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INTRODUCTION

"Il f a u t «ne science politique nouvelle à un
monde tout nouveau. Mais c'est à quoi nous ne
songeons guère : placés au milieu d'un fleuve ra-
pide, nous fixons obstinément les yeux vers
quelques débris qu 'on aperçoit sur le rivage, tandis

que le courant nous entraîne et nous pousse à
reculons vers les abîmes»

A. de Tocqueville

Nourri d'expériences autant q u e d e recherches, cet ouvrage veut être u n e

invitation a u discernement, à l 'espoir et à l'action. Les groupes ruraux sont

tellement absorbés p a r l 'ampleur d e leurs interrogations qu'ils n e parviennent

pas à saisir le sens des mutations qui les expliquent. Les politiques successives,

les multiples procédures et organismes qui s 'emploient à conduire cette

transformation, s 'enchevêtrent dans u n ensemble de démarches don t la cohé-

rence échappe à l 'acteur d e développement, provoquant plus d e dépendance

et de résignation q u e d e créativité.

L'objet d e ce livre n'est pas d e renouveler le débat scientifique sur la ruralité,

mais d'offrir u n cadrage historique e t institutionnel a u x responsables, a u x

agents d e développement, a u x étudiants qui s'initient aux questions rurales.

Ouvrage d e synthèse p o u r l'action, il voudrait démêler les multiples outils

administratifs, les pratiques publiques qu'affronte tout praticien, e n remontant

aux orientations politiques, aux contextes socio-économiques qui les on t

suscités e t p e u à p e u modifiés.

Cette é tude n 'est pas neutre : elle s'inspire d 'une certaine conception d u

développement rural, se nourrit d e constat historique, se construit autour

d 'une hypothèse explicative. En 1972, a u terme d 'un premier bilan d u chemin

parcouru p a r les campagnes françaises depuis 1945, "Les étapes d u dévelop-

p e m e n t r u r a l e proposait déjà u n e définition d u développement inspirée d e

F. Perroux e t L.J. Lebret; les évolutions et les analyses récentes n 'on t fait que

valider cette conception. Pour l ' époque contemporaine, le développement,

don t le sous-développement est l 'envers inséparable, constitue u n mouve-

m e n t historique, suscité p a r la diffusion d u progrès technique, d e la révolution

industrielle e t urbaine, qui engendre d e nouveaux m o d e s et rapports d e

production, u n e nouvelle organisation des activités e t des espaces, u n e

transformation durable des structures mentales, sociales, culturelles d 'une

société. Mais il est e n m ê m e temps création permanente d e forces e t de

stratégies sociales qui s'organisent e n pouvoirs e t institutions p o u r contrôler

(1) Tocqueville (A. de). De la démocratie en Amérique, t.I, Calmann-Lévy, 1888, p.9.

(2) Houée (P.). Les étapes du développement rural, t. II. Paris, Ed. Ouvr., 1972, 295 p.
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ces mutations, élaborer de nouvelles valeurs et idéologies. En sorte que le
développement, ainsi compris et vécu, est à la fois fait et projet, que l'analyse
doit distinguer, mais que l'action sociale ne peut séparer : il est l'enchaînement
complexe des transformations d'une société, des représentations qu'en ont
les acteurs sociaux, des moyens qu'ils se forgent pour les maîtriser, en fonction
des projets qu'ils ont sur l'homme et la société. Il ne peut être que global; il
concerne aussi bien l'organisation des activités économiques, la maîtrise de
l'espace que la régulation sociale et la création culturelle.

Ce développement est celui de l'espace rural français métropolitain. On
partira de la définition courante de l'INSEE, malgré son caractère arbitraire et
restrictif, pour délimiter cet espace : l'ensemble des communes dont la popu-
lation agglomérée au chef-lieu ne dépasse pas 2 000 habitants. Mais ces
critères démographiques doivent se croiser avec d'autres caractéristiques : une
occupation relativement extensive de l'espace, u n mode de sociabilité marqué
par les relations d'interconnaissance, un rapport privilégié à la nature, à
l'histoire et à la culture locales®.

