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P o l i t iq u e s  a g r ic o le s ,  s t r a t é g ie s  p a y s a n n e s  e t  d é v e lo p p e m e n t  ru ra l ا 
D a n s  le ca d re  d u  p ro g ram m e  de  re c h e rc h e  P o lit iq u e s  a g r ic o le s ,  s tr a té g ie s  ١

paysann es  e t  développem en t  rural, riRMC, avec le soutien  du  C entre  In ternationa] de^ ا  
H au tes  E tu d es  A gronom iques M éditerranéennes  et de  la  fo n d a tio n  p o u r  le Progrès d e  ا
l’Homme, a  organisé, ق Tunis, u n  colloque In ternational ré u n is sa n t  des  ch e rch eu rs  de$  ا
différents pays  du  b assin  de ظ   M éditerranée  occidentale. ا

C ette  rencon tre  fa isa it su ite deux ف   réu n io n s  prépara to ires. L’une, ten u e  à  T u n is  ا
(jan v ie r  1994), av a it  p e rm is  la  c o n s ti tu tio n  d ’u n  g ro u p e  de  tra v a il  r é u n is s a n t  d e s  ا
ch e rch e u rs  s ’in té re ssa n t l’ag ف  ricu ltu re  tu n is ien n e . L’au tre , co-organlsée  à  R abat avec ا 
l’in s titu t  Agronom ique et V étérln ^re  H asan  11 (mal 1994), avait élargi la  réflexion  aux  tro is  ا
pays  d u  M aghreb  cen tral. Le colloque d ’avril 1995 a  pris  p o u r  échelle  de  référence  la ١ 
région  de ظ   M éditerranée  occidentale.

Les travaux  du  Colloque ont été  connus  et condu its  en  l'onction de  cinq  niveaux  
d ’approche  com plém entaires.

L’exam en  des  transform ations  de  l ’environnem ent  in tern ation al e t  régional des 
p olitiq u es  agricoles  a  explicité le cadre  généra] de la  réflexion  à  p artir  d ’exposés  et de 
d é b a ts  s u r  l’im p ac t  d es  P rogram m es  d ’A ju s tem en t  s t r u c tu r e l  e t d es  ré fo rm es  de  la  
Politique  Agricole Com m une. Au-de]à des  différences de situ a tio n  des  ag ricu ltu res  du  Nord ا 
e t  d u  S u d  de  la  M éd iterran ée , les  m u ta tio n s  en reg is tré e s  té m o ig n en t  de  fo rm es  de 
convergence. Celles-ci tiennent, pour  l’essentiel, ف des  tran sfe rts  de  pouvoirs  de  décision  
au  proflt d u  m arché  et des  In stitu tio n s  su p ran atlo n a]es , à  la  perte  de  re p é re r  p a r  les 
a g r ic u l te u r s  e t  à  u n e  In c e r ti tu d e  a c c ru e  p a r  l ’a p p a r i t io n  de  n o u v e a u x  a c te u r s  se  
s u b s titu a n t  au x  E ta ts  d an s  leu r  rôle de relata.

Une prem ière  Illustration  des  conséquences  de  ces changem ents  a  été  fournie  par  
d e s  a n a ly s e s  en  te r m e s  de  f i l iè r e s  de  p r o d u its  a g r ic o le s  (p ro d u c tio n ,  co llec te-  
tra n s fo rm a tio n ,  d is trib u tio n -c o n so m m a tio n ). Les é tu d e s  de  ca s  fo n t a p p a ra î tre  des  
m odifications  d an s  l’allocation  des  ressou rces  productives, la  localisation  des  productions  
et u n e  préférence  m arquée  pour  les m archés  extérieurs. Toutefois, elles la issen t entrevoir 
la  possibilité  d ’alternatives  qui, basées  su r  le m arché  Intérieur, porten t su r  la  qualité  des 
p ro d u its  e t  m e tte n t  en  oeuvre  d es  ré s e a u x  de  c o n n a is s a n c e  (fa m ll^ u x  ou  a u tre s ) .  
S ’ag lssan t des  m écanism es  de régulation  des  flllères, les déb a ts  ont souligné  l’im portance  
d u  rôle  Im parti à  l’E ta t d an s  les négociations en tre  les différents partenaires.

