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PRÉFACE

V o ic i le s  te x te s  des communications qui ont é té  présen
tées  au cours de deux sém inaires fran co -p o lon a is , organ isés 
à Nieboréw en 1987., e t  a Limoges e t  à P a r is  en 1988. E lle s  
porten t sur d iv e rs  aspects du développement ré g io n a l, du 
développement lo c a l  e t  de l'au tonom ie des c o l l e c t i v i t é s  
lo c a le s , examinés par des représentan ts de d if fé r e n te s  
d is c ip l in e s  des sciences s o c ia le s : géographes, soc io logues,
ju r is t e s ,  économ istes. Leurs approches va r ie n t  également: 
depuis le s  vues généra les sur le s  p o lit iq u e s  rég ion a les  
jusqu 'aux études des cas, fondées sur des expériences de 
te r r a in .

P lu sieu rs problèmes, de portée p a r fo is  g lo b a le , sont 
donc étud iés du noin t de vue du fonctionnem ent des c o l le c 
t i v i t é s  lo c a le s  e t  ré g io n a le s . P o in t de vue d 'au tant plus 
in té ressan t que, dans le  contexte a c tu e l.p o lon a is , la  po
l i t iq u e  d '"autonom ie t e r r i t o r ia l e "  d o it  ê tre  considérée 
comme une des cond ition s d 'un renouveau économique, p o lit iq u e  
e t  s o c ia l.

Hous avons a in s i a f f a i r e  a des r é f le x io n s  sur le s  p o ss i
b i l i t é s  e t  le s  l im ite s  de la  p la n if ic a t io n  so c ia le  e t 
s p a t ia le , à une analyse des cadres ju r id iq u es  e t  in s t i tu 
tion n e ls  du fonctionnement des systèmes locaux e t  ré g io 
naux, a un examen du fonctionnem ent des pouvoirs locaux, 
des d i f fé r e n c ia t io n s  des in té r ê ts  locaux, p a r fo is  c o n f l ic 
tu e ls ,  a une étude sur la  s ig n i f ic a t io n  e t  l'im portan ce  des 
in i t ia t i v e s  c o l le c t iv e s  lo c a le s .

Ce r e c u e i l  conroorte en m a jo rité  le s  te x te s  de communica
tion s  p o lon a ises . Que 1 on v e u i l le  bien  excuser le s  défauts 
de leu r trad u c tion . I l s  sont des tin és  avant tou t aux lec teu rs
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fr a n ç a is . \ eux de comparer nos préoccupations, le s  r é a l i t é s  
de notre  pays, nos approches e t  nos démarches avec le s  leu rs , 
p résen tées i c i  ou exposées a i l le u r s .  C ette  con fron ta tion  
s 'a v é re ra , pour le s  deux p a r t ie s ,  certainem ent in téressan te  
e t  r ic h e  d 'enseignem ent.

Bohdan JAŁOWIECKI 
Maksymilian SKOTNICKI



Antoni KUKLIŃSKI

LES POLITIQUES RÉGIONALES: EXPÉRIENCES ET PERSPECTIVES* 

INTRODUCTION

Le développement des sciences au cours de la  seconde moi
t i é  du XXe s iè c le  se ca ra c té r is e  notamment par l 'a p p a r it io n  
de problèmes qui ex igen t une co lla b o ra tio n  a c t iv e  en tre 
d ive rses  d is c ip l in e s ,  parce q u 'i l s  re lè v en t à la  f o i s  d 'e x 
périen ces communes e t  d *expériences p a r t ic u liè r e s  a d if fé r e n ts  
domaines de la  recherche fondamentale e t  app liquée. Le déve
loppement ré g io n a l, le s  p o lit iq u e s  ré g ion a les  e t  la  p la n i f i 
ca tion  rég ion a le  sont de t r è s  bons exemples de ces problèmes^.

Pour dés ign er ce nouveau domaine de la  recherche in te r 
d is c ip l in a ir e ,  la  communauté s c ie n t if iq u e  in te rn a tio n a le  a 
proposé deux term es: "s c ien ce  ré g io n a le "  e t  "études rég io n a les " 
Le prem ier de ces termes e s t  en usage depuis p lus de tren te  
ans grâce aux e f f o r t s  d'un homme excep tion n el, VJalter Isard , 
e t  de la  R ég iona l Science A ssoc ia tion , créée  en 1954^. Le 
terme d 'é tu des  ré g ion a les  a é té  in tro d u it  au Royaume-Uni, 
en 1965, avec la  c réa tio n  de la  Régional S tudies A ssoc ia tion  
e t  de la  revue Régional S tu d ies . D iffu sée  par des p u b lica -

x  Ce te x te  a d é jà  é té  p u b lié  dans la  Revue In te rn a tion a le  
des Sciences S oc ia le s , no 112/1987.

>1
A. K uklińsk i, "R ég ion a l development, rég io n a l p o l ic ie s  

and rég ion a l p lanning. Problems and is su es ", Régional S tud ies, 
v o l .  4 , 1970, pp. 269-278, Pergamon P ress . Reproduit dans 
UNRISD/Mouton Régional Planning S e r ie , v o l .  V I I I ,  pp. 1-17. 
Régional S tudies A ssoc ia tion , Report o f  an in qu iry  in to  the 
rég ion a l problems in  the United Kingdom, Geobooks, Norwich, 
1983. P . 142.

p
W. Is a rd , In trodu ction  to  rég ion a l sc ien ce , P ren tice  

H a ll, Englewood C l i f f s ,  N .Y ., 1975» P « 506.



t io n s  espagnoles^, po lona ises^  e t  la tino-am érica ines"'’ , c e t te  
expression  s 'e s t  rapidement répandue dans la  communauté 
in te rn a tio n a le  a p a r t ir  du m ilieu  des années 70.

La r e la t io n  concep tu e lle  qu i e x is te  en tre  la  "sc ien ce
f Ç. .  n

re g io n a le "  e t  le s  "etudes ré g io n a les " ' peut ê tre  envisagée 
de deux façons d if fé r e n te s :
1. Les deux termes s 'ap p liqu en t a un même domaine de la  re 

cherche in te r d is c ip l in a ir e ;
2. Chacun désigne une méthode p a r t ic u l iè r e  d 'an a lyse e t 

d 'in te rp ré ta t io n  du problème ré g io n a l.
Je penche personnellem ent pour la  seconde in te rp ré ta t io n . 

A mon a v is , c 'e s t  grâce a sa méthode moderne, q u a n tita t iv e , 
d 'an a lyse ré g io n a le , que l 'é c o l e  de la  "sc ien ce  ré g io n a le "  
a remporté ses plus grands succès, a lo rs  que . l 'é c o l e  des 
"études ré g io n a les "  d o it  le s  siens a la  mise au p o in t d'une 
approche in te r d is c ip l in a ir e ,  a in s i qu 'a  des études empiriques 
en m atière de développement, de p o l i t iq u e  e t  de p la n if ic a t io n  
au niveau de la  rég ion .

Les bases théoriques d 'un mouvement s c ie n t i f iq u e  in tern a
t io n a l dans l e  domaine des études rég iona les®  ont é té  posées

-  8 -

5
'  FF. Rodriguez; S .A . Gomez, Estudios re g io n a les , In s t itu to  

Nacional de P rosp ectiva  y D esa rro llo  Economico, Madrid, 1976, 
p . 4-96.

