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R, BOYER

I - UN SECTEUR SPÉ,CIFIQUE,
DES ENJEUX THEORIQUES GENERAUX

Il est des thèses qui se bornent à satisfaire aux critères académiques ...
et c'est déjà beaucoup tant I'exercice est devenu difficile. Par contraste, il
en est d'autres qui correspondent à un long investissement intellectuel
qui arrive à maturation à I'occasion de ce genre universitaire qu'est la
thèse de doctorat. Le travail de Pierre Bartoli et Daniel Boulet appartient

de plein droit à ia seconde catégorie : il constitue une somme sur la ques-

tion de I'économie viticole puisqu'il comporte près de neuf cents pages de

rexre et un volume complet d'annexes statistiques et de références biblio-
graphiques(*). Mais cette thèse est plus que cela puisqu'elle propose une

coniribution à vocation plus théorique: les problématiques de la régulation

permettunr-elles de rendre campte des :pécificités secrorielles 2 Lauteur de ces

iign.r ne se pefmettra pas de juger de la pertinence des résultats obtenus

concernant l'économie vittcole proprement dite ." ne serait-ce que parce

que la quasi totalité de ses connaissances ont été acquises à la lecture de

cette thèse.

Aussi, ce sont le s questions théoriques que privilégie le présent

I'agriculture et les industies agricoles eT alimenîaires aient fait l'objet !'uppli-
cat"ions de ce type qui n'oni pas manqué de renconrrer nombre de diffi-
cultés et de critiques de la part des spécialistes du domaine (IV).

tutionnels contribuent à façonner des modes de régulation contrastés.

Les di :p os it ifs in s t i t u t ionnels s ect orie ls, loin d'introduire de simples fricttons

-1*y 

p;.r.. BRnrorr et Daniel Boulrr, Dlnamique et régxtlatiln de la spbère agro-

alimentaire. L'exemple uiticole, Thèse d'Erat, Université de Montpellier I,
Montpellier et Paris, INRA ESR, 1989,3 vol., !10 P. + annexes.
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GULATION ET SP IF IT. SECTORIELLES

par rapport à des mécanismes de marché réputés purs, impulsent au
contraire aussi bien l'essor ou le déclin d'un sous-secteur que ses réponses
aux aléas et fluctuacions économiques (VI).

Pourtant les auteurs sont loin d'avoir tiré toutes les conséquences de
leur percée méthodologique, tout au moins dans le seul travail de thèse,
aujourd'hui complété par I'article de synthèse conrenu dans le présenr

re da
SUCS

avec

imes
Finalement la régulation viticole est-elle totalement spécifique ? Autant
de chantiers ouverrs à la collectivité des chercheurs .t qu. I'on se propose
de soumettre à leur jugement ... sans doute critiqu. (Vtt).

II _ AUX ORIGINES DES PROBTÉMATIQUES DE LA NTCUTETION:
DES INTERROGATIONS ESSENTIELiEMENT
MACROÉCONOMTQUES

.. Il.peut être opportun de rappeler la double inspiration de ce courant
d'analyse qui émerge en Francé àu milieu des annéès 70 avec la réflexion
de Michel Aglietta (1). D'un côré, une série d'évolurions macroécono-
mlques apparemment paradoxales appelle des interrogations nouvelles :

comment inte flation auxttats_Unis er oar
extension dans ) Le ralentissemenr de la pio_
ductivité et la é manifestent-lls iépuisement
du modèle de econde guerre mondiale ? Comment
explquer la le ge qui p"révaut en France àlanir de
la fin des années 60 ? D'un autre côtÈ, la plupart des chéories diqponibles
à l'époque ne livrent pas d'interp risfaisantes : les
keynésiens surestiment le pouvoii s et des gouver_
nements quanr à un réglage fin de I pour leir part,
les marxistes sont tentés de voir ou tension les
germes d'une crise structurelle du cap d,Etat (CME).
C'est par une réévaluation critique dè ue se sonr Dro_
gressivement élaborées les problémati

Des études historiques longues porranr d'abord sur les Etats-unis
puis sur la France (2), a émetgé un enseignement majeur: I'exceprion_

(7) Michel Acrrrrr.r Régulation et crises dz capitalisme, paris, Calmann_Lévy,
1976 et 1982, deuxième édition.

lj
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R BOYER

(.i) Pour une revue de littérature
"Fluctuations et croissance" dans Xavier
Rerr.rEns (eds), Encyclopédie économique,

sur ce thème, voir Robert Bovnn,
GrerrE, Jacques M,',tnrssE et Jean-Louis
Tome I, ChaP. 17, P. 609-610, Paris'

Economica, 1990.

(4) Benjamio ConIar, L'atelier er le chrononètre,Paris, C' Bourgois' 1978'

(6) Cons de la conP-

tabilité natio rt BovEn'
"Formes d'o BennÈnn

(ed.), Keynes

l)



REGU LATION ET SP ÉCIF ICITÉS SECTORIELLES

miques productives aussi bien que macroéconomiques sont forr contras-
tées aux Etats-Unis et au Japon, en France et en R.F.A., au Royaume-
Unr et en Italie, au point de désigner les embryons de modèles produc-
tifs et modes de développemenr alternatifs(7). -

Les recherches régulationnistes, même les plus agrégées, ont ainsi été
amenées à expliciter les spécificités nationales, elles-mêmes reflet de
combinaisons originales entre le modèle fordiste pur et les trajectoires
institutionnelles et sectorielles héritées du passé. constater cela, c'est
évoquer la question du starut des secteurs dans ces problématiques.

. . 
(7 ) Pour 

_ 
une synthèse récenre, lire Robert Bovrr,

Management Practices and tVork Organisation, Rapport OCDE,
MAP, novembre 1989.

New Directions in
ronéotypé CEPRE-

(8) Pierre Banrorr er Daniel Bourrr, "conditions d'une approche en termesde régulation sectorielle Le cas de la sphère viticole", cabieri d'Econoàie et demême e présent article ne fair que para_;?:i .i:if:::ï:*:î [',î:::;îï:llectif. .. cole française, paris, INRA, 19g7 (voir à
E. R.E.V.. en bibliographie de l'arricle précitÉ).

(9r. On doir à Benjamin Conrnr, déjà e. pour
une. mrse en perspeccive des relations entr d,accu_
mularion, lire Robert Boynn er Benjam n a dyna_mique longue de l'accumularion" dans )e
tiue,Paris, Editions de I'E.H.E.S.S., l9gt. 

penpec-

III - LES ANALYSES SECTORIELLES: LES AVATARS DE
LA DÉCALCOMANIE ... OU DU FONCTIONNALISME

lnverse, on peut rechercher dans quelle mesure les principes fordiens ont
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BOYER

I aDleau r.
Les modes sectoriels

de régulation.
Un bilan de quelques

précédentes recherches

Auteurs*
Secteurs

retenus

Typ.
d'approche

Principaux
résultats

B, Conr,tr
(1978)

Pétrochimie

Industrie de

proces:

Analyse du

procès de

travail

1. Les industries deprocess sont distinctes

des industries de montage.

2. Le rapport salarial en est différent

M. Carr.rprnos
(1981)

BTP et

construcuon

Analyse des

formes sectortelles

d'organisation
+ Place dans

le fordisme

2. Rapport
drfféren ts.

1. Les contraintes du chantier empêchent

la taylorisation ou Ie fordisme.

salarial et crises sont donc

J. NÉrusst
(1987)

Industries
Agricoles et

Alimentaires

A partir du

fordisme et ses

conséquences

sur le secteur

I Des spécificités notables des IAA

2. Complémentarité des IAÀ par rap-

port au modèle industriel.

P. Prnr
(1988)

Services

dont
banques et

âssurances

Caractérisation

des formes

d'organisation
et place dans le

régrme

d'accumulation

l. Une certaine interdépendance entre

dynamique industrielle et transforma-

tions du tertiaire.

2. Un rôle maieur dans les sortres de

cflse.

M. KrNr.Irv
et alii
(1988)

Agriculture
américaine

Le fordisme

s'étend et

s'applique à

l'agriculture

l. Parallèle enrre compromis salarial et

srabilisation des prix agricoles

2. Application massive de la science er

de la technologie.

ch.
du Trnrnr
(1989)

Automobile
BTP
Pétrochimie

Place dans le

reglme

d'accumulation

+ Spéciûcité
sectorielle

l. Coexistence d'une multiplicité de

formes sectorielles et de contenus de

productivité.

2. Les sorties de crise emprunteront à

ces divers types.

M. L,tlrrr,arNr
(1990)

I ravall a

domicile

Place dans le

Processus
d'industrialisation

l. C'est un modèle producti[alternatrf

2. Sa transformation permanente sous

l'effet du mode de développement et du

changement technique.

B. Rrvxauo
(199r)

Décompositton
en grands

secteurs de

l'économie

Etude des

déterminants
des formules

salariales

L De fortes disparités sectorielles dans

les modes de rémunération

2. Certaines tendances communes se font

jour (individualisation Par exemple).

* Erudes citées: voir notes (10) à (12) a ()2)
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RÉG U LATIIN ET SPECIF ICITÉS SECTORIELLES

entendu au niveau global est inadéqua1(10). Q11 trouverair de même en
économie et sociologie du travail, nombre de recherches qui, à partir
d'une seule étude de cas, cerres approfondie mais limitée dans son exten-
sion, concluent à I'inadéquation du concept global de fordisme(11).

