavaux de I'INRA (Diion)'

ce colloque a été I'occasion de prendre une conscience plus vive de I'en;eu

que représenre I'action en cours et

Loption prise par I'Union EuroPée

mise en ceuvre par la DG VI, Prése

rielle: les fonds structurels devraient r

de plus de 1 000 milliards de francs'

en matière de développement rural, I

penser les différences spatiales, d'inté
se doter des moyens d'évaluer la con

politiques publiques à visée spatiale.

Dans certe perspecrive, les débats amorcés à stresa entre Elena Saraceno

$9g4b) et l'twRAiOijon) sur la répartition des hommes et des activirés sur le

i.i.iroir. méritenr d'êire expliciréi er prolongés. Comment se dégager des

.on..prion, tradirionnelles dËs théories du développement' opposant urbain et

rural, centre et périphérie, développement et sous-développement 1ve: un

t.fttrnt ounilinéaire" des étupes du-développement au moins implicite? Ces

."n..f,io", sonr devenues .râoqrr., dans Iê iont.*t. des économies Post-for-

disres'marquées par le succès deia petire entreprise, la segmentation de la de-

Àunà. a. iroa"i* de consommarion, la recherche d'naménités rurales, ...

ainsi que par une certaine revitalisation rurale'

Lever les ambiguïtés

ce débat esr nourri d'oppositions, au moins supposées, entre I'Italie et la

France, opposition entre les réalités nationales mais aussi entre les approches du

cenrro ricerche economico-sociali (GRES, Udine) et de I'INRA (Diion). It

;bl. utile, pour clarifier le débat, de faire Ie tri entre ce qui provient de mal-
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entendus ou d'artefacts dans I'appréhension des faits ou des intentions et ce qui
correspond à de vraies quesrions er à de véritables oprions scientifiques suscep-
tibles d'orienter ou d'infléchir nos propres rravaux er en tous cas d'alimenrer un
futur débat de fond.

Vus de l'étranger, les rravaux français portanr sur la déûnirion ou I'analyse
du rural sont très difficiles à comprendre; en parriculier, les essais français pour
distinguer le rural de I'urbain n'impliquent pas nécessairemenr I'atrirude dua-
liste que nous prête E. Seraceno er qui consiste à vouloir comprendre le rural de
manière autonome er séparée de l'urbain. Le procès, fait par I'auteur, au décou-
page en zones de peuplemenr indusrriel et urbain (ZPru) esr largement partagé
par les analystes français. Déflnir le rural profond comme celui qui se rrouve
hors des ZPIU revienr, pour une large part, à identifier profond et déclinant.
Ce n'est pas sur ces bases qu'on peut penser le développement rural.

Toutefois, même les projets en cours pour définir de nouveaux découpagcs
de I'espace, menés par I'INRA ou I'INSEE, sont fondés sur la plus ou .olns
grande inrégrarion du rural dans le sysrème urbain er conduisenià le délimirer
en distinguanr des degrés d'influence urbaine. Il est clair qu'en France, comme
dans la plupart des aurres pays (de I'OCDE par exemple), la validiré d'un gra-
dient centre-périphérie semble évidente. ce sont les liens inrer-rerriroriaux er
pas seulemenr les ressources localisées qui définissenr les possibilités de déve-
loppement et, même si l'on perçoit Ie danger de toute délimiratlon du rurar

"urbano-cenrréeo, on reconnaît aussi la nécessité de procéder à un tel décou-
page pour analyser les phénomènes rerriroriaux.

certes, le cas de la France esr singulier à de nombreux égards et en particu-
lier du fait de I'existence d'un canevas à mailles serrées (36 000 unitéi admi-

un tel découpage de I'espace peur constituer une facilité, une sécuriré pour
les scientifiques qui pourronr ajusrer des modèles sur des carégories d'.spuce
nombreuses, leur permettanc de faire moisson d'indicareurs et àe mesures va-
riées, sans pour auranr se donner les moyens de penser le changemenr.

espace

8a cessair
de sur le
fai phérie

cependant, au-delà de ce qui n'esr au départ qu'un malentendu se cache une
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Dès lors, les propositions d'E. Saraceno pour expliquer la redistribution de

la population et dei emplois sur le territoire prennent tour leur sens, n'étant

plus présentées en opposition avec les interprétations françaises._Etant dégagée

à., 
^it.fr.t, 

de quuniifi.ution (communes ruralesiurbaines, ZPIU, "'), la dis-

cussion peut s'engager.