^ A . , Kuklińsk i, / d ir . pub l./ , "R ég ion a l stud ies in  Po land ", 
numéro sp é c ia l du B u lle t in  o f  the Committe fo r  Space Economy 
and Régional Planning, Académie des sciences de Pologne, 
V arsovie , 1977, p. 190.

 ̂ A. K uk liń sk i, "E stud ios re g io n a les , Quo v a d it is ? " ,
R ev is ta  Interam ericana de P la n if ic a c ió n , v o l .  X I I ,  1979, n 52, 
pp. 70-85. Tradu it en a n g la is : "S tu d ia  re g io n a lia . Quo v a d it is ? ", 
dans: Settlem ent Systems and Régional P o l ic ie s ,  Studia Komitetu 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, V o l. LXXV, V arsovie,
1980, pp. 61-86.

fi Z. C h o jn ick i, "M ethodo log ica l problems in  ré g io n a l 
s c ien ces ", dans: A. K uk liń sk i; J.C . Lambooy / d ir . pu b l./ , 
Dilemmas in  ré g io n a l p o l ic y ,  Mouton, Amsterdam, 1983, PP* 25-43.

y
A. Kuklińsk i, Estudios re g io n a le s , o p .c i t .

® j ' a i  donné a i l le u r s  la  d é f in it io n  suivante^d'un t e l  mou
vement s c ie n t i f iq u e  in te rn a t io n a l: "L 'examen des études r é g io 
nales e ffe c tu é e s  dans le s  d if fé r e n ts  pays du monde f a i t  ap
p a ra ître  la  d iv e r s it é  des a tt itu d es  id éo log iqu es  e t  in te l le c tu -
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par t r o is  organismes re le v a n t de l 'O rga n is a t io n  des Nations
Unies: l'UNRISD à Genève^, la  CEPA1ILPES à Santiago du C h il i
e t  le  CNUDR /UNCRD/ à Nagoya /Japon/.

L'UNRISD a patronné un Programme- de développement r é g io -  
10nal en tre 196? e t  1971 > e t  pu b lie  des Régional Planning

S ér ié s  /1971-1983/11.
La r é f le x io n  e t  le s  a c t iv i t é s  menées depuis v in g t  ans

par le  CEPAL e t  l'iL P E S  ont donné naissance à l 'É c o le
la tin o -am érica in e  d 'é tudes rég ion a les  qui a su aborder de
fr o n t  le s  aspects théoriques e t  p ra tiqu es , techniques e t
id éo log iqu es  du problème ré g io n a l. Les v in g t-s ep t  volumes
de la  Revue de la  CEPAL, parus en tre 1976 e t  1986, con-

12tiennen t de nombreux a r t ic le s  sur ce su je t .

e lle s ,^ d e s  techniques^et des m otiva tion s . I l  fau t maintenant 
con s idérer ce phenomène dans une p ersp ec tiv e  n ou ve lle , 
dans le  cadre d’ une analyse g lob a le  des d if fé r e n te s  éco les  
s c ie n t if iq u e s  qui incarnent £es façons p a r t ic u liè r e ^  e t  
o r ig in a le s  de con cevo ir le s  etudes ré g io n a les . Une eco le  
s c ie n t i f iq u e  peut ê tre  d é f in ie  comme 1 ensemble des a c t iv i t é s  
d 'une équipe b ien  organ isée , capable de produ ire, au cours 
d'une longue p ér iod e , une su ite  d 'in n ova tion s  re la tivem en t 
im portantes e t  d iv e r s i f ié e s  dans le s  t r o is  domaines su ivants: 
a/ th éo r ie  et^méthçdes de recherche; b/ connaissance empi
rique de la  r é a l i t é  e x is ta n te ; c/ production  d'instrum ents 
e t  de p o lit iq u e s  en vue de transform er c e t te  r é a l i t é  con
formément aux o b je c t i fs  de_développement acceptés à une 
époque e t  dans une^région déterm inees. La ca ra c té r is t iq u e  
p r in c ip a le  d'une éco le  s c ie n t if iq u e ^ e s t  sa capacité  de pro
du ire  des innovations durant une période assez longue pour 
qu'une s é r ie  d 'é tudes théoriques e t  empiriques pu isse , par 
son ampleur même, par un e f f e t  cum ulatif e t m u ltip lica teu r, 
c r é e r  un environnement qui stim ule l 'a c t i v i t é  in t e l le c tu e l le  
c o l le c t iv e  e t  in d iv id u e l le . "  Dans: A. Kukliński, Space 
economy and rég ion a l stud ies in  Poland, CNUDR, Nagoya, 1982, 
P . 133.Q

7 S.M. Komorowski, "Régiona l s tu d ies . The Geneva pro
gramme” , UNCRD Working Paper, n° 82-1, Nagoya, 1982, p. §8.

10 A. Kuklińsk i, "U n ited  Nations Research In s t itu te  fo r  
S oc ia l Development Research programme on rég ion a l develop
ment", dans: Growth pô les  and rég ion a l p o l ic ie s .  A seminar, 
pu b lie  sous la  d ir e c t io n  de A. Kuklińsk i, e t  R. P e t r e l la ,  
Mouton, La H aye-Paris, 1972, p-o. 239-24-5.

11 S.M. Komorowski, "UNRISD—Mouton rég ion a l planning 
s é r ié s .  Aims, .scope, r e c e p t io n " , .-Geo Journal, 11 mars 1985»
pp. 292-296.

^  CEPAL Review, Rau.1 Preb isch  / d ir .  pub l./ , CEPAL, 
Nations Unies, Santiago, 27 volumes parus, 1976-1986.
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La s e r ie  de d ix  volumes sur l e  développement ré g io n a l
p u b liée  en 1981, à Nagoya, par l e  Centre des Nations Unies
pour le  développement ré g io n a l /CNUDR/ a connu un excep tion - 

' 1 "5n e l succès de l i b r a i r i e  -'j e l l e  a p p o rta it  une importante
con tr ib u tion  aux études- ré g io n a le s , notamment en ce qui con
cerne l 'A s i e .

L 'O rgan isa tion  des Nations Unies a donc joué un rS le  de 
prem ier plan dans la  c réa tio n  du mouvement in te rn a tio n a l 
des études ré g io n a le s . Malheureusement, l e s  Régional Planning 
S é r ié s , pu b liées  par l'UNRISD, e t  le s  Régional Development 
S é r ié s , p u b liées  par l e  CNUDR, ont cessé de p a ra ît r e  au 
début des années 1980, la is sa n t vin v id e  que l'O rga n is a t io n  
des Nations Unies n 'a  pas encore comblé.

Cet a r t ic le  a principalem ent pour o b je t  d 'encourager 
la  r é f le x io n  in te rn a tio n a le  e t  in te rd is c ip l in a ir e  sur l 'e x 
périence acquise e t  sur le s  p ersp ec tiv es  d 'a v e n ir  en ma
t i è r e  de p o lit iq u e  ré g io n a le . Je m 'appu iera i, pour c e la , 
sur le s  t r a d it io n s  de recherche é laborées par l 'é c o l e  de 
la  science ré g io n a le  e t  par c e l l e  des études ré g io n a les ,
en donnant to u te fo is  une c e r ta in e  p ré féren ce  aux méthodes

14employees par c e t te  d erm ere

LA POLITIQUE RÉGIONALE AU SENS LARGE ET AU SENS ÉTROIT

A mon a v is , la  p o lit iq u e  rég ion a le  e s t  aussi ancienne 
que l 'É t a t  lui-même”1' ’ . E l le  peut ê tre  d é f in ie  comme l ' a r t  
d 'a p p liqu e r d if fé r e n ts  p r in c ip es  de gouvernement aux

^ R .P . M isra; M. Honjo / d ir . pu b l./ , Changing p ercep tion  
o f  development problems, Marusen A s ia , Singapour, 1981, UNCRD 
Régional Development S e r ie s , v o l .  1, pp. V-VTI.