Selon une seconde approche, plus nuancée, il ne s'agirait pas d'une
projection mais d'une articulation des principes fordiens avec toure une
autre série de modes d'organisation sectoriels, durablement hétérogènes
par rapport au noyau dur du régime d'accumulation. Par exemple, la
constatarion d'une difficulté d'application des méthodes scientifiques
aux secteurs de la construction et du bâtiment a conduit à I'idée d une
corupldmentaritti entre les méthodes de production exrensive de la
construction et la prépondérance d'une accumulation intensive centrée
sur les industries de consommation de masse(12).

.fl;) Roberr Bovrx., "Prod.uctivité et_ emploi dans le BTp. A propos de
quelques recherches récenres" dans Actes da co1loqae,,Le trauail ,n ,haitierl', pl^n
Construction, Paris 198j, p. 205-239.

4>
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Ces visions n'ont pas manqué d'être sévèrement critiquées d'un point

(14 Ce poinr a été largement développé : A.J\{Itscar, P. SarvoN et A' \Torpes-

'ERGER, 
Mitbodologie éconimique, Paris, Prèsses Universitaires de France' 1981'

(15) nchanté' De la ualear à I'enoo

Paric T surtout' de ce même auteut'

;;;;;) ' 
n dans les sciences sociales"' c

ronéoty r la théorie de la régulacion' j

mentionné.
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Aussi, divers auteurs, s'inspirant des travaux régulationnistes, ont-ils

d'une certaine dive riales selon les secteurs, en fonc_
rion de leurs carac s, de Ia nature des négociations
collectives er des q es.

C'est convient de replacer les analyses de l,agri_culture hier à partir des approches marxisies,aujourd' des théories de la régulation.

IV _ AGRICUTTURI ET IAA, TERRES DE GRANDES DIFFICUTTÉSpouR LES THÉORTES ÉCONOUTQUES SreXOeno
Dans la première partie de reur travail, les aureurs procèdent fort

opportunément à une revue de littérature concernant le traitement de
l'agriculture par les théories,.tout particulièrement celles d'insfiratron
marxiste. Le pronostic de nombre d ithéoriciens avait été, audébut de ce
siècle, celui d'un bouleversemenr probable des méthode, i. p.oJ.,l,ion .t

(20) 
.De cer aureur, fte Technologie, flexibi/ité et emploi : ane approcbe sectorierle dapost-tay lorisme, Paris, L'Harm urtun, 19g9.

(21)
cbanzbre. Traaail et traaailletrs à domicile

o ot','r'r', sociale' Paris' L'Harmattan' r99o'

1991 . la règle et le natcbé, Paris, Ch. Bourgois,

1zs) Telle est la thèse stimulanre développée par Myriam cauprNos-Drrs_rRNrr, Jean-Marc Gnarvoo er Gilles Mrrncil.rrn, l9gg, déjà cité (ci_dessus,n I 2\
(24) M;ch^el Prons et charles sanrr, Ler cbemins dc la postérité,paris, Hache*e,1989 (édition américaine 1984).

Gilles Mancrnrrn, 1988.

+/



DEUX APPLICATIONS DU CONCEPT DE FORDISME À L'AGRICULTURE

I. La projection

Schéma 1. Du global au sectoriel

Mode de
régulation
d'enscmble

(hojecÙon)

Y
Mêmes ajusements

conjoncturels
et dynamique longue

que les secteurs industriels

Ensemble de l'économie

Y
Agriculnue

-rN) 

Cl^uàe SEnvoux, "L'absorption de I'agriculture dans Ie mode de produc-

cioncapitaliste"dans L'lJniuetspolitiqrcdespaysans'Paris'ArmandColin-'l9.72etle
panorama prus generar .. .. -è-. âtreiir,'L''agricultare moderne, Paris, Seuil. 1989.

(27) INSEE, Fresque hislorique du système productif, collecrions de l'INSEE, série

Entreprise, io 27, 1914'

Industries

Sewices

. Mécanisation
. Quasi-rapport salarial

fordiste
. Rôle du crédit

. Inærventions de I'F,[ar
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RÉG U LATION ET SPÉCIF ICITÉS SECTORIELLES

IL La fonctionnalité

Schéma 2. Le mode de développement exerce des contraintes originales, d'où une spécificité
des formes sectorielles de régulation

Indusrie

Diversité de

I'organisation

sectorielle

(28) A ce propos, lire Alain Lrn*rz, Le tribut foncier zrbain, paris, Maspéro,
ications à la rent sées Dar Riiardo
Property Oil Rent in Vinezaela: an
elations, Ph-D ches iry, août 19g1.

Modes sectoricls
de régulation

originaux pour
I'agriculture

. Maintien d'une petite
paysannerie

. Contôle par le cédit
. hix garantis par I'F-rat

L'ampleur des gains de producrivité permet :

. Une libération de pouvoir d'achu pour les
biens industriels -

. Une libéruion de main-d'cuvre pour l,indusrie

4c)

Généralisation de la
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. En vertu de I'hypothèse d'une homogéniitô tendancielle des formes de

production et rapports sociaux, les transformations de I'agriculture après

ia Seconde Guerre mondiale onr été rattachées à l'établissement de l'équi-

valent du fordisme dans I'agriculture (voir schéma 1).

normes de production et de consommation porte aussi suf l'agriculture.

secteurs de i'économie (voir schéma 2)'

(29) De ces aureurs, Iire "Contextualizing Agricr/ture tt',ithin Pos| Var US SocietY:

Fordism as an Integratiue Theor1", Communication ronéotypée au Colloque interna-

tiooal sur la théoiie de la régularion, Barcelone, iuin 1988'

(3Lt) f.irc Et,olution de la politique agricole améticaine, Thèse d'agro-économie,

Paris, INA-PG, 1990.

(31) ç, point avait été plus particulièrement exploré par la reche.rche histo-

rique longuË, cf. cEPREMAP-cônoEs, 797-7 

"lorne 
III' chap' 2' déjà cité (voir

plus haut, n. 2).

t0



REG U LATION ET SP ÉCIF ICITÉS SECTORIELLES

A grands traits, cette interprétation est l'équivalent pour les théories
de la régulation de ce qu'étaient, dans les années 70, les inrerprétations de
Claude Servolin (32) ;1"futO des théories marxistes orthodoxes. Le marn-
tien d'une petite production agricole permettrait dans I'un et I'autre cas
de minimiser les coûts de reproductron de la main-d'æuvre er plus géné-
ralement assurerair une articulation efficace avec la dynamique indus-
tnelle.

on aura reconnu les charmes et les limites d'une explication du for-
disme en terme d'un strict fonctionnalisme.'cnaque secreur esr organisé en
fonction de sa place dans le mode de régulation d'ensemble. Ei I'occur-

nqlnte par rappoft aux pfesslons et contraintes qu'exerce le mode de déve_
loppement en vigueur.

(]2) on,t. les ouvrages déjà cités, cf. la contribution à L'bi.rtoire cra ra France
rryrale, tome IV, Paris, Seuil, 1984.

(J3) J. NÉrusst, Les IAA en France: croissance et financemenr j950_j9g5. Essai
s,ar^l'intégratirn financièrc et la dynarnique indastriel/e", Thèse, universiti paris X,1987.
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Iogique sectorielle pour obtenif, route modestie gardée, l'équivalent

d'une révolution coperntclenne.

v - APPTIQUER LA UÉrHOOn nÉGUTATIONNISTE,
PAS LES RESUUTATS DU FORDISME

c'est à mon sens la contribution maieure de la thèse sous revue que

d,avoir pour la première fois proposé un ensemble de notions s'appliquant

à I,analyse sectôrielle, dérivéès d.r con.eptt canoniques de la..régulation'

mais en évitant roure décalcomanie ou hypothèse abusive d'homologie

avec les mécanismes de la régulation globale (voir schéma 3). En écho

avec ce que présente l'article de Pierre Bartoli et Daniel Boulet, on vou-

drait souligner et discuter quatre apports maleurs'

Délimiter le champ de l'analyse secTorielle par le jeu du intérîts concernés

si dans la lignée de I'hypothèse de nomenclature fondatrice du modèle

walrasien, .t pà, .*t.nsion-de la théorie néo-classique, on devait délimi-

ter le champ du secteur viricole, il serait tentant de considérer comme

homogène Ià valeur d'usage que constitue le vin. Il faudrait alors examt-

n.r, dÏns la formulation dés offres et des demandes, dans quelle mesure ce

froduit esr substitut ou complémentaire d'autres biens. A I'économétrie

àe révéler.par les procédures d'estimation les élasticirés prix et revenus

correspondantes.