Les re la tio n s  e n tre  les  E ta ts  e t les  so c ié té s  ru r a le s  o n t  tro u v é  le u r  p rin c ip a l  
rév éla teu r  d an s  l’exam en  des  agricultures  fam ilia les, érigées en  m odèles  p a r  certa in s  
politiques. Les con trib u tio n s  o n t exploré ]’Im pact des  mode^  de  développem ent s u r  les 
ag rlcu !tu res , les  cap ac ités  d ’ad ap ta tio n  de  celles-ci ain si que  l’ap titu d e  d es  concep ts  
re levant de  ce cham p  d ’analyse  à  rend re  com pte  des  m u tatio n s  en  cours.

S o u s - ja c e n te s ces ف   re la t io n s ,  le s  s tr a té g ie s  d e s  a c te u r s  o n t  é té  a b o rd é e s  
principa lem ent p ar  référence  à  tro is  séries  d ’enjeux  et d ’objets  : les  systèm es  de  culture, 
les  rap p o rts  de production  et les formes de résistance-compromission  face au x  projets  de 
développem ent prom us  p a r  les pouvoirs publics. C oncernan t les stratég ies  en  m atière  de 
re v e n u s  e t  d ’a f fe c ta tio n  de  la  m a ln -d ’o eu v re  fam ilia le , le s  é v o lu tio n s  c o n s ta té e s  
(m igrations. Investissem ents  agrlco]es et e^tra-agrlcoles, etc.) se  doublen t de  co n stan tes  
q u a n t  au  rôle des  s tru c tu re s  sociales en  place  (famille nucléaire, famille élargie, groupe  ou 
encore  réseaux) et à  la  recherche  d’u n e  diversiflcation  m inim ale  des  sou rces  de  revenu.

L 'approche  de l’articu la tion  en tre  stratég ies  et politiques  agricoles a  été  élargie à  une  
p r is e  en  c o m p te  d es  a u t r e s  a c te u r s  d u  m o n d e  ru r a l  e t  a u x  p ro je ts  é ta t iq u e s  de  
dévelop pem en t rural.

C o o r d o n n a t e u r  d u  c o l l o q u e  : M ohamed  ELLCUMl
P articipants  au  colloque  : Ali ABAAB, Najib AKESBl, Earoul؛ ALIOUA, Eladlo  ARNALTE, 
M oham ed  Salah  BACHTA, Sllm ane  BEDRA^l, Sophie BOUJU, Pierre CAMPACNE, Eelisa 
CENA-DELCADC, Abdellah  CHERIE, deanne  CH!CHE, A drian  C^^IC], Pierre  CCUL©MB, 
A b d e lm ajld  DJENANE, A bdell؛a r lm  DA©UD, D im itris  G OU SSIO S, T aoufil؛ HARZLl, 
A bdelfettah  KASSAH, Eernando  OLIVEIRA-BAPTISTA, B ernard  RCU^, Zoublr S ^ L l .
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P la n if ic a t io n  S p a tia le  : E njeu x  e t  M éth o d es

Gérard BLANC, Directeur Général de !’Agence d’Urbanisme du  Grand  Lyon.
Im ages d e  la  p la n ifica tio n  sp a tia le  p ro d u ite s  e t  d iffu sées p a r  les co rp s  profession n els

Il p ara ît  peu t-ê tre  vain  de poser au jo u rd ’h u i la  question  d ’u n e  planification  m oderne  
ou  encore  de  croire  à  la  m aîtrise  de la  production  u rb a in e  p a r  le plan, q u an d  nom bre  de 
p lan ifica tio n s  se  so n t  avérées  des  échecs  ou  des  sem i-échecs, ou  to u t  au  m oins  des  
habillages. Le m arché  et ses  lois s ’accom m oderaient m al de  la  planification, im posan t le 
co u rt term e  aux  professionnels  de la  ville. D ans  ces conditions, se  pose  le problèm e  des 
m odèles de  planification  à  suivre. Com ment, en  effet, p répare r  au jo u rd ’h u i l’avenir ?

La m ise  en  place  des outils de  la  planification  passe  p ar  la  définition  au  préalable  de 
ses  enjeux. P lusieurs  questions  so n t  fondam entales  ici parce  q u ’elles m etten t l’accen t su r  
l’existence  d ’in térê ts  divergents e t s u r  la  nécessité  d ’opérer des  choix.