14 S.M. Komorowski, o p . c i t . ,  1985 / v o ir  la  note 11/.
J.G . Lambooy / d ir . pu b l./ , "New s p a t ia l dynamics and economic 
c r i s i s " ,  In te rn a tion a l Régional P o lic y  A ssoc ia tion  Yearbook 
1984, F innpublishers, p . 93* A. K u k liń sk i; J.G . Lambooy / d ir . 
pu b l./ , S o c ie t ie s ,  rég ion s , boundaries, IRPA Yearbook 1986 
/sous presse/ .

J K. P o rw it , "R ég ion a l p o l ic ie s .  A th e o re t ic a l framework", 
dans: A. K u k liń sk i; J.G . Lambooy / d ir . pu b l./ , Dilemmas in  
rég ion a l p o l i c y , Mouton, La Haye, 1983, p . 4.
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d if fé r e n te s  p a r t ie s  d 'un pays. En ce sens, on peut é tu d ie r 
aussi bien le s  p o lit iq u e s  rég ion a les  qui ava ien t cours dans 
l'E m pire  romain que c e l le s  des É tats contemporains.

Au sens é t r o i t ,  le  concept e t le  terme même de p o lit iq u e  
rég ion a le  se r é fè re n t  a la  r é a l i t é  du XXe s iè c le .  Les p o l i 
t iqu es  ré g ion a les  sont d 'abord  apparues comme une te n ta t iv e  
des a u to r ité s  publiques, en p a r t ic u l ie r  des gouvernements 
nationaux, pour rédu ire  le s  d éséq u ilib res  entre le s  régions 
par l 'a p p l ic a t io n  de mesures sp é c ia le s . Dans la  p lu part des 
cas, le s  buts e t  le s  p r in c ip a le s  fon c tion s  de p o lit iq u e s  
rég ion a les  é ta ie n t  énoncés dans des te x te s  l é g i s l a t i f s  qui 
d é f in is s a ie n t  le s  pouvoirs des organismes chargés d 'é la b o re r , 
d app liquer e t  d 'é va lu e r  ces p o lit iq u e s .

De façon  g é n é ra le , le s  prem ières p o lit iq u e s  ré g io n a les , 
au sens é t r o i t ,  ont f a i t  leu r ap p arition  dans le s  années 30 

en Europe occ id en ta le  e t  cen tra le  e t  en Amérique du Nord . 
En URSS, ces p o lit iq u e s ,  in sp iré es  par la  R évolu tion  
d 'O ctobre, remontent aux années 2 0 ^ .  Après la  Seconde 
Guerre m ondiale, e t  su rtou t dans le s  années 50 e t  60, 
presque tous le s  pays du monde ont adopté e t  appliqué le  
concept de p o lit iq u e  ré g io n a le . Les succès ou le s  échecs 
rencontrés par ces p o lit iq u e s  ont évidemment dépendu en 
grande p a r t ie  des cond itions économiques, s o c ia le s  e t  p o l i 
t iq u es  propres a chaque pays.

L 'h is t o ir e  généra le des p o lit iq u e s  rég ion a les  n 'a  pas 
encore é té  é c r i t e .  J 'a i  ind iqué a i l le u r s  le s  p r io r i t é s  de/1 o
la  recherche dans ce domaine .

A. K uk liń sk i, "M acroregional planning in  the developed 
c o u n tr ie s " , dans: Growth p ô les  and ré g io n a l p o l ic ie s .  A
Seminar, p u b lié  sous la  d ir e c t io n  de A. Kukliński e t  R. P e t-  
r e l l a .  Mouton, La H aye-Paris, 1972» PP« 213-235* Traduction 
fra n ça is e : "P la n i f ic a t io n  m acroregionale dans le s  pays déve
loppés /Problèmes e t  qu estion s/ ", dans: Aménagement du t e r r i 
t o i r e  e t  développement ré g io n a l,  In s t i tu t  d 'é tudes p o lit iq u e s ,  
v o l .  V, Grenoble, 1972, pp. 5-24.

17' A. K uk liń sk i, ib id .
Pi A. K u k liń sk i, "G eneral h is to ry  o f  rég ion a l p o l ic ie s :  

a proposai o f  a w orld-w ide comparative study", dans: A. Kukliń
s k i;  J.G. Lambooy / d ir . p u b l./ , Dilemmas in  rég ion a l p o lic y , 
Mouton, Amsterdam, 1983» PP« 13-23.
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POLITIQUES RÉGIONALES EXPLICITES ET IMPLICITES

Dans une p u b lica tion  an tér ieu re , j ’ a i f a i t  la  d is t in c t io n  
su ivante en tre le s  p o lit iq u e s  ré g ion a les  e x p l ic i t e s  e t  im p li
c i t e s :  " . . .  Nous ne considérons, l e  plus souvent, que le s  
p o lit iq u e s  rég ion a les  e x p l ic i t e s ,  autrement d i t  le s  p o lit iq u e s  
rég ion a les  qui sont désignées comme t e l l e s  dans le s  docu
ments o f f i c i e l s  e t  dans le s  p u b lica tion s  s c ie n t if iq u e s  qui 
d éc r iv en t, analysent e t  commentent ces documents. P lu tô t 
qu'une conception  aussi fo rm a lis te , i l  conv iend ra it d 'adop ter 
une approche r é a l is t e ,  qui reconnaisse aussi l 'e x is t e n c e  des 
p o lit iq u e s  rég ion a les  im p lic ite s ,  le s q u e lle s  sont un fa c teu r 
de changement t r è s  important dans la  r é a l i t é  rég ion a le  de 
nombreux pays. Les p o lit iq u e s  ré g ion a les  im p lic ite s  couvrent 
une gamme f o r t  étendue e t  sont t r è s  d i f f i c i l e s  a ana lyser. 
C 'e s t  la  p a r t ie  cachée de l ' i c e b e r g ,  j 'en ten d s  par p o lit iq u e s  
rég ion a les  im p lic ite s  le s  conséquences lo c a le s  e t  rég ion a les  
de tou tes le s  déc is ion s socio-économ iques importantes qui 
sont p r is e s  e t  app liquées par le s  a u to r ité s  c en tra les  e t

/ / ® x /
ré g io n a les  d un pays donne. Je peux c i t e r ,  a t i t r e  d exemple, 
le s  p o lit iq u e s  dans le s  domaines de l 'e m p lo i,  de l 'a g r i c u l 
tu re , de l ' in d u s t r ia l is a t io n ,  de la  p ro te c t io n  s o c ia le ,  du

19"commerce e x te r ie u r , e tc .  .
Ce n 'e s t  pas un hasard s i le s  p o lit iq u e s  ré g ion a les  

e x p l ic i t e s  sont beaucoup plus fréquemment étud iées que le s  
p o lit iq u e s  im p lic ite s .  Ces d ern iè res , en e f f e t ,  sont trè s  
d i f f i c i l e s  à appréhender en termes théoriques ou p o lit iq u e s . 
Les conséquences lo c a le s  e t  rég ion a les  des p o lit iq u e s  géné
ra le s  e t s e c to r ie l le s  ne sont analysées que dans un trè s  
p e t i t  nombre de p u b lica tion s . I l  en es t  aussi p a r fo is  
question , dans un contexte théorique d i f f é r e n t ,  lo rsqu 'on
oppose le  po in t de vue rég ion a l e t  le  p o in t de vue s e c to r ie l  

x * 20 en m atière de d éc is ion  p o l i t iq u e  e t  de p la n if ic a t io n  .

