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L', EC0I{0 A,[,lE AGRIC)LE EN QU ESTI?I\

Eu égard aux questions posées à I'occasion de cette table ronde, les

propos de Jacques Mairesse apparaissent pour le moins rassurants. Avec

un iegard qr.iqu. peu exrérieur à la discip;ne, la Iégitimité de l'écono-

mie agricole .ri i.f reconnue, ranr par les rmpulsions et avancées théo-

riques qu'elle a pu fournir historiquement apx rravaux d'économie géné-

,uË quË pur ron -ode d'analyse "iéulitt."(/) des problèmes qui lui sont

,ou-ir. Por1r renforcer ce constat, soulignons que I'intervenant s'en est

tenu quasiment uniquement à la discipline de l'économétrie; dans

,l'uutre, domaines égul.-.nt tels qre l'économie du développement(2),

voire sur d'aucres itp..,t méthodologiqu.srl), bon nombre d'écono-

mistes agricoles ont fait æuvre de pionniers.

Malgré cela, il semble de plus en plus difficile auiourd'hui de distin-

gu., n.it.rn.nt l'économiste agricole dans sa spécificité, d'un chercheur

àn économie ayant souscrir son intérêt scientifique dans le champ agri-

cole. Cette difficulté, si elle en est une, traduit en fait I'une des préoccu-

pations de cette table ronde, à savoir la perte partielle_de légitrmité

à'une spécialisation agricole de la science économique. Cela s'explique

noramment, du moins en France et au vu des exemples connus de re-

cherches en économie agricole, par un monolithisme progressif de la
théorie néo-classique qui propose, dans un langage formalisé et syno-

nyme de rigueur scientifique, des approches relativemenr nouvelles pour

le secteur er à finaliré économétric;ue. cette conquête de I'économie ma-

thématique a érodé sensiblement Ia spécificité agricole revendiquée par

d'autres courants de pensée économiques. cela tient pour une part non

négligeable à la théorie de Ia connaissance sous-iacente à l'économie néo-

claisique; ainsi, \Walras, I'un de ses pères fondateurs, s'est appuyé sur

une tÉéorie 4e la connaissance qui érait naturalisre et ahistorique(a). Son

approche positiviste ne différencre pas fondamentalement les dyna-

lnir-.r roiiu,,* de phénomènes propremenr narurels ou physiques. Pour

preuve, la théorie walrassienne de I'équilibre génénl esr ur€. transposl-

iion de l'univers mécanique de gravitation universelle formulé par New-

ron; le comportement de chaque agent concourant de manière infinitési-

//) pour reprendre I'expression de Karl Fox citée par Jacques Mairesse: Agrz-

ttrlttra/ erununiçli ar( redl lql)/e.
rl) Citon:; Hayami et Ruttan et Ia théorie de I'innovation induite'
(i) A ritr. d'exemple, les travaux de Binswanger et la modélisation du Progrès

technique.
(4) yolr, à ce sujet, Daniel Dufourt: Les relations économie-histoire et le sta-

rut scientifique des sciences sociales chez Hicks et Schumpetet, Reuae ftançatse

d'éctnonrie, roi VII, n" I, 1992.
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male à l'équilibre global, tIaété mis ainsi en place un schéma hypothé-
tico-déductif censé décoder la rationalité humaine sénératrice de ce com-
portement. Les progrès récents de la théorie économique incluant la cir-
culation de I'information, la théorie des jeux, le rôle des incitations...
peuvent être ainsi interprétés comme un raffinement de ce décodage
quasiment "génétique" de l'homo economicus. Nous comprenons mieux dès
lors que ce naturalisme ou plutôr ce "physicalisme" économique, professé
par \Talras et ses successeurs, récuse non seulement une spéciflcité secro-
rielle (telle qu'agricole) mais globale des sciences socrales.

à céder peu à peu Ie pas à une orientation qui se veur plus largement 1ns-
pirée des lois du marché, d'oùr la nécessité de modèles permerranr la sr-
mulation de ces nouvelles orientations. Comme l'a souligné Jacques Mai-
resse, ces rravaux économétriques onr bénéflcié d'une disponibilité
croissanre de I'ouril srarisrique agricole associé à des moyens informa-
trques de calcul toujours plus performants. De manière générale, c'est à

cette même période que Florence \Weber situe la perte de légrrimité d'une
spécialisation agricole des sciences sociales(ô/ aurres que l'économie.