Enfait,l'approcherégulationnisteprivilégieuneanalysedelagenèse
de ce produit iiparticuliËr qu'esr.le vin ... tout au moins pour la société

et l'écànomie française. Dès lors' le secteur ement par

i; il; i. ual..rr d'..ts que ut ntalement

à pâitir de la struct t3rêts eux de Ia

i.irér.nt.tion profes de coordination régissant

l.i diu.rs., strâtégie La définition des auteurs

s'inscrit dans la côntinuité des con ui font des nomenclatures

statisriques non des données de nature, mais le résultat d'une construc-

tion sociale et de stratégies de légitimation d'intérêts ou de groupes (34).

par exemple on ,. ,orruËnt qu'.n-Frunce les nomenclatures sectorielles de

i"."-p,âUlfité nationale, constituées dans les années 50, devaient beau-

aq O" pourra se reporter à Joë
tistiqile, Paris, Edirions Economica,
punô.u-u récrospectif. .Concernant 

I
^nornenclatrrres professionnelles, cf'
"Les mots et les chiffres : les nom

Statistique, no 110, avril 7979. L'o
TuÉvENor, Les économies de la grandea

1988, fournic une ambitieuse problématique théorique'

,2
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UNE MISE EN GUvRE DES APPROCHES DE LA RÉGULATION

Schéma 1. L'homologie des notions au plan sectoriel et au niveau global

Mode de régulatlon

. Crndisetioo des compqæmeos
individueb a collectifs ea fonction

du régm€ d'euûuldion

. Reproducrion dc fcrmcs
institutiomcl lcs

Economie
globele

Formes lnstltutlonnelles

. Repporr selsid

. Forme de h cono,Eftnce

. NrDrc d€ lElrt

. Insertion drns le égime
i-ût rnrtion.l

. Comprtibilité dyumiquc cntr"
productioo, prn{c du r€Ycnu

et genèsc dc h dcmra<b

Dlspositifs lnstltutlonnels

. NorEc de qudité

. Condilions d'eccès I ls p,roducrion

. R{les
(publiqucr ou professionnelles)

dc foroerioo des prix

. Rè8,lemcnu itrl€mrtioûrur
(p|r ex.rplc euopéas)

Secleus
(par ex. viticolc)

Mode de réguletlon sectorlcl

. Arricuhtion dyntmiquc ertre
régime écooomiqu de fooctionnemeat

er dispait(s insùurtiomels

. ReProducrion des formes

iDstiautiouell€s

Sorrce: inspiré par P. Bnnrort er D. Boursr (1989 et 1990)

. Gcùon det raler (A.O.C)

/ dcs cxcéd.ûtr (V.C.C)

. Evolution dcs prir rebrifs
ù scAar

. Essor (A.O.C) / strgutiotr
puir déclb (V.C.O

t3



R. BOYER

coup aux groupemenrs professionnels chargés de répartir les ressources et
les productions sous le régime de Vichy (J)/.

Dans cette optique, éclate I'homogénéiré du secteur viticole.
Mobiiisanr les très nombreux travaux disponibles sur la question, les

auteurs mettent en évidence un fort et durable dualisme entre le secteur
des vins à appellation contrôlée et ceux de consommatron courante. Il
sont le résultat de demandes fortement différenciées selon Ia catégorie
sociale: biens positionnels distinguant les groupes privilégiés des autres
pour les AOC, support nutritionnel du régime alimentaire pour les

couches populaires concernant les seconds. La définition et la qualité de

ces deux grandes catégories de produits, Ioin de converger, ont au

contraire enregistré des rrajecroires conrrastées depuis près d'un demi-
siècle : croissance de la demande et des prix relatifs dans un cas, déclin de
la demande et concurrence accrue dans l'autre.

En d'autres termes, ia desrination sociale du vin importe au poinr de
conduire à deux secteurs viricoies aux logiques conrrastées. Ces dernières
sont construites dans I'histoire lonsue comme i'atteste la diversité des
boissons qui, dans les sociétés contemporaines, servent de support à la
distinction comme aux aspects plus directement nutritionnels. C'est une
première fidélité, rout à fait importante, aux problémariques de la régu-
lation qui insistent sur la construction dans et par l'hisroire des catégories
mêmes de l'analyse économique / i6'.

Au-delà da marchâ ane multitude d'acteurs collectifs

En effer, cette distincrion ne résulte pas du simple enregistrement par
les producteurs des goûts différenciés des achereurs. Concernanr les AOC,
ce fut une strarégie constante de maintenir les rentes de rareré par I'adop-
tion de réglementations et de procédures régissant la qualité, les
méthodes de vinificarion, les droits à la producrion et I'organisarion des
circuits de distribution. A la lecture de cetre rhèse, on ne peut s'empêcher
de penser aux rhéories de Ia concurrence imparfaire de type Chamberlin:
par les associations qu'ils se sont données, les producteurs ont pu bâtrr
puis préserver une image de marque favorable leur permettant d'extraire
une rente de monopole, au demeuranr fortement différenciée selon ies
crus. Par comparaison avec les secreurs industriels rraditionnels, on est
frappé par la permanence sur une aussi longue période d'une telle srrari-
fication des grands crus. Alors qu'en général toure rente initiale accordée
aux innovareurs est progressivement érodée par Ia concurrence de la

()5t yirc en parciculier Bernard Gurren'r', Jean Lac;aNrcn et Michel Vorrn,
"Essai sur les nomenclatures industrielles", Ennonie et Statirtique, no 20, février
t91 L

rJ6l Pour une analyse récenrc des relations entre L'école des Annales er les pro-
blématiques de la régulation quanr à la genèse des objers comme des concepcs de
I'analyse économique, lire, entre autres, Robert Bovrn, "Economie er histoire:
vers de nouvelles alliances 1", Annales ESC, no 6, novembre-décembre 1989,
p. r)91-r426.
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cohorte des imitateurs, l'industrie des vins de luxe a su se doter des dispo-

sitifs sectoriels lui permettant de préserver à très long terme un tel avan-

tage.

Ainsi, les stratégies actives des acteurs ne constituent pas de simples
frictions par rapport à des mécanismes tendanciellement concurrentiels.
Tout au contraire leur succès, qur tient en particulier à la cohérence des

procédures collectives de coordination, peut au contraire arracher un sec-

teur tout entier à des logiques qui prévalent dans la plupart des autres

activités économiques. C'est sans doute pourquoi la lecture de cette thèse

est si stimulante pout l'économiste généraliste : le secteur viticole mani-
feste nombre d'originalités par rapport à la plupart des autres secteuts,

ce qui invite à analyser les modalités de son organisation et cerner
l'impact des institutions sur les ajustements économiques (voir gra-
phiques 1 à 6).

Lu dispositifs institutionnels importent

quant à la dynamiqae longue d'un secteur

Après avoir construit la stratification symbolique et sociale du produit
"vin" et explicité les acteurs du champ ainsi constitué, les auteurs, dans la

troisième partie de la thèse, abordent les modalités de leur interaction
grâce à une série de dispositifs instirailonnels. Ce vocable désigne "l'ensem-

ble des institutions productives de normes, de processus, d'interventions
qui encadrent et orientent ces régimes économiques".

D'un point de vue méthodologique, il importe de souligner que cette

notion est la transposition et l'adaptation au plan sectoriel de ce que sont,

à l'échelle macroéconomique, les formes institutionnelles. En l'occur-

rence, les dispositrfs institutionnels concernent la délimitation de la qua-

lité, les restrictions régissant l'entrée dans le secteur, certaines règles de

vinification, éventuellement des modalités de répartition du marché ou

des procédures de formation des prix. On aufa reconnu l'ensemble des

règies du jeu qui canalisent les stratégies des producteurs individuels.
Conformément aux théories microéconomiques contemporaines, les règles

du jeu sont introduites conjointement avec les techniques de production

et les goûts des consommateurs pour définir l'espace d'une régulation sec-

rcrieI\e(37). Loin d'être un simple "lubrifiant" permettant d'obtenir un

équilibre walrasien ou encore "naturel", ces dispositifs institutionnels

(37) Telle est en eflet 1'une des novations majeures des nouvelles théories
micro-économiques élaborées au cours des années 80. On pourra en particulier se

reporter à David M. KnEes, A Course in Microeconomic Tbeory, New-Y-ork, Harvester
'Wheacsheaf, 1990. Au demeurant, les références de plus en plus fréquenres à la
chéorie des jeux invitenc à définir avec précision les règles concefnant l'informa-
tion disponible et les procédures de coordinarion régissant l'interacrion entre
agents, cf. David M. Kxres, Game Tbeorl' and Economic Modelling, Oxford,
Clarendon Press, 1990.
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LES DEUX RÉGrMES ÉcoNotvttguvs DE F0NCT10NNEMENT...

Les vins fins

Graphique 1. Tendances du marché des vins fins (AOC + VDQS) :

croissance de la oroduction et des débouchés
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Graphique 3. Une aptitude à maintenir des positions oligopolistiques
(relation prix-volume en AOC ; indice base 100 en 1970)
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,,, IMPULSENT DES ÉVOTUTrcNS CONTR ASTÉES

Les vins courants
Graphique 2. Une contraction cumulative de la consommation
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Graphique 4. Une détérioration de la position concurrentielle
(relation prix-volume en vins courants ; indice base 100 en 1970)
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déterminent très largement la forme des ajustements des divers segments

du secteur viticole.

Second parallèle avec le rôle des crises sttucturelles dans la genèse des

formes insiitutionnelles, les crises uiticoles constituent des éptsodes au

- cours desquels se manifeste I'inadéquation de la logique marchande et/ou
des dispositifs institutionnels antérieurs, de sorte que, par leur action col-
Iective, les producteurs aboutissent à une nouvelle configuration institu-
tionnelle. De façon tout à fait intéressante, les auteurs dépassent l'anta-
gonisme traditionnel qui veut que les faillites du marché appellent des

interventions étatiques et que, uice uersa, "ies Lmites de la bureaucratie"
stimulent le retour de mécanismes olus concurrentiels. IIs montrent en

particulier que si I'Etat est bien intervenu de façon déterminante dans le
secteur du vin de grande consommatior, pour les grands crus, les organi-
sations profusionnelles regroupant les principaux producteurs ont prls en
charge l'édiction des règles régissant le fonctionnement du secteur. Le

succès des vins de Champagne témoigne de l'efficacité de ce processus,
mais il est vrai que les contextes économiques ne sont pas les mêmes :

surproduction dans un cas, demande croissante dans I'autre (voir gra-
phiques I et 2).