^  A. K u k liń sk i, i b id . ,  pp.
PO A. K uk liń sk i, "R ég ion a l problems. The h is to r ic a l  and 

p rognostic  experiences o f  th ree  con tin en ts ", U n iv e rs ité  de 
V arsov ie , In s t i tu t  d'économie de l 'e s p a c e , p o lycop ié , ja n v ie r  
1986, pp. 8-9 .
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Au m ilieu  des années 80, D .J. Savoie d é c r iv a it  l 'e x p é 
rien ce  du Canada a c e t égard, dans le s  termes su ivan ts :
" . . .  On ne sau ra it trop  sou lign er que le s  fon c tion n a ires  
fédéraux ont généralement tendance à ra isonner en termes de 
secteurs e t  de programmes. Essayer d 'im poser un autre po in t 
de vue, e t  en p a r t ic u l ie r  un po in t de vue ré g io n a l, s e r a it ,  
pour employer l 'e x p r e s s io n  d'un haut fo n c tion n a ire  en poste 
à Ottawa, " lu t t e r  contre la  pesan teu r". Les adm in istrations 
fortem ent c e n tra lis é e s  sont habituées depuis longtemps à 
se p la c e r  dans une é t r o i t e  p ersp ec tiv e  s e c t o r ie l l e .  I l  e s t 
t r è s  peu probable qu'une p r is e  de p o s it io n  du Prem ier 
M in is tre  contribue s i  peu que ce s o i t  a amener le s  fo n c tio n 
n a ires  fédéraux a f a i r e  ne s e ra it - c e  qu'une p a rt éga le  aux 
cons idéra tions  s e c t o r ie l le s  e t  aux con s idéra tion s  rég ion a les  
/ . . . /  La dimension ré g io n a le  risque donc, tout simplement, 
d 'ê t r e  submergée par la  bureaucratie f é d é r a le ^ " ,

Le cas du Canada n 'e s t  malheureusement pas excep tion n el. 
Presque tou tes le s  bureaucraties n a tion a les  ont adopté une 
a tt itu d e  s im ila ir e .  Les p o lit iq u e s  ré g ion a les  im p lic ite s  
tiennen t probablement beaucoup plus de p lace que le s  p o l i 
tiqu es  e x p l ic i t e s  dans le s  programmes d 'a c t io n  s o c ia le  e t 
économique conçus e t  mis en oeuvre par tous le s  gouverne
ments. Ce f a i t  fondamental n 'e s t  malheureusement presque 
jamais reconnu par le s  chercheurs qui s en tiennen t habi
tuellem ent a une p o s it io n  fo rm a lis te , au l ie u  d 'a n a ly se r  
la  r é a l i t é .

Le présen t a r t ic le  ne f a i t  pas excep tion  p u is q u 'i l  porte 
sur le s  p o lit iq u e s  ré g io n a les  e x p l ic i t e s .  Je c r o is ,  cepen
dant, que c e t te  remarque c r it iq u e  ne manquera pas d 'in t é 
re sse r  le s  le c teu rs  a t t e n t i fs  qui voudra ien t d é f in ir  le s  
p r io r i t é s  de la  recherche dans le  domaine de la  science 
rég ion a le  ou des études ré g io n a le s . En e f f e t ,  le s  cher
cheurs devron t, a l 'a v e n ir ,  accorder la  plus grande impor
tance aux p o lit iq u e s  ré g io n a le s  im p lic ite s .

D .J. S avo ie , "The top p lin g  o f  DEEE and prospects o f 
ré g io n a l economic developm ent", Canadian P u b lic  P o l ic y ,  
septembre 1984.
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L'ÂGE D'OR, LA GRISE ET LE REMOUVEAU DES POLITIQUES RÉGIONALES

L 'é v o lu t io n  des p o lit iq u e s  ré g io n a les , déterm inée par la  
d if fu s io n  e t 1 a p p lica t io n  des th éo r ie s  e t  des p ra tiqu es, 
es t incontestablem ent un phénomène cy c liq u e  c a ra c té r is é  par 
des phases t r è s  marquées d 'expansion  e t  de con trac tion .
S i l 'o n  se l im it e  à la  seconde m o itié  du XXe s iè c le ,  on peut 
d is tin gu er nettem ent le s  t r o is  phases su ivan tes: a/ un âge 
d o r: la  p ériod e  d 'expansion  qui va de 1950 a 19 7 5 ;
b/ une c r is e :  de 1975 à 1990; c/ le  commencement d 'un re 
nouveau: le s  années 90

En d is tin gu an t ces t r o is  phases, nous cherchons évidem
ment a p la c e r  l e  phénomène des p o lit iq u e s  rég ion a les  dans 
une p ersp ec tiv e  mondiale e t a long term e. S i l 'o n  considé
r a i t  séparément le  cas de pays p a r t ic u l ie r s ,  i l  fa u d ra it  
sans doute nuancer ce schéma, mais la  d iv is io n  en t r o is  
phases r e s t e r a i t  probablement v a la b le . Pendant l 'â g e  d 'o r  
correspondant au tro is ièm e  quart du XXe s iè c le ,  le  concept 
de p o lit iq u e  rég ion a le  é t a i t  en honneur partou t, aussi bien 
dans le s  pays en développement que dans le s  pays développés. 
Dans le  c lim at d'optim isme qui c a ra c té r is a it  c e t te  époque de 
croissance économique a ccé lé rée , d in d u s tr ia lis a t io n  e t  
d 'u rb an isa tion , 1 e s p o ir  é t a i t  grand de pouvoir c o r r ig e r  
par des p o lit iq u e s  ré g ion a les  / e x p l ic i t e s  e t  im p lic ite s / , 
le s  d éséq u ilib res  in terrég ion au x  qu i, de l 'a v i s  gén éra l, 
con s titu a ien t un ob stac le  majeur au développement harmo
nieux des r e la t io n s  socio-économ iques.