La redistribution spatiale des activités

Le poinr de vue qui est soutenu vigoureusement par I'auteur concerne la re-

distribution spatiale des activités, Ieur diffusion sur le territoire lui apparais-

sanr comme un processus général débordant le cas particulier de I'induçrialisa-

tion diffuse spécifique I I'ltalie moyenne. Les économies post-fordistes

engendreraient des pôssibilités nouvelles, accessibles à des territoires non mé-

rro"potisés, où les peiires entreprises rrouveraienr un champ de développement'

das lors qu'elles iourraient bénéficier de bonnes communications internario-

nales, de compléÀenrarités en réseaux ou de niches favorables pour leur Pro-

ducrion. CettË redistribution des emplois tiendrait principalement à la supé-

riorité de la petite entreprise pou. créer des emplois, elle-même fondée sur Ia

segmenrario; de h demande er la nécessaire flexibilité qui en découle.

cela me semble ouvrir la voie à deux séries de questions au delà de celle que

ement de tendance
semble trouver des

sement du modèle

" sur I'organisation

interne et externe des entreprises (Reich, 1993).

La métropolisation des emPlois

En France, les économistes industriels, bien que reconnaissant et analysant le

succès de Ia petite entreprise, qui fournit essentiellement des services produc-

tifs, souvent àe huut niveau, uffir-.n, que les avantages d'une localisation dé-

centralisée ne sont pas suffisants poul 3n contrebalancer les inconvénients: ré-

seaux trop lâches, marché du travail trop étroit, mauvais environnement pour

assurer la flexibilité. Les emplois se siruènt donc de préférence dans des.zones

fortement intégrées aux réseau* de communication et de partenariat, c'est-à-

dire dans les irétropoles er technopoles; les surcoûts qui.en résultent sont

considérés comme une assurance pour limiter les risques (veltz, 1993).

Un autre argumenr favorable à la métropolisation des emplois réside dans

I'idée que seul 
-ie 

mode de vie (social, culturel...) de rype urbain serait accepté

par les'populations du XXI. siècle. Hormis une frange sociale marginale, on
'n'r...pà., plus de ne point disposer d'un environnement de type urbain., avec

toorefàis ,rn. f.équ.ntuiion de l;espace rural comme objet de consommatton'

Ainsi les atgumenrs d'Elena Saraceno sur la dispersion des emplois ne sem-

blent pas totalement adaptés au cas de la France'

La dispersion des emPlois

Lorsqu'elle se produir, est-elle réellement due à un <^vanrry.e compétitif"

d. h p.àdrr.,ion àécentralisée? N'est-ce pas souvent le mode de vie et I'attrac-

tivité'résidenrielle qui en sonr Ia cause? il ne s'agit pas ici de la nécessaire dis-
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persion des emplois consacrés à la production de u biens de narure, er à ceux
qui en sont proches mais d'emplois liés à une production exportable (au moins
hors de la zone rurale en cause) de biens et services inrégrés à l'économie na-
rionale et mondiale. Leur implanration décenrralisée serait due à I'agrément
que les producteurs y trouveraient comme consommateurs et non à I'avanrage
productif, comme le soutienr E. Saraceno.

Mais s'il est vrai que les producteurs se localisent, au moins pour une parr,
en fonction de l'agrément des sites pour le consommateur, comme le soutien-
nent certains chercheurs français (Blanc, 1992; Bontron, 1990), l'impact des
fonctions d'accueil des espaces ruraux sur le développemenr local en rermes
d'emplois ne peur pas être apprécié à rravers le multiplicareur er la rhéorie de
la base, mais à travers I'attractiviré exercée sur des acrivirés de production ubi-
quistes (foot loose) par I'intermédiaire des consommareurs que sonr les nouveaux
producteurs.