S'inscfivant dans cette conception globale du développement rural, la
présente étude porte sur les aspects politiques, institutionnels et sur leurs
traductions opérationnelles. Elle se concentre sur les orientations et les inter-
ventions des pouvoirs publics, dans leurs relations avec leurs principaux
partenaires sociaux au niveau national et régional, face à cet ensemble
indissociable que constituent l'organisation des activités agricoles et non
agricoles, l'aménagement et la mise en valeur des espaces ruraux, l'animation
et la gestion des collectivités locales. Elle s'attache aussi à établir un premier
inventaire des procédures nationales et régionales visant un développement
rural global, en les comparant aux décisions politiques qui les ont suscitées.
Ce travail occupe une position intermédiaire entre les recherches sociologi-
ques sur les changements dans les sociétés rurales et une analyse sur les
actions de développement local, où les incitations venues du pouvoir central
composent avec les forces et les initiatives plus endogènes.

Un constat s'impose à qui pratique ou analyse les politiques destinées à
l'espace rural depuis 1945 : par delà les modifications conjoncturelles dictées
par les forces au pouvoir, c'est d'un changement profond d'orientation qu'il
s'agit, marqué avant tout par une diversification croissante des stratégies. A la
sortie de la guerre et après plus d'un demi-siècle de protectionnisme agricole,
les pouvoirs politiques et professionnels veulent moderniser les campagnes,
dans une démarche prudente, distincte de la priorité accordée à l'urbanisa-
tion : la séparation ville-campagne s'impose encore comme une évidence
intangible, le monde rural, généralement confondu avec l'agriculture, comme
une réalité massive, dont la cohérence et la pérennité échappent pratiquement
à toute remise en cause ( 4 ) . Quelque 50 ans plus tard, les campagnes sont
tellement imbriquées dans la société industrielle et urbaine qu'elles semblent
avoir perdu toute consistance et perspective; il n'y a plus que des espaces et

(3) Bodiguel (M.). Le rural en question. Paris, L'Harmattan, 1986, 183 p.

(4) Friedmann (G.) (sous la direction dé). Villes et campagnes. Civilisation rurale et civilisation
urbaine. Paris, Colin, 1953, 481 p.
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des groupes plus ou moins fortement intégrés à la société englobante, soumis
aux mêmes lois de l'économie de marché, de la régulation sociale, de l'amé-
nagement global du territoire. Aux évidences et aux certitudes d'hier, ont
succédé les doutes sur les conceptions et les stratégies : peut-on encore parler
avec précision d'espace rural, de société rurale, à fortiori de politique rurale?6 -1.
Les débats qui se poursuivent actuellement au niveau français et européen
manifestent la perplexité et les divergences des stratégies : là où les uns
acceptent les dernières concessions sociales faites à une intégration rurale qui
s'achève, d'autres réclament d'urgence la sauvegarde de l'environnement et
des bases d'une civilisation millénaire; quelques-uns pressentent, dans le
foisonnement des initiatives rurales à promouvoir, des germes de renouvelle-
ment de la société civile et de l'Etat®.

Les politiques de développement rural n'ont cessé de se différencier dans
leurs sources et leurs objectifs, leurs modalités et leurs applications. En 1950,
un Etat très centralisé pouvait promouvoir une politique nationale de moder-
nisation technique, face à des pouvoirs territoriaux subalternes, démunis et à
des situations régionales relativement homogènes à cet égard. Aujourd'hui,
l'Etat est écartelé entre les contraintes économiques nées de la surproduction
et de la compétition mondiale, les requêtes écologiques et les nouvelles
demandes de groupes sociaux de plus en plus distincts, entre la volonté
d'unité nationale et les disparités croissantes parmi les territoires, appelant des
traitements spécifiques; il doit désormais compter avec les décisions de
l'Union Européenne, l'affirmation des collectivités territoriales, les nouvelles
organisations de la société. A l'uniformité a succédé la diversité, à la cohérence
affichée le compromis entre des orientations contrastées, aux directives
venues du sommet l'efflorescence d'initiatives locales en quête de reconnais-
sance.

Pour rendre compte de cette mutation profonde, de cette différenciation
progressive des sociétés et des politiques rurales, une hypothèse est proposée,
qui servira d'arrière-plan à l'ensemble de l'ouvrage. Les transformations des
sociétés et des politiques rurales depuis 1945 s'expliquent fondamentalement
p a r V articulation, le j e u dialectique :

• d 'un processus central de concentration et d'intégration sélectives p a r
le système industriel et urbain et ses relais : les espaces, les activités, les forces
sociales et culturelles sont valorisés, marginalisés ou désarticulés selon l'intérêt
qu 'ils représentent pour le système modernisateur dominant,

• et d'un ensemble relativement convergent de pratiques de résistance, de
restructuration et de renouvellement des sociétés rurales, qui obligent le
processus central à accepter des compromis et des variantes.