Les p o lit iq u e s  ré g io n a les  é ta ie n t  fa v o r is é e s  aussi par 
la  ph ilosoph ie  généra le du développement. Les in te rven tion s  
de l 'É t a t ,  le  d ir ig ism e e t  la  p la n if ic a t io n  é ta ie n t  largement 
acceptés dans un nombre c ro issan t de pays, q u e lle  que fû t 
la  part du marché dans leu r  système économique. Les a u to r ité s  
lé g is la t iv e s  e t ad m in is tra tives  ont a lo rs  p r is  de mesures

pp
A. K u k liń sk i, "Régiona l p o lic y .  A european p e rs p e c tiv e " , 

dans: A. K u k liń sk i; J.G . Lambooy / d ir .  pu b l./ , S o c ie t ie s , 
rég ion s , boundaries, IRPA Yearbook 1986 /sous presse/.
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en fa veu r du développement e t  de la  p la n if ic a t io n  au niveau 
ré g io n a l e t  d iv e rs  organismes ont é té  chargés de mettre 
en oeuvre des p o lit iq u e s  n ou ve lles  dans ce domaine. La commu
nauté s c ie n t i f iq u e  e t le s  o rgan isa tion s in te rn a tio n a le s  se 
sont assez b ien  adaptées a c e t te  n ou ve lle  tendance, comme 
en témoigne l e  grand nombre de p ro je ts  de recherches, de 
sém inaires e t  de p u b lica t io n s , consacrés au développement 
r é g io n a l. S i,  dans l'en sem b le , leu rs  conclusions é ta ie n t  
assez o p tim is tes , le s  représentants de ce r ta in s  courants 
id éo log iqu es , notamment en Amérique la t in e ,  ont adopté une 
a tt itu d e  c r it iq u e  a l 'é g a r d  de la  p o lit iq u e  ré g io n a le .

L 'âge  d 'o r  des p o lit iq u e s  ré g ion a les  a p r is  f i n  dans 
le s  années 70 sous l ' e f f e t  de la  c r is e  économique ou, s i
l 'o n  adopte l e  po in t de vue de J . G raciarena, a cause de

- • 23la  c r is e  genera le  de la  c i v i l i s a t io n  in d u s t r ie l le  .
Ce d é c lin  e s t  dû aux fa ib le s s e s  év id en tes des p o lit iq u e s  

rég ion a les  t e l l e s  q u 'e l le s  ont é té  concues e t  appliquées 
dans le s  années 50 e t  60. On s 'e s t  apergu que le s  structu res 
ré g ion a les  é ta ie n t  douées d'une grande fo r c e  d 'in e r t i e .  Les 
p o lit iq u e s  ré g io n a les  s 'a p p liq u a ien t a une r é a l i t é  qui 
r é s is t a i t  au changement, e t  d 'au tant mieux que le s  moyens

5 tign termes plus con crets , la  c r is e  a c tu e lle ,s e  carac
t é r is e  par: a/ une désagrégation  p rog ress ive  e t  i r r é v e r s ib le  
de l 'o r d r e  s o c ia l e t  p o l i t iq u e  qui e s t  a la  base de la ,  
c i v i l i s a t io n  in d u s t r ie l le ;  b/ la  confusion  e t  l 'a m b igu ïté  
cro issan te  , des o b je c t i fs  e t  des va leu rs ; c/ un a f fa ib l i s s e 
ment considérab le du sentiment de la  re sp o n sa b ilité  morale 
e t  du consensus spontané, ce qui augmente la  d iscord e , 
l 'a p a th ie ,  l 'a l ié n a t io n  e t  la  rép ress ion  s o c ia le ; d/ l a , d i f 
fu s ion  e t  la  prédominance de modes de v ie  décadents e t  hédo
n is te s , dont la  propension a consommer es t ,une des ,expres
sions le s  p lus ta n g ib le s ; e/ un sceptic ism e g é n é ra lis é  a 
l 'é g a r d  des p o s s ib i l i t é s  de croissance économique in d é f in ie ;  
f/  en fin , une méfiance cro issan te  envers le s  modèles so
ciaux dominants e t  l 'a b sen ce  de so lu tion s  de rechange. Ce 
qui es t en jeu , ce n 'est^pas seulement l 'a v e n ir  d 'o rgan isa 
tion s  so c ia le s  p a r t ic u l iè r e s ,  mais r ien  de moins que la  
su rv ie  de la  c i v i l i s a t io n  in d u s t r ie l le  e t  de 1 e s p r it  
fa u s tien  qui l 'a n im e ."  J . G raciarena, "Between r e a l i t y  and 
u top ia , the d ia le c t ic s  o f  s o c ia l sc iences in  La tin  America", 
CEPAL Review, Prem ière m o it ié , 1978.
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employés pour la  transform er é ta ien t re la tivem en t fa ib le s ,  
lia découverte de c e t te  r è g le  u n iv e rs e lle  fu t  p a r t ic u liè r e 
ment amère dans ce r ta in s  pays en développement où i l  e s t 
apparu extrêmement d i f f i c i l e  de m od ifie r  le s  structu res 
rég ion a les  qu i, à l'ép oqu e c o lo n ia le ,  ava ien t é té  créées 
dans l ' i n t é r ê t  des co lon isa teu rs .

A ces deux ra isons s 'e n  a jou te  une tro is ièm e , d 'o rd re  
id éo lo g iq u e . Dans p lusieu rs pays, la  co n fia n ce ' que l 'o n  a v a it  
dans l 'a c t io n  d é lib é rée  des a u to r ité s  publiques s 'e s t  
trouvée f o r t  ébran lée.

S .B o is ie r  d é c r it  en ces termes ce qui s 'e s t  passé en 
Amérique L a tin e : " ...D an s  plus d 'un pays, le s  années 70 
ont é té  marquées par l 'in s ta u r a t io n  d'un régime p o lit iq u e  
a u to r ita ir e  e t d 'un système économique n é o lib é ra l qui ont 
la is s é  peu de p lace à l 'a c t io n  en faveu r du développement 
e t à la  p la n i f ic a t io n ’au niveau ré g io n a l. L 'a p p a re il techno
bureaucratique qui a v a it  é té  chargé de la  p o lit iq u e  ré g io n a le  
et d 'au tres  secteurs de l 'a c t i v i t é  publique a donc é té  
v ir tu e llem en t démantelé” .

û 'a u tre  pa rt, J.Priedmann et Y. F o rest ont remarqué 
qu 'en Europe occ id en ta le  e t en Amérique du Nord, " la  p o l i 
tique et la  p la n if ic a t io n  rég ion a les  é ta ien t s a c r i f ié e s  au 
p r o f i t  d'une économie axée sur l ' o f f r e "

Dans un contexte tout à f a i t  d i f f é r e n t ,  la  p o lit iq u e  
économique de la Pologne en tre 1950 e t  1980 a f a i t  l 'o b j e t  
de fo r t e s  c r it iq u e s  dans le  cadre d'une éva lu a tion  des 
p o lit iq u e s  d 'in d u s t r ia l is a t io n  e t de leu r e f f e t  sur les  
structu res ré g io n a le s . La d i f f i c i l e  expérience des p o l i t i 
ques rég ion a les  en Pologne e t  la  transform ation  de l'e s p a c e

24 S .B o is ie r , "The economic p o lic y  and the p o l i t i c a l  
economy o f ré g io n a l developm ent", IRPA Yearbook 1986,o p .c i t .

25
'  J.Friedmann; Y .P o re s t, "The p o l i t i c s  o f p la ce . Towards 

a p o l i t i c a l  economy o f t e r r i t o r ia l  p lann ing", communication 
presentee à un groupe in te rn a tio n a l de t r a v a i l ,  Old Ochard Inn, 
W o lfv ille ,-N o u v e lle -É c o s s e , Canada, 15-28 j u i l l e t  1985.
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po lona is ont é té  analysées dans une étude d'ensemble pub liée 
récemm ent^.

La c r is e  des années 70 e t  80 a donc compromis le s  r é a l i 
sations de la  phase précédente.