Dès lors, concevoir le changement rural comme la réponse aux besoins de
consommation des urbains (nouvelles fonctions de I'espaie rural) apparaîr sin-
gulièrement étriqué, car séparanr arrificiellemenr les artenres des producteurs
(attirés par la ville) er celle des consommateurs (attirés par la campagne). Les
producreurs sonr aussi consommateurs er ils ont à choisir leur localisation de
producreur-consommareur en fonction de leurs désirs contradictoires. La disso-
ciation résidence/emploi se développe cerres, mais, avec la fin de la suprémarre
de la grande entreprise, des degrés de liberté nouveaux apparaissenr. Cette nou-
velle donne peur entraîner, au moins pour une frange de la population, une re-
localisation des emplois et des résidences dans des conrextes non métropolisés.
Un tel processus n'a pas grand'chose à voir avec la vision qui prédomine en
France et fait du rural un objet de consommation pour urbains entassés et dont
I'avenir dépend du seul effet induit de ces consommarions urbaines.

Le lien entre les choix spatiaux des consommateurs
et des producteurs

De même que, dans la rhéorie économique de la famille de Becker, on pense
I'arbitrage entre production et consommation en terme d'allocation du temps,
I'arbitrage entre production et consommation se fait au sein d'une même uniré
de décision (le ménage).

Linterpénetration de ces choix conjoinrs ne peur qu'augmenrer du fait de
l'évolution ionnalisation des couples, partage du
temps de t des micro-enrreprises, accroissement
du niveau tentiel du rélétravail, etc.). Le choix
du lieu de résidence er de rravail devient un arbitrage socio-économique maleur
des individus et des familles et n'esr plus la conséquence de choix partiels,
ponctuels, articulés enrre eux par le jeu de marché où un léger drfférentiel de
prix serait censé expliquer des choix décisifs aux conséquences individuelles et
collectives considérables.

Largumenr qui consisre à dire que la liberté de choisir à la fois sa résidence
et son travail, à Ia suite d'un arbitrage global, n'est réservée qu'à une minoriré
co morivée, mais numériquemenr peu signitcarive,
ne 'une parr, on sair le rôle des minorirés agissantes
da , d'autre part, nombreux sont ceux qui, dans un
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pays comme la France où l'urbanisarion a été relativement tardive (par rapport
à I'Anglererre ou même à I'Allemagne, sinon à I'lralie), onr encore un droir de

propriété ou un lien familial dans les zones rurales, qui interfère avec les choix
spatlaux.

Le travail présenté au colloque par Michel Blanc (1994) sur les liens enrre

migrations professionnelles et migrations résidentielles concluc, de son côté, à

une crès large indépendance des deux phénomènes, sauf dans le cas des femmes

qui migren t professionnellement.

Cette interdépendance statistique n'implique pas, toutefois, que la disjonc-

rion enrre les deux rypes de mobilité traduise I'absence d'arbitrage entre les as-

pirations des individus, respectivement en matière de production et de consom-

mation. Les déterminismes statistiques de ces deux rypes de migration ne

permettent pas de conclure sur les motifs qui présidenr à l'arbitrage spatial au-

quel les ménages sont conduirs.

Les choix spatiaux des ménages restent encote largement inconnus, mais on

prend conscience, à travers ces reflexions, de I'intérêt qu'il y aurair à tenter de

ielier enrre eux les rravaux spécifiques tels que ceux de Michel Blanc, ci-dessus

évoqués, ceux relatifs à I'insertion professionnelle des jeunes ruraux (Dessendre,

t994), les choix résidentiels des urbains (Gofferte-Nagor, 1994) et les dyna-

miques collecrives de territoires saisies à rravers la population er les emplois

(Schmitt, 1991 ;Vollet, 1993). C'est bien ce lien enrre des comportemenrs in-

dividuels que I'on commence à connaîrre et des dynamiques collectives que I'on

sait, partiellement au moins, décrire qui est au cæur de la compréhension des

économies-territoires.

Ce qu'Elena Saraceno dit avec force, c'est que cette compréhension implique
d'incégier dans le système les grands changements qui s'opèrent au niveau de

l'économie et de la société toure entière aussi bien que les excernalités et inter-
dépendances de toures sortes qui jouenr au niveau local. En rermes généraux,

cela reuient à aftjrmer qu'une ionction doit s'opérer entre I'utilitarisme des ra-

tionalités individuelles et les phénomènes de régulation rerritoriale, jonction

qui ne peut êrre analysée et explicitée par les seuls phénomènes de prix, fus-

sent-ils hédoniques, et de marchés, fussenr-ils fictifs.