La lecture de la troisième partie de la thèse suggère un parallélisme
intéressant avec les développements récents des théories du corporatisme
au sens anglo-saxon de ce terme. Depurs les années 70, des spécialistes de

sciences politiques, des historiens et des économistes ont explicité un cer-
tain nombre de liens entre les formes de médiation des intérêts et les per-
formances macroéconomrques. Ils ont par exemple suggéré qu'une large
centralisation et ouverture des compromis socio-politiques étaient favo-
rables au dynamisme économique (38) . A contrario,le recours à des ajuste-
ments de marchés purs et une balkanisation des intérêts économiques
peut s'avérer moins favorable que des compromis socio-démocrates : une
analyse systématique des performances en matière de chômage conduit à

ce surprenant résultat pour les années 70 comme pour les années gg(39).

Alors que les économistes recherchent des modèles théoriques permet-
tant de rendre compte de cet apparent paradoxe (40), les théoriciens du

(J8) 6'... de longue dare le résultat qu'onr obtenu les spécialistes du corpora-
tisme au sens anglo-saxon de ce terme. Cf. par exemple Ph.ilippe Scrrrrrrlnn, "Still
the Century of Corporarism", Reaiew of Politics, vol. 36, 1974, p. 85 et suivanres,
Allan Cev/soN, Organized Interests and tbe State, Londres, Sage, 1981 ou encore
P.J. K,rrzrNsrerN, Small States in tYarld Markets, Ithaca, Cornell Universiry
Press,1985.

(39) Parmi une abondante littéracure en forte croissance deouis le milieu des
années 81, Lars C,,rrupons et John DnrRrrr, "Cencralizarion of \Vage Bargaining",
Economic Polic1, n" 6, avril 1988; Robert RowrsonN, So/idaristic Corporatism and
Laborr Market performances, Communication ronéotypée au Workshop on
Economics and Institutions, Sienne, juillet 1988.

(40) pur^' un vaste ensemble, Samuel Bowrrs et Robert Boyan, "Labour
Market Flexibility and Deceotralisation as Barriers to High Employment? ..."
dans Renatto Buxrrra. et Carlo Dnu'AnrNc;a (ed,s). Labour Relations ancl Economic
P erformance, Londres, McMi llan, 1 990.
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LES DEUX nÉcmr,s ÉcoNoutquns DE FINCTIoNNEMENT
t Mp u LS ENT ors Évoru r torus corvrR,asrÉrs

Graphique 1. Une relative homogénéité des prix
Dispersion des prix selon la catégorie et le conditionnement
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Graphique 6. Des sentiers divergents. Un indice : l'évolution des prix relatifs
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corporatisme ont pris conscience de l'hétérogénéité sectorielle croissante

des grandes économies industrialisées et ont lancé une nouvelle série de

recherches privilégiant les arrangements institutionnels qui, au niveau
sectoriel, régissent l'adaptation à une concurrence internationale accrue et

un changement technique rapide (41). Ces analyses du méso-corpzraTiime

mettent en jeu des concepts et des méthodes finalement très voisins de

celles que développent Pierre Bartoli et Daniel Boulet. A titre d'exemple,
la notion de dispositif institutionnel fait écho à la typologie des sectoral

modes of gouernance récemment proposée en conclusion d'une comparaison
internationale des transformations depuis l9l3 des modes sectoriels de

gestion Gz). 
^u 

demeurant, I'une de ces modalités sectorielles de gestion
est précisément celle que l'on trouve dans le secteur des grands crus, à

savoir l'édiction de règles par une association professionnelle regroupant
I'ensemble des producteurs. C'est dire combien ce travail se situe au cæut
des recherches les plus prometteuses en matière d'économie institution-
nelle.

Le daalisme des rdgimu économiqaes de fonctionnenent

Une fois délimité le champ des deux secteurs viticoles, explicitées les

stratégies des acteurs et les règles du jeu qu'ils se sont données ou qui ont
été imposées par I'Etat, il est possible de dériver une caractérisation des

mécanismes économiques régissant Ieur fonctionnement d'ensemble.
Pour reprendre Ia définition des auteurs : "les riigimes économiques de fonc-
tionnement sont compris comme l'ensemble des mécanismes économiques
assurant sur une période la reproduction d'une sphère d'activité".
Mutatis mutandis, cette notion constitue la transposition au plan sectoriel
de la définition usuelle d'un régime d'accumulation. Quant à la notion
de mode de régalation sectoriel, entendu comme "la combinaison, l'articula-
tion dynamique entre régimes économiques de fonctionnement et dispo-
sitifs institutionnels", c'est l'équivalent du mode de régulation (voir
schéma 3),

Lintérêt de cetce notion est de laisser ouvert le partage entre les

contraintes que fait peser le mode de développement sur le secteur, en

I'occurrence viticole, et Ia logique propre impulsée par les compromls
institutionnalisés spécifiques à ce secteur. C'est une question empirique
que de délimiter l'influence de l'une et l'autre de ces deux sphères. De

(41) gurrc l'ouvrage édité par Allan CawsoN, déjà cité, lire Leon LrNoannc,
John Carr,rraEu- et Rogers J. Hou-rl.tcs\ùzoRTl{ (eds), The Goaernance of the
American Economy, Cambridge, Cambridge University Press, à paraître.

G2) Philippe C. Scrrurrrrn, "sectors in Modern Capicalism: Modes of
Governance and Variations in Performance", dans Rogers J. HorlrNcswonru,
\Tolfgang SrnnEcr et Philippe Scrrurrrrn (eds), The Gouernance of Capitalist
Economies, à paraître.
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Tableau 2.

Un secteur viticole,
deux régimes
économiques

de fonctionnement.
Importance des

insticurions... et de
la construction sociale

des valeurs d'usage

plus, ces relations peuvent varier au cours du temps et selon le sous-sec-

teur considéré. A priori, le secteur des vins de grande consommarion
devrait être plus sensible à la conjoncture générale que celui des vins tns,
car il est soumis à un déclin de la demande du fait de l'évolution du mode
de vie, elle-même conséquence de la diffusion du fordisme (comparer les

graphiques 3 et 4). A l'opposé, pour un produit de luxe, correspondant à

une demande de disrinction, et soumis à une restriction volontaire de

I'offre, le mode global de régulation est tout autre (voir tableau 2).

Sotrce: librement inspiré de Pierre Banrou et Daniel Bourr,r, "Dynamique et régulation de la
sphère agro-alimenraire", thèse 1989.

Dans leur recension et mise en perspective de la grande masse des

études économiques des secteurs viticoles (dont les annexes très riches

donnent une bonne image), les auteurs fournissent une démonstration

Les vins fins
(AOC + VDQS)

Les vins courants
(de coupage + de pays)

Dispositifs
institutionnels

1. Gestion de la qualité

2. Accès à la productron

I. Formation des prix

Par entente des producteurs

Délimité par Ie terroir

Monopolistique ou oligopolis-
tique par concertation et/ou

différenciation de la qualité

Contrainte par les règlements

natronaux ou européens

Régie par des incitations ou

aides publiques

Logique de marché, plus concurren

tielle, avec peu d'effets de qualité

Instances
collectives

Associations pri ncipalement

professionnelles

(ex: champagne)

Etat ou Communauté européenne

Régimes économiques
de fonctionnement

4. Finalité

). Caractéristiques

Gérer au mieux les rentes

1. Essor de .la production au-

delà des aléas

2. Evolution favorable des pri

J. Forte dispersion des prix
selon les crus

Prévenir ou atténuer les effets de la

surproduction

I. Constant déclin de la productior

depuis les années 1960

2. Baisse des prix relatifs

3. Faible dispersion des prix

La situation
contemporarne :

6. Crise ou non crise ? 1. Viabilité du régime de

fonctionnement

2. Ils bénéficient plutôt de la

crise du fordisme

1. Crise structurelle du régime

de fonctionnement

2. La crise interne esc aggravée

par la mutation du mode de vre
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tout à fait convaincante de I'bétdrogdnditi fondamentale des deux régimes
économiques de fonctionnement. Lopposition est bien connue des spécta-

listes du domaine et ne les surprendra en rien. Pour l'économrste généra-

liste, tout particulièrement s'il est dans Ia mouvance régulationniste, ce

résultat est néanmoins fondamental puisqu'il fournit un exemple éclatant
d'une construction sociale des régimes économiques : deux secteuts, r
priori voisins, enregistrent en fait des trajectoires de long terme totale-
ment différentes. On retrouve, au sein du secteur viticole, l'équivalent
des trajectoires nationales que mettent en évidence les recherches régu-
lationnistes récentes précédemment rappelées (section II). Ainsi, les ns-
titutions et fornes d'organisaTion importent puisqu'elles peuvent façonner des

modes de régulation fondamentalement distincts. Les dispositifs institu-
tionnels n'introduisent pas de simples frictions par rapport à un équi-
libre de long terme invariant : ils façonnent au contraire la forme des

ajustements cycliques tout autant que la dynamique de longue
période43).