Les combinaisons de ce courant majeur et de ces pratiques périphériques
sont produites à tous les niveaux par les différents partenaires du développe-
ment rural; elles expliquent l'éventail des politiques élaborées au plan national
et la diversité de leurs applications selon les périodes, les régions, les rapports
de forces qui s'y expriment.

(5) Bodiguel (M.), Le rural en question, o.c.

(6) L'Europe rurale à l'heure des choix. Pour, n° 115-116, 1988, 188 p.
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Ce choix éclaire le plan de l'ouvrage.

— Une première partie, «Sociétés rurales en mutation», dresse la toile de
fond sur laquelle se dessinent les politiques de développement rural : elle
analyse les changements démographiques, économiques, sociaux et culturels
survenus dans l'espace rural depuis 1945, en confrontant deux lectures
antagoniques (concentration-intégration sélectives/résistance-renouvelle-
ment) dont le croisement permet de saisir les tendances générales et la
diversité des évolutions territoriales.

— Une seconde partie, « Politiques pour temps de croissance », analyse les
politiques qui se sont élaborées, de 1945 à 1975, dans un contexte d'expansion
soutenue et de confiance en un progrès sans limite. Des événements politi-
ques et des changements de rythme dans l'évolution socio-économique
offrent des jalons dans la production de ces grandes actions collectives :

• de 1945 à 1958, sous la IVème République, des programmes de moder-
nisation agricole et rurale provoquent l'ouverture des campagnes au progrès,
en même temps que se forment de nouvelles forces rurales avant tout
agricoles;

• de 1959 à 1969, l'Etat gaulliste et les jeunes dirigeants agricoles, dans un
projet d'intégration sociale et de croissance généralisée, mènent ensemble une
politique d'organisation socio-économique, que complètent les premières
tentatives et mesures d'aménagement rural, dans la rivalité des Ministères
concernés;

• de 1970 à 1974, la différenciation accrue entre les régions comme entre
les groupes sociaux conduit à une nette distinction entre une politique
agro-alimentaire de compétition internationale et une politique relativement
autonome d'aménagement et de rénovation rurale.

— Une troisième partie, -Politiques pour temps d'incertitude», dans le
climat d'essoufflement des économies et d'interrogation des sociétés occiden-
tales, tente de cerner les multiples politiques, d'inspiration libérale ou
socialiste, qui essaient d'apporter à des agricultures et à des sociétés rurales .
toujours plus contrastées des réponses multiples, souvent ponctuelles, en
composant avec les directives communautaires européennes, en faisant appel
aux contributions régionales et aux ressources locales.

Cette seconde édition entend renforcer encore le caractère de manuel,
d'ouvrage de synthèse que ce livre s'est acquis, La première partie a été
remaniée pour intégrer les données nombreuses et les changements accélérés
des années 1989-1995. La seconde et la troisième partie n'ont fait l'objet que
de retouches de détail. Devant l'ampleur des mutations déployées en quel-
ques années, il a paru nécessaire d'ajouter non un chapitre, mais une
quatrième partie, gérer la diversité, où sont désormais bien distinctes des
politiques agricoles d'adaptation au contexte mondial, aux décisions euro-
péennes, et une politique de développement rural, volet de l'Aménagement
du Territoire.

Une telle entreprise peut paraître un défi à la rigueur scientifique : comment
discerner les grandes tendances de politiques complexes, quand celles-ci font
l'objet des débats les plus actuels? Mais l'urgence de l'action et des remises en
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cause incite à surmonter les risques de « l'histoire immédiate » et à ébaucher
des synthèses provisoires comme autant d'interpellations. Comme pour la
précédente édition, cet ouvrage aura atteint son but s'il offre u n cadre de
référence aux acteurs du développement, un outil pédagogique à l'usage des
étudiants et des praticiens, pour tous une pressante invitation à engager
résolument le monde rural dans les bourgeonnements annonciateurs du
nouveau siècle qui arrive à grands pas.