Vers une approche plus globale

Plusieurs présenrations faites au colloque d'Aberdeen reioignent ces conclu-

sions et soulignent la nécessité d'axer les efforts vers une meilleure compréhen-

sion des dynamiques spatiales.

Allanson, Murdoch, Lowe et Garrod (1994) expriment cette priorité par le

terme de nholisme,, qui, malgré sa forte charge philosophique, traduit bien la

volonté d'incorporer dans l'explication des dynami<]ues locales une vision so-

ciale globale. Ces auteurs soulignenr les méfaits d'une vision trop micro-écono-

mique du développemenr rural. IIs norenr les incohérences de la réforme de la
pAC qui pro..,ri I'intensification er son conrraire sans logique territoriale

claire ét plaident en faveur d'une meilleure coordination entre les différents ni-

veau* de commande afin d'être mieux à même d'internaliser les externalités

produires à différentes échelles.

Errington (1994), illustrant son proPos Par une comparaison entre deux

zones rurales anglaises, l'une péri-urbaine, l'autre plus isolée, exprime I'idée
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que l'afflux de population dans I'une, le reflux dans l'autre, aboutissent I'un et

l'autre à la dégradation de la qualité de la vie. Il poursuit en affirmant la né-

cessité de considérer ensemble les deux faces de la même médaille, le pérrur-
bain et le rural profond, en insistant sur le rôle essentiel des rransports er de la

voiture individuelle dans les processus à l'æuvre aussi bien en zone péri-urbaine
qu'en zone profonde. Il imagine des moyens légaux ou réglementaires, voire

commerciaux, pour établir un système de vases communicants enrre ces deux

types de zones et ainsi contribuer en même temps à deux obiectifs annoncés de

I'action publique.

Ashein er Mydland (1994) onr examiné l'évolution de la production et des

emplois sur une période de douze ans (1976-1988) pour huir communautés ru-
rales norvégiennes, puis procédé à une analyse dynamique du système: popula-
tion/ emplois/ migrations/ chômage (simulation). Deux phases (expansion puis
rérraction) onr pu être caracrérisées, chacune d'elles exprimanr une causalité cu-

mulative circulaire (lnil de signe opposé (à la Myrdal). Les facreurs explicatifs
significatifs de chaque évolution et du renversement en termes de migratrons
sont relatifs aussi bien à l'offre d'emploi qu'à la qualiré de la vie (logemenr,

éducation ...). Le rôle de la clientèle locale comme base d'acriviré apparaît es-

sentiel. Toutefois la liaison chômage-émigration semble obéir à un effet de

seuil: seul un lort changement de la première variable entraîne un effet notable

sur la seconde. Les auteurs en déduisent quatre types de stratégies possibles sur-

vant que la politique s'efforce de développer la base locale, la création d'em-
plois, le secteur des affaires, ou les équipements (et la fiscalté). Leur commu-
nicarion est trop courte pour estimer la rigueur formelle de cette étude, mars

I'approche est originale et pertinente pour apprécier les liens entre comporte-
ments individuels et réalité méso-économique. La référence à Myrdal esr impli-
cl te.

C'est en élargissant et non en ,ouo;.", davantagenos investigations, c'est

en nous préoccupant des interactions que les marchés ne reflètent pas ou insuf-
fisamment, c'est en construisant, pragmatiquement, car on est loin d'une théo-
rie générale, les bases d'une méso-économie susceptible d'inrégrer les leçons

d'une micro-économie toujours plus performante et les phénomènes macro-éco-
nomiques er sociaux de nos sociétés en profonde mutation que les réalités ru-
rales pourront être mieux comprises.

La distinction-délimitation rural/urbain n'est olus de mise. Par contre une

typologie des terriroires, assez vaste pour rraduire I'intégrarion rural-urbain,
tout en se srtuant sur une échelle hiérarchique d'intégration nationale, voire in-
ternationale, apparaît essentielle.

Pour ma part, j'en tire la conséquence de la nécessité absolue d'abandonner
en France le seuil sans signification des 2 000 habirants agglomérés comme dé-

finirion du rural et de renoncer à la délimitation fine du rural, si elle doit don-
ner lieu à des inrerprétations fonctionnelles. Son maintien comme découpage

instrumental se justifie sans doute, à condition de la priver de toute portée di-
rectement politique ou symbolique.

André BRUN

INRA ESR, Dijon
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