A sa façon, la thèse sous revue est une belle démonstration de ce

résultat et rejoint ainsi les conclusions convergentes des recherches
contemporaines qui visent à relancer une économie des institutions(44).

VI - LE SECTEUR VITICOLE. CAS EXEMPLAIRE
POUR TÉCOXOMIE INSTITUTIONNELLE

Faut-il rappeler cette évidence ; l'intérêt d'une théorie ne se mesure
pas à l'esthétique de ses formulations et l'éIégance de ses hypothèses
mais à la pertinence et à Ia variété des conclusions et interprétations
qu'elle autorise ou suggère. A l'aune de ce critère, le travail des deux
auteurs apporte une abondante moisson de résultats, certains spécifiques
au domaine viticole, d'autres beaucoup plus généraux.

Concernant le premier de ces champs, l'intérêt majeur est sans doute
d'avoir fourni la démonstration la plus achevée à ce jour de la possibilité
de r1galations opérant au niaeau sectoriel . Ce qui est annoncé comme une
prudente hypothèse concernant "l'existence possible de niveaux secto-
riels spécifiques de régulation" sort très largement conforté de cette

(43) Qg11g conclusion est fondamencale pour les problémariques de la régtla-
tion, c[. Robert Boven, "Technical Change and the Theory of"Régulation"", dans
Giovanni Dosr 6 alii (eds), Tecbnical Cbange and Economic Tbeorl, Londres, Pinrer,
1988. EIle I'est aussi devenue pour des théoriciens tels que Robert Soro.u<2, "La
théorie de la croissance", Reaue Française d'Economie, vol. III, no 2, printemps 1988.

(44) IJîe synthèse récente esr fournie par L'économie des conaentions, n" spécial
de Ia Reaæ Economiqae, mars 1989, qui fait suite à une série de recherches portant
en particulier sur Ia construction des produits ; cf. norammenr Cenrre d'Etudes de
I'Emploi, Conaentions économiqaes, ParË. P.U.F.. 1981, ainsi q:ue Entreprises et prl-
dzitt, Paris, P.U.F., 1987.
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recherche : non seulemenr l'activité viticole esr soumise à des régimes
institutionnels originaux par rapporr aux activités industrielles tradi-
tionnelles, plus encore ses formes d'organisation ont été et sont très lar-
gement distinctes de celles qui prévalent sur les aurres marchés agri-
coles. Si l'on considère par exemple les vins AOC, il est clair que la
dynamrque de leur production et de leur prix n'est en rien la projecrion
sur le secteur viticole des politiques d'intervenrion au niveau national ou
européen. Le régime économique de fonctionnemenr de ce secteur est
très largement autonome et original, même s'il dépend de façon plus
indirecte des caractéristiques du mode de régulation d'ensemble, à tra-
vers pat exemple la plus ou moins grande hiérarchie des revenus, I'évo-
lution générale du mode de vie, ou encore les conditions générales du
crédit et de la fiscalité. De façon plus précise, émergent cinq enseigne-
ments majeurs quant aux caractéristiques de ces régimes économiques de
fonctionnement.

Dispositifs et régimes institutionnels sont socialement construits

Dans Ia mouvance des problématiques de la régulation mais aussi de

l'économie des conventions, il est devenu courant d'expliciter le processus
qui conduit à l'émergence soit de compromis institutionnalisés, soit de
procédures de coordination. Il avait déjà été montré par exemple que
l'invention de la catégorie de chômage résultait d'une construction
sociale, d'abord conceptuelie puis staristique, elle-même reliée à l'émer-
gence d'une convention de productivité4t). De même, des recherches
sociologiques récentes analysent le processus complexe conduisant à la
reconnaissance de la légitimité d'une action, d'une valeur ou d'une orga-
nrsation(46) . Enfin, il a pu être montré que les nomenclatures, aussi bien
sectorielles que des catégories socio-professionnelles, résultaient d'un
processus complexe de reconnaissance et de Iégitimation de certains
groupes, intérêts et/ou fonctiolst 47 t.

Le secteur des vins de iuxe s'inscrit admirablement dans ces problé-
matiques puisqu'il se caractérise par une construction sophisciquée com-
binant la symbolique du vin comme boisson noble, des stratégies de dis-
tinction sociale et bien sûr un contrôle strict de la qualité er du volume
produit. Le classement de 1855 des vins de Bordeaux semble avoir
résisté aux stratégies qui auraient voulu que les vins se distinguent par
rapport à la seule image de marque associée à la firme productrice. La
clôture du champ des grands crus a donc durablement bloqué le proces-

(45) Lirc Ia contribution de Robert S,u,rrs au no spécial de la Reate Economique,
déjà citée.

(46) Cf. Luc BorraNs<r et Laurent TrrÉvrxor, déjà cité.

(47) Cf les articles déjà cités de Bernard Gurarnr, Jean Lncrxrrr. et Michel
Volrn d'une part, Alain DrsnosrÈnrs et Laurent TrrÉvnNor d'autre part.
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sus de standardisation et de banalisation de la plupart des autres grands

produits industriels. On pourra certes objecter qu'il s'agit de la consti-
tution d'une simple rente monopolistique due à une rareté d'origine
naturelle. Or il faut expliquer pourquoi cette position privilégiée des

grands crus s'est maintenue sur une aussi longue période alors que dans

le domaine industriel traditionnel, les rentes de monopole se sont dépla-

cées de secteur à secteur au fur et à mesure de la succession des phases

d'industrialisation. De plus, au-delà de I'exceptionnalité des terroirs et

des vignobles, les facteurs naturels se combinent avec les déterminants
sociaux pour légitimer le classement de ces vins, et garantir à leurs pro-
ducteurs des avantages sans commune mesute avec ceux qu'obtiennent
les producteurs de vins de consommation courante. Clairement, la

construction sociale des marchés importe quant à la dynamique de long
terme d'un secteur.

Les formes d'organisation sont doTées d'une forte hystérésis

Sur ce second thème encore, I'approche sectorielle proposée rejoint
I'une des conclusions majeures des problématiques de la régulation. Alors
que Ia plupart des théories économiques, même lorsqu'elles déclarent
s'intéresser au long terme, ne considèrent tout au plus qu'une ou deux
décennies, c'est le mérite des approches institutionnalistes que d'insister
sur la forte rémanence des formes d'organisation et modes de régulation.
Faut-il Ie rappeler, dans le cas de la France, étudiée sur près de deux
siècles, ne se seraient succédé que trois modu de ddaeloppernenl (48). On est

loin de la tentation qui consisterait à interpréter tout changement régle-
mentaire ou institutionnel comme marquant l'entrée dans un nouveau
mode de régulation. Le temps long de l'histoire et la forte inertie des

structures productives, familiales et des représentations est partie inté-
grante des recherches d'histoire économique initiées par l'Ecole des

|yîîalss(49).

A leur manière, les deux auteurs s'inscrivent dans cette double filia-
tion. En effet, la seconde partie fournit une synthèse très claire des ensei-
gnements de I'histoire du secteur viticole. II en ressort que les cancté-
ristiques du vignoble médiéval ont durablement marqué son

organisation, puisqu'on pourrait en trouver des traces y compris dans les

traits les plus contemporains du secteur viticole. De même les classe-

ments des grands crus manifestent-ils une assez remarquable stabilité
dans le temps, ce qui contraste avec l'obsolescence rapide caractéristique
des biens industriels, fussent-ils positionnels. Clairement, le régime éco-

(4a) Orr.r. les articles déjà cités, Jean-Pascal Beru,q.ssv G alii, "Approches de
l'inflation: I'exemple français", Recbercbes Economiqzes et Sociales, La Documentacion
Française, octobre 1978.

(49) Poùr une évaluation récente de la postérité de l'Ecole des Annales, lire
Histoire et Sciences Sociales: Un toarnant critiqae, numéro spécial d'Annates ESC,
vol. 44, no 6, novembre-décembre 1989.
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nomique de fonctionnement des vins de luxe n'esr pas celui de Ia pro-
duction de masse. Même la productron de vins de consommation cou-
tante n'a pas ces caractéristiques puisque, par exemple, les vins de
marque ne constituent qu'un phénomène émergent et non pas dominant.
Sans compter que le décret-loi du 30 juillet 1931 a durablement codifié
le statut viticole et son encadrement professionnel.

De même, I'organisation de type méso-corporatiste s'est imposée dans
certaines sphères viticoles bien avant qu'elle se généralise aux autres
composantes des politrques agricoles, d'abord nationales puis de plus en

plus européennes. Pendant une très longue période, le vin a résisté au

processus d'homogénéisation associé aux interventions multi[ormes des

autorités publiques sur le secteur. C'est un nouvel indice de la forte
rémanence qui caractérise ce secteur. Une fois de plus, l'importance des

institutions ne concerne oas seulement le court-moven terme. mais dans
nombre de cas elle affecie la dynamique de longue, voire très longtre,
période.