Faut-il se désoler de cerre perre de légitimité rétorqueront cerrains,
soucieux q.ue I'agnculture se phe plus rapidement au sens d'une "fin de
I'histoire"{'/ où le marché apparaît comme I'ulrime réaliré sociale? cela
étant, au vu de l'actua|ré récenre en marière de réforme de la pAC et de
négociations du GATT, d'aurres économistes agricoles hésitent encore
entre une vision champêrre de l'agriculture et le credo néo-libéral, car ils
cralgnent un nouveau totalitarisme, celui du marché, et critiquent im_
plicitement I'insuffisante maîtrise, par la science économique néo-clas-
sique, de son rapporr à I'histoire des faits sociaux.

Faux problème pouf d'aurres encore que cerre perte de légirimité des

/t/ Pour reprendre la rerminologie de Ir Von Hayek.
(61 Flo..n." \ù/eber: Agrictt/tare et sciente.ç.çoria/es, at-tblà tJe.ç sbétia/i.çatiol/r. rexre

d'appel à conrributions repris clans la présenration de ce d,rssier.
(7)Titre d'un ouvrage récenr de Fukuyama.
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sciences sociales agricoles, I'essentiel de I'enjeu demeurant dans l'avancée

réelle des connaissances. Cette louable intention scientifique doit cepen-

dant conduire à reconnaître la pauvreté congénitale, voire I'erreur an-

thropologique du modèle de I'homo economicus dans ses interactions so-

ciales: I'agriculture se prête tout aussi bien aux catégories maîtresses de

l'économie néo-classique et à ses avancées récentes qu'à ses propres dé-

faillances. A ce propos, on peut remarquer également que le caractère de

real pwple attribué aux économistes agricoles a permis sans aucun doute

de rappeler la complexité et la richesse du lien social dans I'agriculture
et dans d'autres secteurs. Dès lors, la légitimité revendiquée ici ne porte

pas tant sur une spécificité agricole de la science sociale mais plutôt sur

une complémentarité d'approches, intégrant davantage I'histoire des

faits économiques, et soucieuses de rappeler par honnêteté intellectuelle
leurs présupposés en termes de philosophie sociale.

Pour d'autres économistes enfin, cette perte de légitimité les renvole

à un enjeu autrement plus important, à savoir I'objet même de la science

économique, dans ses dimensions traditronnelles explicative et norma-
rive. En effet, si I'on pense que la spécrficiré agricole s'attache davantage

à la dimension explicarive de cette science, le moindre intérêt que I'on
porte actuellement à cette spécificité ne traduirait-il pas, à l'inverse,
I'hypertrophie de la prétention normative revendiquée par ia science éco-

nomique? Dans ce cas de figure, I'intention scientifique se double d'une
intention oseudo-morale dans la mesure où certains économistes n'hési-
tent pas à ériger la loi du marché en critères moraux, affranchissant du
même coup chaque individu d'une contrainte morale inhérente à tout
acte économiqLre. On ne peut réduire la morale sociale au simple respect

des mécanismes du marché sous peine de nier I'objet véritable de la
science économique, à savoir la justice, ce talon d'Achille de l'idéologie
Iibérale. De manière générale en effet, toute crise économique renvoie

tôt ou tard à I'exigence de yustice sociale: c'est la justice rendue qui sou-

tient ultimement l'échange et la dynamique économiques. Dès lors, une

crise économique est fondamentalement Ia crise d'une justice qui n'est

plus renduers/. Ce dernier poinr de vue propose un recentrage de Ia vo-

cation de l'économiste: rechercher et promouvoir la justice dans l'écono-
mie. Sous cet angle, la légitimité d'une spécificité agricole de la science

sociale apparaît finalement comme un débat bien secondaire comparée à

la mise en évidence urgente des exigences actuelles de la justice sociale

dans ce secteur.

Dominiqae VERtuIERSCH

(s) Voir à ce propos I'ouvrage d'Henri Hude'. D'thique et politiqru, Editions uni-
versrtaires, I 992
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