Le tem ps  n ’a  p as  la  m êm e  valeur p ou r  tous. Le tem ps  de  la  quotid ienneté  n ’équivaut 
p a s  à  ce lu i  d es  h o m m es  p o litiq u es  d o n t  les  m a n d a ts  so n t,  en  o u tre ,  v a r ia b le s .  La 
tem poralité  d u  citoyen  et de la  génération  à  laquelle  il ap p artien t  ne  recoupe  p as  celles de 
l’en trep rise  ou  de  la  réalisation  du  projet urbain .

La ra re té  ca rac té rise  n on  seu lem en t  les  re sso u rc e s  fin an c iè res  m ais  égalem ent 
l’espace  lui-m êm e. A u-delà  des  sources  possibles  de financem ent, la  réflexion  doit porter 
s u r  l’op tim isation  des  esp aces  déjà  u rb a n isé s  et la  p réserv a tio n  de  ceux  qui se ro n t  à  
am énager  à  m oyen  term e.

P eut-être  la  question  la  p lus  cruciale  est-elle  celle du  long  term e  - au trem en t  dit du  
développem ent durable. Son  tra item en t es t  capital d an s  la  perspective  de  p rép are r  l’avenir 
des  générations  fu tures.

Une fois identifiés ces enjeux, c’est la  désignation  de  leu rs  priorités, s u r  la  base  
d ’u n e  c u l tu re  co m m u n e ,  fa is a n t  in te rv e n ir  to u t  a u ta n t  le s  p ro fe s s io n n e ls  q u e  les  
com pétences  locales, qui prédéfinit la  planification  m oderne.
(notes de  séance)

M artine GRINBERG
C o n trib u tio n  d e  l ’h is to ire  u rba in e au x  a p p ro ch es  d e  la  p la n if ic a tio n  s p a t ia le

H is to r ie n n e ,  M a rtin e  GRINBERG  e n s e ig n e  l 'h i s to ir e  de  l ’a r c h i t e c tu r e  à  l ’E co le  
d ’A rch itec tu re  de  N orm andie  (Rouen) e t assu re , d an s  cette  m êm e  spécialité , u n  cours  
d ’in itia tion  à  la  recherche. M artine  GRINBERG a  publié  p lusieu rs  travaux  qui p o rten t  su r  
l’in sc rip tio n  de  tra d itio n s  p o p u la ire s  d a n s  la  ville. Elle e s t  n o ta m m e n t  l ’a u te u r  de  : 
«C arnaval e t  so c ié té  u rb a in e ,  XlVème e t XVlème siècles  : le ro y au m e  d a n s  la  ville». 
Ethnologie française, n° 3, 1974, et prépare  actuellem ent u n  doctora t d ’E ta t s u r  le thèm e  
Traditions populaires e t structures urbaines, XVème-XVlIIème siècles.

H enda  GAFSI
Une é tu d e  d e  c a s  : la  p la n if ic a tio n  d u  G rand T unis

H enda  GAFSI, u rb an is te , est chargée  de m ission  au  cabinet du  M inistre  du  Plan  et du  
D éveloppem ent Régional (Tunis). Elle y  su it  les qu estio n s  d u  développem ent u rb a in  et 
m u n ic ip a l ,  de  l ’a m é n a g e m e n t  d u  t e r r i to i r e ,  d u  d é v e lo p p e m e n t  ré g io n a l  e t  de  
l’environnem ent.
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Tunis  (Dar Lasram)
Troisièm e  séa n ce

26  avrfl 1995

Q uatrièm e  séa n ce
17 m ai 1995

D ernière  séa n ce
14 ju in  1995

S a v o ir  é c o n o m iq u e  e t  in te r d is c ip lin a r itéSEMINAIRE
IRMC-GERM (Rabat)

Laurent THEVENOT
Le co m m erce  d e s  h om m es en  so c ié té  : les  sc ien ce s  s o c ia le s  d e v a n t la  q u es tio n  d e  
l ’a cc o rd  e t  d u  d é sa c co rd

L au ren t THEVENOT es t  D irecteur du  G roupe  de Sociologie Politique e t  Morale (GSPM) à  
l’Ecole des  H autes  E tudes  en  Sciences Sociales (EHESS, Paris). 11 es t  n o tam m en t l’au teu r  
de : Les catégories socioprofessionnelles, en  collaboration  avec A.DESROSIERES. - Pciris : 
la  D écouverte  et De la Justification. Les économies d e  la grandeur, en  collaboration  avec L. 
BOLTANSKl.- Paris  : Gallim ard. 1991.
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