Lu r1gimes institutionnels émergent sluaent d,e crises structurelles

Mais alors comment expliquer l'émergence de ces régimes institution-
nels ? Il se trouve que les problématiques de la régulation ont progressi-
vement distingué deux grands types de périodes. Au cours de certaines
phases historiques, on observe une coh,irence entre les formes institution-
nelles et Ia conjonction du régime d'accumulation et du mode de régu-
lation, au sens où la dynamique économique conforte I'ensemble des

formes institutionnelles existantes, sans transformations majeures ou
besoin de réformes. A contrario, il est d'autres phases au coufs desquelles

des évolutions économiques défavorables déstabilisent le système insti-
tutionnel antérieur de sorte que Ie mode de régulation en vigueur délite
progressivement les bases sur lesquelles rl opère. C'est ainsi que sont
définies les crises structurelles ()0).

Lanalyse historique des capitalismes français et américain a en outre
suggéré un troisième résultat. II semblerait relativement rare que des

formes institutionnelles radicalement nouvelles prennent naissance et se

diffusent au sein d'un mode de développement stabilisé, ne serait-ce que

parce qu'elles n'ont pas place dans la cohérence structurelle constitutive
d'un tel mode. Tout au contraire, les périodes de grandes crises créent un
espace pour qu'émefgent et se développent de nouvelles formes d'organi-
sation. Au demeurant Ie processus n'est en rien déterministe, puisque
rien ne garantit qu'une formation sociale donnée finira par élaborer un
ensemble cohérent de formes institutionnelles et modes de régulation.
En d'autres termes, les périodes de rupture des régularités antérieures

(50) Ce thème a été plus complètemenc développé dans Robert Bovnn, La
théorie de la régulation: une analyse critiqle, Paris, Agalma-La Découverte, 1986,
p. 60-71 et 115-117.

o)



R. BOYER

appellent, mais ne déterminent pas complètement) de nouveaux prin-
cipes de coordination.

Pierre Bartoli et Daniel Boulet établissent des résultats analogues
concernant la sphère vitrcole. Dans le secteur des vins de grande consom-
mation, ce sont les périodes de dépression et de forte chute de la
demande qui ont suscité les mouvements sociaux revendiquant l'institu-
tionna|saiion de mécanismes collectifs de contrôle de l'ôffre et/ou des

prix, comme en témoigne par exemple l'épisode de 1907. De même c'est
au milieu des années 30, après une crise dont on connaît la gravité pour
l'économie française, qu'est publié le Statut Viticole qui encadrera dura-
blement les stratégies des producteurs. Enfin, Ies auteurs suggèrent avec

insistance que ce secteur est entré dans une crise structurelle depuis la
fin des années 70 : se conjuguent les répercussions de la crise d'ensemble
du fordisme sur I'évolution du mode de vie, aussi bien que l'éclatemenr
des déséquilibres au sein même du régime institutionnel propre au sec-
teur viticole.

L'homologie avec les approches macroéconomiques de la régulation
serait quasi-parfaite si le secteur des AOC ne venait contredire, ou tout
au moins nuancer, ce résultat général. Son originalité est de demeurer
relativement protégé des répercussions de la crise généraIe ... voire d'en
bénéficier du fart d'une certaine accentuation des inégalités de revenus er
de l'ouverture de marchés internationaux, pilorés par la demande de dif-
férence et stimulés par les mouvemenrs du taux de change. Les vins de
luxe montrent avec éclat Ia possibilité d'une régulation très largement
sectorielle, qui s'autonomise assez complètement par rapport aux aléas et
contraintes que véhicule le reste de l'économie. La conception proposée
par les auteurs (schéma 3) s'avère plus pertinenre que les précédentes
applications des problématiques de la régulation (schémas I et 2). C'est,
en outre, retrouver une propriété qui avait de longue date intrigué les
historiens des Annales (ll).

Des compromis institutionnalisés peuuent darablement bloquer I'essor des

forces prodactiues

Lune des cririques des régulationnisres aux conceprions marxistes
orthodoxes concerne précisément la prétendue prééminence de la dyna-
mique des forces productives qui, en dernière insrance, détermineraient
l'évolution des rapports sociaux(r:). La conjoncture socio-politique de la

(51) L're pat exemple Fernand Bnauoer, Ecrits silr /'histoire, Paris,
Flammarion, 1969, tottc particulièremenr "Le Brésil bahianais: le présent explique
le passé", p. 239-314. Ou encore la synthèse de ce même aureur que constitue
Ciuilisation matérielle, 

'iconomie er cdpitdlisne XV, 
- 

XVIIIe riècles,I tomes, Paris,
Armand Colin, 1979. Certains échanges, en particulier ceux apparrenant à la
sphère de la reproduction marérielle, peuvenr durablement échapper aux
contraintes et aléas des échanges au long cours pilorés par le marché international.

()2) pou, une cririque en ce seûs, AlatnLrrc:z, Crises et inflation. Poarqaoi?
Paris, Maspéro, 1979.
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France à la fin du XXe siècle fournit, en effet, un remarquable contre-
exemple: face au péril que constiruait Ia montée du mouvemenr ouvrier,
une fraction dominante de la bourgeoisie préféra s'allier avec une pay-
sannerie parcellaire, quirte à rnhiber le dynamisme de I'rndustrialisation.
Dès lors, il se pourrait que, dans certaines configurations, des compromrs
institutionnalisés déterminent l'orienrarion er la vitesse du changement
technique, tout autant que I'inverse. Au demeurant, les quelques com-
paraisons internationales portant sur les transformations du rapport sala-
rial dans les années 80 suggèrent que les compromis instirutionnalisés en
vigueur canalisenr rout aurant le changement technique qu'ils sont
façonnés par ce derniero3').

A nouveau, on est frappé par une homologie entre ce résultat, valable
au niveau sociétal, et ce qu'observent les auteurs dans la sphère viticole.
La puissance des organisarions professionnelles pour les Aoc et le carac-
tère contraignanr des réglementations publiques pour les vins de
consommarlon courante onr en effet interdit que s'industrialise la pro-
ducrion viticole ... alors même que les avancées de la chimie en mon-
traient Ia possibi|té et que la concurrence capitaliste aurait pu en sri-
muler Ia mise en æuvre et la diffusion. Selon un scénario
d"'histoire-fiction", il aurait été concevable qu'à la fin du XIXe siècle, le
vin traditionnel cède la place à un produir rout aurre, résultat de proces-
sus industriels mais répondant à la même demande. Tradirionnell.-.nt
en effet, le capitalisme remplace la diiigence par les chemins de fer puis
l'automobile, ...de sorre que la même fonction, en I'occurrence de trans-
port, sert de support à des branches industrielles radicalement nou-
vel\es( 54) .

Le secteur viticole fournit à nouveau un exemple emblématique de ra
remarquable srabilicé des techniques de producrion er de texrure d'un
produit pourtant vendu sur des marchés de masse ... même si cette sta-

marque et non en fonction des terroirs d'origine, de même que Ie
whisky; quanr aux sodas, leur multitude er leur succès, qui déstabitrsent

(JJ) Robert Bovr:r, "Tbe Capital Labour Re/ations in OECD Cornîries ..." déià
cité (plus haut, n. 5), ainsi que "Neuz Directionç in Management practices ancl'lvork
organisation. Genera/ Princip/es and Nationa/ Trajectories", ôommunication ronéocy-
pée à la conférence internationale organisée par I'ocDE, "Tecbnical change as
Social Process", Helsinki, décembre 1989.

(54) On aura reconnu l'un des rhèmes maieurs de Joseph Scrnrlrerrln,
Business cycles : A Tbeoretical, Historical and statistica/ Anàlyii of tbe capitalism
Pror-ers, New York, McGraw Hill, 1939 et de ses mode.À., ,r...rr..,.r,
Christopher FenvaN (ed.), Long lVaues in tbe World Economy, Londres,
Butterworths, 1983.
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en France le rôle du vin comme boisson de table, montrent que la
logique d'industrialisation trouve son chemin, fût-ce dans le très long

terme.

On mesure combien la thèse sous revue aborde de débats théoriques

importants. Etudier un secteur selon la problématique régulationniste
n'eit donc pas une tâche de simple application: c'est accéder et contri-
buer aux relherches les plus novatrices dans le domaine de la théorie des

institutions.

Au cæur d'une crise stracturelle du secteur uiticole ?

Dans l'extrême variété des recherches contemporaines, c'est l'une des

originalités des problématiques régulationnistes que d'insister sur les

muiations institutionnelles de longue portée qui traversent les économies

institutionnalisées, car telle est la particularité des périodes de crises

structurelles. Si se sont rompues Ia plupart des régularités macroécono-

miques, si les politiques économiques sonr à la recherche de nouveaux

principes et môy.ns d'intervention, c'esr_que le changement-qualitatif
i'.rt tiantformé en rupture quantitative (55). leffondrement des écono-

mies de I'Europe de I'Est donne toute sa pertinence à ce type d'analyse:

leur problème rienr moins à un dérèglemenr passager de-leur politique

conjoncturelle, qu'à la remise.n.uoù de leuri principes fondateurs(r6).

Toute proportion gardée, les auteurs délivrent le même diagnostic

.on..rn^ni lei difficuftes que rencontre depuis une ou deux décennies le

secteur viticole. Non seulement la crise globale accélère les mutations du

mode de vie, réduit la progression du revenu disponible et de ce fait

contracte la demande de vins de consommation courante. PIus encore'

l'ensemble des dispositifs institutionnels propres au champ viticole
montre son incapacité à promouvoir un redressement des perspectives

économiques: déplacement de la source des réglementations et interven-

(J)) Pour une rentative en ce sens concernant le rapport salarial et la formation

C. Bourgois, 1991, à paraître.

Gorbatcbn, Paris, Nathan, 1989.
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tions des autorités françaises vers les instances communautaires, émer-
gence de vins de marque et donc potentiellement d'une troisième grande
catégorie de produits viticoles; incapacité des organisations profession-
nelles à renverser les tendances défavorables affectant le secteur des vins
coutants.