On peut d is tin gu er t r o is  groupes d 'a cteu rs  dans l 'h i s 
t o i r e  des p o lit iq u e s  ré g io n a le s : le s  pays occidentaux, le s
pays de l 'E s t  et le s  pays en développement. La conception  
dominante dans le s  pays occidentaux r é s u lta it  essen tie llem en t 
d'une a p p lica t io n  des id ées  de Keynes aux problèmes ré g io 
naux. La conception- en v igueur dans le s  pays de l 'E s t  v is a i t  
à c o n c i l ie r  le s  p o lit iq u e s  rég ion a les  avec le s  ex igences 
d'une in d u s tr ia lis a t io n  a ccé lé ré e . E n fin , le s  p o lit iq u e s  
rég ion a les  des pays en développement s 'in s p ir a ie n t  en grande 
p a r t ie  de l ' i d é o lo g ie  a n t ic o lo n ia l is te  sur la q u e lle  s 'ap 
pu ya it la  c r it iq u e  des stru ctu res rég ion a les  h é r ité e s  de 
l'époque c o lo n ia le .

Ces g é n é ra lité s  sont c r it iq u a b le s  a d ive rs  égards, mais 
je  c ro is  q u 'e l le s  fou rn issen t un bon p o in t de départ pour 
une ap p réc ia tion  généra le e t  nuancée de l 'â g e  d 'o r .

Contrairem ent a c e r ta in s  a u te u rs^ , j 'e s t im e  que c e tte  
périod e  ne d o it  pas ê tre  entièrem ent r e je t é e .  E l le  a rep ré
senté un nouveau ch ap itre  dans l 'h i s t o i r e  générale des p o l i 
tiqu es  ré g io n a les . La périod e  de c r is e  n 'e s t  pas seulement 
p rop ice  a l'exam en c r it iq u e  du passé; c 'e s t  aussi, sur le  
plan théorique e t  sur le  plan p ra tiqu e , une période marquée 
par d 'in ten ses  e f f o r t s  pour découvrir de nou velles  façons 
d 'abord er la  p o lit iq u e  ré g io n a le , la q u e lle  semble répondre 
aux ex igences du XXIe s iè c le .

Je c ro is  que la  p o lit iq u e  ré g ion a le  va connaître un re 
nouveau dans le  monde e n t ie r  pour le s  t r o is  ra isons su ivantes:

1. Premièrement, la  c r is e  économique ou même la  c r is e  
généra le de c i v i l i s a t io n  ne dureront pas éternellem en t. Au

A. Kukliński / d ir .  pub l./ , "R ég iona l stud ies in  Poland. 
Expériences and p rosp ects ", Studia R eg ion a lia , v o l .  I ,  Academie 
des sciences de Pologne, V a rsov ie , 1986.

J. Friedmann; C. Weaver, T e r r ito ry  and fu n c tion . The 
évo lu tion  o f  rég ion a l p lanning, Edward Arnold, Londres, 1974,
P . 2J4.
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cours de sa longue h is t o ir e ,  l'hum anité a tra ve rsé  b ien  des 
c r is e s -  e t  s 'e s t  maintes f o i s  s o r t ie  de s itu a tion s  qui sem
b la ien t désespérées. I l  n 'y  a pas de ra ison  de penser que 
c e t te  capacité  de redressement ne se m an ifestera  pas b ien tô t 
de nouveau. Ce s e r a it  la  prem ière con d ition  d'un renouveau de 
la  p o lit iq u e  rég io n a le ;

2. Deuxièmement, le s  problèmes régionaux n 'on t pas d is 
paru. Nous avons besoin  dç nou velles  p o lit iq u e s  ré g ion a les  
pour ten te r  au moins de le s  résoudre. A mon a v is , i l  e x is te , 
en c e t te  f i n  de s iè c le ,  quatre fa c teu rs  de changement qui 
m od ifien t le s  anciens problèmes régionaux e t  en créen t de 
nouveaux: a/ le s  changements techno logiques, b/ l 'e m p lo i e t
le  chômage, c/ le s  changements en m atière d 'é c o lo g ie  e t  d 'en 
vironnement, d/ la  p r is e  de conscience de l ' i d e n t i t é  rég ion a le  
e t  lo c a le .  Ces quatre fa c teu rs  devra ien t con s titu er un cadre 
concret pour un renouveau des p o lit iq u e s  ré g io n a les , e t  don
ner l'im p u ls ion  e t  le s  m otivations nécessa ires  pour s 'a t t a 
quer aux problèmes régionaux2®;

3. Troisièmement, le s  vertu s  r é e l le s  ou supposées qu'on 
p rête  à l 'a c t io n  de " l a  main in v is ib le "  e t à l'econom ie 
axée sur l ' o f f r e  perdron t tô t  ou ta rd  le u r  pouvoir de fa s c i 
n ation . Quel que s o i t  le  système économique e t s o c ia l ,  le s  
so c ié té s  modernes ne peuvent pas v iv r e  a la  longue sans 
in d ica tion s  n i in te rven tion s  de la  main v is ib le  des pouvoirs 
p u b lics . Cela est p a rticu lièrem en t v r a i dans la  sphère ré g io 
nale où des p o lit iq u e s  e f f ic a c e s  sont n écessa ires  a la  solu
t io n  d'un grand nombre de problèmes im portants.

Le renouveau u n iv e rse l de la  p o lit iq u e  rég ion a le  prendra, 
b ien  entendu, des formes d if fé r e n te s  dans le  temps e t dans 
l 'e s p a c e . Je c r o is  q u 'i l  a dé jà  commencé dans c e r ta in s  pays, 
du moins sous la  forme d 'un renouvellem ent de la  r e f le x io n

y OQ / f f
theorique . D i c i  quelques annees, d autres pays se jo in 
dront à ce mouvement. Dans le  re s te  de c e t  a r t i c l e ,  je  por-

po
A. Kuklińsk i, .Régional P o lic y .  A european p ersp ec tiv e ,

o p .c i t .
Ph. A yda lo t, "The re ve rsa i o f  s p a t ia l trends in  french 

industry since 1974", dans: IHPA Yearbook 1984, o p . c i t . ,  pp. 
41-62.
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t e r a i  une a tten tio n  p a r t ic u l iè r e  à c e r ta in s  aspects de la  
question  qui peuvent, s o i t  fa v o r is e r  le  renouveau de la  
p o lit iq u e  ré g io n a le , s o it  l e  con treca rre r.

LE SUJET DE LA POLITIQUE RÉGIONALE

Suivant l'E n cyc lop aed ia  B ritan n ica , " l e  s u je t , dans la
th éo r ie  de la  connaissance e t  en psych o log ie , e s t  l 'ê t r e
qui connaît, l 'e s p r i t  qui p e r ç o it ,  ou encore le  moi, par
oppos ition  à l 'o b j e t  de la  connaissance ou de la  sensa- 

30t io n "^  . Qui e s t  l e  su jet. -  l e  moi, 1 ego -  de la  p o lit iq u e  
rég ion a le?  Dans le  tab leau  I ,  j ' a i  ten té  d 'in d iq u er quelques- 
unes des réponses qu'on peut donner à c e t te  question  e t 
quelques in te rp ré ta t io n s .