C'est en ce sens que, d'un point de vue théorique, il est légitime,
semble-t-il, de parler de crise structarelle. Mais c'est aux spécialistes du
secteur de discuter la pertinence empirique du diagnostic des auteurs. Il
pourrait.d'arlleurs être demandé à ces derniers de pousser plus avant
l'opérationnalité de leur concept de crise structurelle : comment être sûr
qu'aucune réforme, à la marge du système institutionnel actuel, ne per-
mettrait de restaurer une dynamique vertueuse ? Comment faire le par
tage entre les facteurs de crise "venus d'ailleurs" - c'est-à-dire véhicu-
lés par la crise globale - de ceux, plus directement endogènes, car Iiés

au fonctionnement même du Statut Viticole ? Ne faudrait-il pas exami-
ner plus en détail Ia configuration d'une sphère viticole qui compren-
drait alors trois grandes catégories de marché ? Ne peut-on procéder à

une politique et économie-fiction et explorer le devenir du secteur pour
le XXie siècle ?

ARTIC U LER RÉG U LATION S G LOB ALES ET S ECTORIELLES

Schéma 4, Une approche synthétique

Mode de régulatlon

. Rapidité et stabilité de la
croissance

. Evolution technique et du
mode de vie

Réglme économlque
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. Croissance relative

. Evolution des prix relatifs
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I
I
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. Forme de la concurr€nce

. Nature de lEmr
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. Organisation technique a
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Répondre à ces questions suppose que soit développée une approcbe

:lnthdtiqae qui combine les enseignements des études portant sur le node

global de régulation et la mise en æuvre des notions de dispositif: institu-
tionnels et régimes économiques de fonctionnement sectoriels (schéma 4). De la
sphère globale émergent des contraintes et des opportunités pour chaque
secteur ou sphère d'activité. A contrario, les dispositifs sectoriels peuvent
rétroagir sur la dynamique d'ensemble.

On dispose ainsi de principes de passage du macroéconomique au sec-

toriel et uice aersa. A un extrême, il se peut que tel secteur ne soit que la
projection du mode de développement global. A un autre, il est suscep-
tible d'être assez complètement, à défaut de totalement, autonome. En
général, prévaut une logique hybride, dont il revient aux études empi-
riques de cerner Ia nature et ies conséquences.

Loin d'être des questions annexes, ce sont des interrogations esset-
tielles pour les problématiques de la régulation, qu'elles soient globales,
méso-économiques ou sectorielles. Mais il est temps d'évoquer rout à la
fois les limites de l'exercice auquel ont procédé les auteurs et inviter la

communauté des chercheurs concernés à pousser plus avant à partir des

acquis et intuitions qui leur ont ainsi été fournis.

VII - QUELQUES PISTES POUR UN PROGRAMME DE RECHERCHE

Le caractère exemDlaire de cette thèse ne saurait dissimuler en effet
quelques faiblesses et lacunes, dont on soulignera les principales dans la
mesure oir elles illustrent des questions de méthode dépassant le strict
cadre du travail ainsi entrepns.

Combiner diuerses approches ,.. mais garder le cap

Dans leur volonté d'exhaustivité et sans doute quelque peu contraints
par l'exercice académique que constitue une thèse, les auteurs abouttssent
parfois à une juxtaposition de points de vue qui ne sont pas totalement
compatibles, voire même qui s'excluent. Léclectisme est une qualité à

condition que la multiplicité des sources et des méthodes consolide Ia

démarche théorique adoptée. Or, à grands traits, les auteurs semblent
successivement adopter les vues du marxisme standard concetnant Ie sta-

tut de I'agriculture dans les économies capitalistes, les conceptions de

1'althussérisme, puis les résultats de Ia tradition ruraliste avant de conver-
ger vefs une approche institutionnaliste proprement dite.

Lexercice ne serait pas blâmable en tant que tel s'il n'introduisait çà
et là certaines contradictions entre divers chapitres. Ainsi le chapitre XI
semble-t-il adopter la vue d'une prééminence des forces productives, alors

même que la force des compromis institutionnalisés va de fait durable-

10
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ment inhiber l'essor de la productivité et de la production, comme
I'indique le chapitre XIV De même, il est fait référence dans ce chapitre
aux appareils idéologiques d'Etat, notion empruntée à Althusser, cerres

intéressante mais qui se prête fort mal à une application sectorielle. Au
demeurant, Ies notions de dispositifs institutionnels et de régimes écono-

miques de fonctionnement, antérieurement présentées, s'inscrivent beau-

coup mieux dans I'analyse sectorielle du secteur viticole.

Enfin, il faut se souvenir que les approches régulationnistes se sont
précisément constituées grâce à un travail critique Par rapport au

marxisme standard, concernant par exemple I'absence de lois historiques
caractéristiques du mode de production capitaliste et de ceux qui l'ont
précédé. Similairement, Ies travaux fondateurs ont déploré que I'althussé-

risme insiste exclusivement sur les invariants et néglige la transformation
de la forme précise des rapports sociaux qui permet cette permanence. En

définitive, le reproche adressé aux auteurs serait d'avoir cédé au penchant

de l'éclectisme et de n'avoir pas toujours su garder leur cap. Il importe
d'ajouter immédiatement qu'il vaut mieux céder à ce défaut, relativement
mineur, que de se complaire à un ostracisme injustifié à l'égard

d'approches alternatives.

En effet, ce travail porte en germe une méthodologie originale pour ana-

lyser la spécificité du régalations sectorielles. Ses avantages tiennent précisé-

ment à l'approche synthétique adoptée: suffisamment complète pour ne

pas faire violence àlavaiété des configurations sectorielles, assez précise

pour alimenter des études de cas et des études économétriques (voir

tableau 3).

Caractériser plus rigoureasement les diuers modes de régulation uiticolu

D'un point de vue formel, il est sans doute dommage qu'au texte

essentiellement littéraire que constituent les tomes I et II s'opposent de

volumineuses annexes stacistiques, sans qu'une véritable interaction solt
tou,ours tec faut se souvenir que les problé-
matiques de essentiel d'expliciter les modali-
tés à travers institutionnelle donnée affecte Ia

dynamique des ajustemencs économiques. En quelque sorte, analyses qua-

litative et quantitative devraient être étroitement articulées. Or tel n'est

que rarement le cas dans I'analyse du secteur viticole.

Certes, les auteurs fournissent un panorama de Ia plupart des études

statistiques et économétriques concernant par exemple la formation de la

demande et des prix. Ils s'en servent pour étayer certaines de leurs hypo-

thèses propres. Lensemble des graphiques présenté plus haut témoigne de

cet effort. Mais on peut regretter qu'ils ne procèdent pas à des investiga-

tions qui leur soient spécifiques et qui Par exemple lesleraieni la pertinence

de leur ddcoupage du deux spbères - et ultérieurement des trois - de l'aci-
vrté viticole. En un sens, les auteurs sont trop fidèles à leurs sources de
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base et ne procèdent pas assez aux évaluations qui leur sont directement
nécessaires. Il serait en particulier fondamental de vérifier que les dyna-
miques fines de l'un et l'autre secreur sont effectivemenr différentes, qu'il
s'agisse de la formation des prix, de I'offre, de la demande ou encore de
l'investissement.

II importerait à ce propos de procéder à une agrégation pertinente,
puis d'effectuer un ensemble d'ajustements économétriques, si possible
sur les données de très longue période. Les thèses des auteurs pourraient
alors connaître une vérification plus rigoureuse que celle qui est pour
l'instant livrée. D'abord, il importerait de vérifier que les deux disposirifs
institutionnels impliquent des ajustements de courre comme de longue
période significativement distincts. Ensuite, d'examiner dans quelle
mesure les estimations corresDondantes sont stables et le cas échéant de
vérifier si les périodes de "grandes crises viticoles" onr bien été associées
à une progressive transformarion du mode de régulation sectoriel, grâce à
des changements réglementaires ou organisationnels majeurs. En d'autres
tetmes, ce travail, en dépit de son volume, ne constitue qv'une première
6tape dans la démarche d'ensemble qui vise à montrer la pertinence des
problématiques de la régulation app[quées à ce secreur.

Associations professionnelles, formes itatiques et règlements supranationaux

Selon une troisième critique, les auteurs ne s'interrogent pas suffisam-
ment sur les raisons qui onr conduit à adopter des dispositifs institurion-
nels si drfférents dans le secreur des vins couranrs et celui des vins de
Iuxe. Dans le premier cas, on pourrait imaginer qu'une multiplicité de
petits producteurs, opérant sur des marchés dans lesquels le prix importe
plus que la qualité, conduit essentiellement à des crises périodiques de
surproduction. Les demandes adressées au pouvoir polirique consiste-
raient alors en un ensemble de règlements régissant les conditions d'offre
et I'existence par exemple de prix de garantie. Pour employer le langage
des théoriciens anglo-saxons, il s'agirait d'un macro-corporarisme(57), au
sens où I'Etat est chargé de mettre en æuvre les dispositifs institution-
nels sectoriels correspondants.