Tableau I .  Su je t de la  p o lit iq u e  rég ion a le

O bjet de la  p o lit iq u e  
rég ion a le

S u je t de la  p o lit iq u e  rég ion a le

se lon  l ' in t e r p r é 
ta t io n  in s t i tu 
t io n n e lle

selon l ' in t e r p r é 
ta t io n  soc io cu l
tu r e l le

rég ion gçuvernement 
r é g io n a l: 
a/ dans le s  É ta ts 

u n ita ire s  
b/ dans le s  É tats 

fédéraux

cçmmunauté
rég ion a le/ soc ié té

groupe de rég ion s : 
pays

gouvernement
n a tion a l

communauté 
n a tion a le/ soc ié té

groupe de pays organ isa tions
intergouvem emen
ta le s

communauté
in te rn a tion a le

Encyclopaedia B ritan n ica , v o l .  21, Chicago, 1969, p. 335.30
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L 'in te rp r é ta t io n  in s t itu t io n n e lle

Je prendra i comme po in t de départ l 'in t e r p r é t a t io n  in s t i 
tu t io n n e lle  la  plus s im ple. Suivant c e t te  in te rp ré ta t io n , 
la  p o lit iq u e  rég ion a le  a pour su jets- le s  gouvernements na
tionaux dans la  mesure ou i l s  en sont le 's principaux in s t i 
ga teu rs . C orré la tivem en t, la  p o lit iq u e  rég ion a le  a pour ob je t 
la  rég ion .

C ette  in te rp ré ta t io n  n 'a  jamais é té  admise dans le s  É tats 
fédéraux où le  gouvernement des É tats fé d é ré s , ou des pro
v in ces , jo u it ,  du moins en th é o r ie , d'une fo r t e  autonomie 
ga ran tie  par la  c o n s titu t io n . Dans ce cas, le s  p o lit iq u e s  
rég ion a les  ont un double s u je t , la  fo n c tio n  de su je t se r é -  
p a rtissan t dans des p roportions v a r ia b le s  en tre l e  gouverne
ment féd é ra l e t  le s  gouvernements féd é ré s . C 'e s t  ce qui se 
p rodu it dans des-pays comme l 'In d e ,  l e  B r é s il ,  le  Mexique, 
l e  Canada, la  République fé d é ra le  d 'A llem agne, la  Su isse, 
l 'A u t r ic h e , la  Yougoslavie e t  la  Tchécoslovaquie.

L 'in te rp r é ta t io n  in s t itu t io n n e lle  la  plus simple fu t  au 
co n tra ire  admise dans de nombreux pays u n ita ire s , t e ls  que 
la  France ou la  Pologne, en p a r t ic u l ie r  dans le s  années 
50 e t au début des années 60. Mais la  s itu a tio n  e s t  aujourd' 
hui tou t a f a i t  d i f f é r e n te .  La tendance à la  d éc en tra lis a 
t io n  es t s i  f o r t e ,  même dans des pays comme la  France, la  
Pologne, l'E spagne ou l ' I t a l i e ,  que le s  p o lit iq u e s  r é g io 
nales ont généralement un double s u je t .  Les so lu tion s  ima
ginées par le s  Espagnols sont p eu t-ê tre  le s  p lus in té r e s 
santes; en e f f e t ,  l'au tonom ie des rég ion s  est la  p ie r re

/
angu la ire du nouveau regime con s titu tion n e l é ta b l i  en 1978 ,
b ien  que l'E spagne s o i t  tou jou rs , du moins en th é o r ie , un 
É ta t u n ita ir e .

Le Fonds européen de développement rég ion a l^ 2 créé  par

 ̂ F .F . Rodriguez, La Espana de la s  autonomias, In s t itu to  
de Estudios de Adm inistraeion  Loca l, M in is te r io  de Adm inistra- 
c ion  T e r r i t o r ia l ,  Madrid, 1985, P* 692.

Fonds européen de développement ré g io n a l, Neuvième 
rapport annuel /1983/, Commission des Communautés euro
péennes, Luxembourg, 1984.
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la  Commission des Communautés européennes p ou rra it deven ir 
le  tro is ièm e su je t  de la  p o lit iq u e  ré g io n a le . Mais, à mon 
a v is , c e la  ne se p rodu ira  pas, ca r la  p o lit iq u e  rég ion a le  
de la  Communauté v is e  à sou ten ir  le s  p o lit iq u e s  n a tion a les , 
c 'e s t - à - d ir e ,  en f a i t ,  le s  gouvernements nationaux. Le para
graphe su ivant est e x t r a i t  d 'un rapport récen t de la  Commu
nauté européenne: ” . . .  Dans une la rg e  mesure, le s  p o lit iq u e s
rég ion a les  communautaires e t  n ationa les  ten ten t de résoudre 
le s  mêmes grands problèmes. Compte tenu du p r in c ip e  d 'in t e r 
ven tion  complémentaire e t  a d d it io n n e lle  /Subsid iarit& t/ , 
la  majeure p a r t ie  des con tr ib u tion s  de la  p o lit iq u e  ré g io 
nale communautaire est d es tin ée  a appuyer le s  p o lit iq u e s  
ré g ion a les  n a tion a les . Cependant, la  s p é c i f i c i t é  des ob jec
t i f s  régionaux des É tats membres s 'exprim e de deux façons: 
a/ i l s  sont d é f in is  en fo n c tio n  des in té r ê ts  communautaires, 
e t  b/ i l s  sont déterm inés, notamment a la  lumière des d is 
p a r ité s  ex is ta n t en tre le s  rég ions de la  communauté con s i-

' ' 33deree comme tout^

La p a r t ic ip a t io n  popu la ire

Dans la  conception  in s t itu t io n n e l le  la  plus répandue,
le  su je t  de la  p o lit iq u e  ré g io n a le  e s t presque tou jou rs
perçu comme un ensemble d 'organism es s p é c ia lis é s  fonctionnant
à d if fé r e n ts  niveaux e t dans-un cadre p lu tô t  technocratique.
Les défau ts de c e t te  conception  sont apparus dans le s  années

3460 lorsque la  p a r t ic ip a t io n  populaire-^ a la  p o lit iq u e  e t 
a la  p la n if ic a t io n  ré g io n a les  fu t  p récon isée , généralement 
a grand re n fo r t  de p u b lic it é ,  mais sans grand succès dans 
la  p ra tiqu e . C ette  p a r t ic ip a t io n  n 'é t a i t  pas concue comme 
un d é f i  aux bureaucraties chargées de la  p o lit iq u e  rég io n a le ,

^  "Les rég ions de l 'E u ro p e ", deuxième rapport périod iqu e 
sur la  s itu a t io n  e t l 'é v o lu t io n  socio-économiques des rég ions 
de la  Communauté, accompagné d une d éc la ra tio n  du Comité de 
p o lit iq u e  ré g io n a le , Commission des Communautés européennes, 
Luxembourg, 1984, p . 4 .

34 A. K u k lin sk i, Régional development, rég ion a l p o l ic ie s  
and rég ion a l planning, o p .c i t .
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mais comme une so lu tion  in s t itu t io n n e lle  supplémentaire ouvrant 
la  v o ie  a un dialogue r é e l  ou im agina ire perm ettant de s a t is 
f a i r e  au moins ce rta in es  demandes des groupes sociaux qui 
pouvaient le s  exprimer avec assez de fo r c e .

La p a r t ic ip a t io n  popu la ire  n 'e s t  donc pas devenue un 
instrument assez puissant pour peser sur le s  conceptions 
technocratiques t r a d it io n n e lle s  des organismes chargés d 'é la 
b orer e t d app liqu er le s  p o lit iq u e s  ré g io n a les .