A l'opposé, les grands crus, er plus généralemenr les vins d'appella-
tion contrôlée, manifestent une dominance des procédures sectorielles de
coordination et de gestion, ne faisant pas appel, rour au moins directe-
ment, aux prérogatives de l'Etat. La restriction de l'accès à la production,
la délimitation de critères stricts de qualité et une discipline mise en
æuvre par des organisations professionnelles puissanres, s'avèrent définir

(57) gurrc les travaux déjà cités d'Allan Cawsol et Philippe ScuurrrEn, lire
Gérard Le rrvunucH, "Concertation and the Srructure of Neo-Corporacrsc
Nerwork", dans J.IW. FRr-ren, X. FrNNnn et M.T. Gnrv.En (edg, Order and
Conflict in Contemporary Capita/ism: Sndies in tbe Political Economy of Vestern
Eilrlpean Nations, Oxford, Clarendon Press, p. 66-80.
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l'équivalent d'un méso-corporatisme. C'est retrouver un parallèle avec les

développements récents des travaux sur le néo-corporatisme. Au-delà de

l'opposition manichéenne entre I'Etat et le marché, les économies con-
temporaines manifestent une grande vaùété des formes intermédiaires:
hiérarchie de la grande firme, quasi-intégration verticale d'un ensemble
de sous-traitants, réseaux d'entreprises indépendantes, associations pro-
fessionnelles, ententes et clubs ....

Il serait dès lors intéressant de rechercher sous quelles conditions I'un
ou l'autre de ces "sectoral modu of gouernance"(58) s'impose: conditions
techniques de production, caractéristiques de la demande, degré d'inter-
nationalisation, nature des rapports de production et relations avec le

système de crédit, - sans oublier Ia plus ou moins grande standardisa-
tion des produits -, constituent autant de facteurs pouvant a priori
jouer un rôle. Comment les enseignements obtenus concernant les diffé-
rentes sphères viticoles entrent-ils dans la typologie déjà élaborée à ce

propos()9) ? Tel pourrait être I'un des prolongements à donner à cette
thèse, ce qui en outre contribuerait à replacer le secteur viticole dans une
optique comparative plus large.

La régulation uiticole est-elle toTalenent spécifiqae ?

Cette dernière remarque amène une quatrième observation et proposi-
tion d'extension. En effet les auteufs ne cessent d'insister sur l'originalité
des dispositifs institutionnels qui encadrent la production viticole. Dans

leur analyse de la genèse des vins d'appellation contrôlée, ils montrent de

façon convaincante la très forte inertie qui caractérise ces derniers, au

point de fournir un exemple frappant d'un secteur dans lequel la configu-
ration actuelle dépend très largement encore d'apparents incidents histo-
riques intervenus longtemps auparavant(60). Signalons au passage qu'un
phénomène analogue caractérise les régulations nationales.

()8) por'r. une tentative en ce sens, Robert Bovrv, "The Transformations of
Modern Capitalism by tbe Ligbt of tbe "Régulation" Approacb and Otber Political
Econorny Theories", ronéotypé, CEPREMAP, mai 1989.

(59) Le travail cité dans Ia précédente note avance quelques-uns des détermi-
nants du choix d'un mode d'organisation seccorielle: lourdeur en capital de la
combinaison productive er ampleur des rendements dynamiques d'échelle, degré
de standardisation des produits et formes de la concurrence par les prix ou Ia qua-
lité, degré d'exposition à la concurrence internacionale, nacure des relations pro-
fessionnelles du travail, enfin caractère durable ou ron des relations avec le sys-
rème financier. Le secteur viticole mériterait d'être re-situé par rapport aux modes
sectoriels de gestion (Sectoral Modes of Governance) déjà mis en évidence.

(60) Yoir en particulier Brian \7. AnrHun, "Competing Technologies: An
Overview", dans Giovanni Dosr 6 alii (eds), Technical Change and Econonic Tbeory,
Londres, Pinter, 1988 et Paul A. Dnvro, "Patb Dependance: Putting tbe Past into tbe
Futare of Economics", Stanford University, Technical Report no )31, aottr 1988.
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Pourtant, il convient de s'interroger sur le degré de certe spécificité:
est-elle absolue ou relative 7 C'est à cet égard qu'une comparaison rnrer-
nationale des différents secteurs viticoles pourrair livrer nombre d'ensei-
gnements. Par exemple, les dispositifs insiitutionnels sont-ils les mêmes
en Italie et dans les autres pays européens ? Dans les pays où la produc-
tion viticole est plus récente, pourquoi observe-r-on des appellations de
marques commerciales er non pas de terroirs ? On pourrait imaginer une
comparaison avec les vins californiens et estimer ainsi la part propre aux
traditions viticoles françaises et celle qui est fonctionnelle par rapport à

la gestion optimale d'une rente de monopole.

Parallèlement, même si on se limire à I'espace français ou européen,
une comparaison systématique avec les autres grandes boissons serait
éclairante. Comment expliquer que la bière, le whisky ou encore d'autres
boissons alcoolisées enregisrrent une srrucruration notablemenr diffé-
rente ? De même dans les secteurs où n'a pas éré bloquée l'application
des avancées de la chimie et de la technologie, par exemple I'indusrrie
des boissons gazeuses et des sodas, quel type de régulation sectorielle
enregistre-t-on? A contrario, Ia spécificiré viticole ne ressorrirait que
renforcée de telles comparaisons qui n'appelleraient pas nécessairemenr
la reproduction du même travail de bénédictins que celui qui a été mené
par Pierre Bartoli et Daniel Boulet.

En effet, il suffirait de vérifier sr les hypothèses générales à propos de
Ia structuration des modes sectoriels de régulation correspondent ou non
aux faits stylisés que livre l'observation du mouvement des prix, de la
demande, de Ia qualité et de I'invesrissemenr, concernanr les diverses
boissons. A I'étude intensive et déraillée du secreur viticole Dourrarenr
être adjointes une série de comparaisons à caracrère plus extensif er plus
général dans leur caractérisation des dispositifs institutionnels. Nul
doute que la collectiviré des chercheurs de I'INRA dispose d'ores er déjà
de nombre de matériaux pour mener à bien une telle synthèse. Il
conviendrait de les faire converger vers une question centrale: la diver-
sité des régimes économiques de fonctionnemenr tient-elle à une forte
dépendance historique de la configuration actuelle ou au contraire s'ins-
crit-elle dans des foncrionnalités er des conrraintes différentes ?

)riginu et enjeax de la crise uiticole actuelle

Des réponses, même provisoires, apportées à ces questions permet-
traient d'en éclairer une dernière tout à fair centrale: au-delà de I'enche-
vêtrement des différents facteurs explicarifs, quels sont les éléments
déterminants qui rendent compte des transformations rapides qu'enre-
gistre dans les années 80 le secteur viticole ? C'esc à ce propos que les
modélisations des régulations sectorielles, évoquées plus haut, prennent
Ieur sens. La chute de la demande de vins courants est-elle la consé-
quence des mutations du mode de vie et des répercussions directes et

7t
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indirectes de la crise du mode de régulation de l'après-guerre et

explique-t-elle pour l'essentiel les difficultés rencontrées par le secteur ?

A contrario, supposant même invariantes les conditions macroécono-

miques d'ensemble, les dispositifs institutionnels du secteur viticole
seraient-ils à même de gérer les ajustements nécessaites en matière

d'offre, de qualité, de prix et de distribution. Enfin, dans quelle mesute

l'émergence progressive de normes européennes a-t-elle déstabilisé les

compromis typiquement nationaux sur lesquels était bâtie la régulation
viticole ? Au-delà d'interdépendances structurelles évidentes (voir, plus
haut, le schéma 4), l'usage en simulation de maquettes formalisant les

princrpes de régulation, actuels aussi bien qu'en voie d'émergence, per-
mettrait - mais avec pruden6s - çs113ines analyses plus précises que

celles que livrent la chatoyante description et la prudente prospective

que propose le texte actuel de la thèse.

Il faut se souvenir à ce propos que Ies problématiques de la régulation
sont, depuis le milieu des années 80, engagées dans la recherche de scé-

narios de sortie de crise. IIs exigent un degré supérieur de compréhen-

sion des mécanismes et des formes institutionnelles en ieu. C'est à un

effort équivalent que nous invite la transformation des politiques euro-
péennes agricoles, en matière viticole mais aussi dans le domaine des

autres grands produits.

,,...1N MEMORIAM,,,

La longueur inattendue de ce compte rendu témoigne par elle-même
du caractère exemplaire de cette thèse qui, dans ses ltmites même,

appelle un nouvel approfondissement du thème que d'autres chercheurs

de I'INRA avaient contribué à lancer: à quelles conditions peut-on légi-
timement employer le concept de régulation sectorielle ? Nul n'est

mieux placé que les deux auteurs pour animer une telle recherche

puisqu'ils combinent une connaissance exigeante des problématiques de

la régulatron avec une expertise reconnue dans le domaine viticole.

Il se trouve qu'hélas Pierre Bartoli n'est plus avec nous et ne pourra
pas mener à bien les ambitieux projets qu'il avait commencé à élaborer
sur tous ces thèmes. Ce n'est donc pas sans émotion que I'auteur de ces

Iignes imagine et souhaite que le sillon que Pierre Bartoli a initié sera

prolongé par ses pairs et ses amis. C'est le seul, et sans doute dérisoire
hommage, que nous pouvons tous lui rendre aujourd'hui.
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