L 'in te rp r é ta t io n  s o c io c u ltu r e lle

Le Groupe de t r a v a i l  de l'UNRISD sur la  s o c io lo g ie  du dé
veloppement ré g io n a l f a i s a i t ,  en 1968, la  remarque su ivante: 
" . . .  Non seulement la  rég ion  est un f a i t  o b je c t i f  mais, avec 
le  temps, e l l e  dev ien t conscience c o l l e c t iv e .  Parce q u 'i ls  
v iv e n t  sur un c e r ta in  t e r r i t o i r e ,  le s  gens se fo n t une idée 
d'eux-mêmes, deviennent sen s ib les  à ce qui le s  u n it  et 
conscien ts d'une appartenance commune, fo n t leu rs  le s  in té rê ts  
de ce t e r r i t o i r e  e t  réa g is sen t à d iv e rs  symboles m atérie ls  
e t  s p ir itu e ls  qu i expriment ces in té r ê ts  e t  ce sentiment 
d 'appartenance commune. C e tte  conscience rég ion a le  peut 
prendre une la rg e  p lace dans la  v ie  de la  popu lation  e t 
e l l e  peut g ran d ir , quand e l l e  es t stim u lée par des c o n f l i t s  
e t  la  concurrence avec d 'a u tres  rég ion s , ju squ 'à  deven ir , 
à ion moment donné, une ph ilosoph ie  e t un mouvement s o c ia l.

,  ,  ,  2c
C est ce qu on appe lle  le  r é g io n a lis m e ^ ."

Lorsque le s  organismes trad it ion n e llem en t chargés de la  
p o lit iq u e  ré g io n a le  do iven t f a i r e  fa ce  à un mouvement s o c ia l 
de ce type -  l e  rég iona lism e -  une p ress ion  peut s 'e x e r c e r , 
qui tend à fa i r e  recon n a ître  le s  communautés ré g ion a les  comme

^  United Nations Research In s t itu te  f o r  S oc ia l D evelo- 
men.t, UNRISD, F in a l rep ort o f  the working^group on soc io logy  
o f  rég io n a l development, Genève, 1968, c i t é  par S. B o is ie r , 
The S tate and the ré g io n : two actors in  search o f a develop
ment s c r ip t ,  L a tin  American and Caribbean In s t itu te  o f  Econo
mie and S o c ia l P lanning, San tiago, C h i l i ,  1986, p . 21.
J.G . Lambooy, "Development t r a je c t o r ie s  o f ré g io n s ",
S o c ie t ie s ,  ré g io n s , boundaries, IRPA Yearbook 1986 /sous 
presse/.
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l e  v é r ita b le  su je t  de la  p o lit iq u e  ré g io n a le . Dana la  p ra tiqu e, 
i l  e s t év id en t qu'une p o lit iq u e  ré g ion a le  ne peut ê t r e  conçue " 
e t  appliquée avec succès en dehors des in s t itu t io n s  gouver
nementales; le  su je t  de c e t te  p o lit iq u e  ne sau ra it donc 
se s itu e r  complètement hors des in s t itu t io n s  gouvernementales, 
n i c o ïn c id e r  avec le s  communautés ré g io n a le s .

Mais i l  e s t  également c e r ta in  que la  conception  t r a d it io n 
n e l le ,  qui v o i t  dans la  p o lit iq u e  ré g ion a le  un processus 
surtout technocratiqu e, d o it  ê tre  remplacée, ou du moins com
p lé té e ,  par une v is io n  n ou ve lle  de la  p o lit iq u e  rég ion a le  
comme phénomène de s o c ié té  e t  processus s o c ia l.  C e tte  nou
v e l le  p o lit iq u e  ré g ion a le  d o it  s 'appuyer sur des m otivations 
e t  sur une compréhension" de la  r é a l i t é  s u ffis a n te s  pour pou
v o ir  aborder, notamment, l e  problème de la  conscience e t  de 
l ' i d e n t i t é  rég iona les^® .

La th é o r ie  e t  la  p ratiqu e de la  p a r t ic ip a t io n  p op u la ire , 
t e l l e s  q u 'e l le s  ont é té  é laborées pendant l 'â g e  d 'o r  de la  
p o lit iq u e  ré g io n a le , ne répondent pas a ce beso in . Four 
trou ver une so lu tio n , i l  faudra fa i r e  preuve de réa lism e, e t  
sa vo ir  é v i t e r  a la  f o i s  l 'é c u e i l  de la  tech nocra tie  e t  c e lu i 
de l 'a n a rc h ie .

Su je ts  e t  o b je ts  de la  p o lit iq u e  ré g ion a le

Sous sa forme t r a d it io n n e l le ,  la  p o lit iq u e  ré g io n a le  es t 
fondée sur une d is t in c t io n  tranchée en tre  l e  su je t  e t  
l 'o b j e t ,  qui p a ra ît  au jourd 'hu i a r t i f i c i e l l e ^ ' '7. La d ia le c t iq u e  
du su je t e t  de l 'o b j e t  d o it  ê tre  p lacée dans une n ou ve lle  
p ersp ec tiv e  qui é c la ir e  non seulement le s  f a i t s ,  mais aussi 
la  façon  dont i l s  sont perçus par le s  s o c ié té s  e t  le s  commu
nautés.

•56 ̂ A. K uk lin sk i, Régional p o l ic y .  A european p e rsp ec tiv e , 
o p .c i t .

^  S. E o is ie r , o p . c i t . ,  p . 8.
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LES QUATRE DILEMMES DE.LA POLITIQUE RÉGIONALE

La form u la tion  "et l 'a p p l ic a t io n  des p o lit iq u e s  rég ion a les  
présupposent in évitab lem en t ce r ta in s  ch o ix  fondamentaux. Ces 
ch o ix  id éo lo g iq u es , s tra tég iqu es  e t  opéra tionnels  d é f in is 
sent ce que j 'a p p e l le r a i  le s  dilemmes de la  p o lit iq u e  ré g io 
nale^®. L'énumération de ces dilemmes dépendra évidemment 
des cond itions propres à t e l  ou t e l  pays, mais i l  y en a 
quatre qu'on peut con s id ére r comme u n iv e rse ls  ou presque.

Ju stice  s o c ia le  ou e f f i c a c i t é  macroéconomique

L 'id é o lo g ie  de la  p o lit iq u e  ré g io n a le  qui s 'e s t  développée
pendant le s  cinquante dern iè res  années a, presque partou t,
a ttaché une t r è s  grande va leu r à la  ju s t ic e  e t  à l 'é g a l i t é

■59s o c ia le s , du moins en p r i n c i p e - ^ L  a ide aux rég ions sous- 
-déve loppées, appauvries ou qui p résen ta ien t de façon  chro
nique un taux de chômage é le v é , é t a i t  donc généralement con
s id é rée  comme un des axes de la  p o lit iq u e  ré g io n a le . On a f f i r 
m ait, d 'a u tre  p a rt , que le  soutien  accordé à ces rég ions
, , . . , 40
é t a i t ,  a la  longue, un fa c teu r  d e f f i c a c i t é  macroéconomique .
A long terme, la  ju s t ic e  s o c ia le  e t  l 'e f f i c a c i t é  macroécono
mique n 'é ta ie n t  donc pas perçues commes des o b je c t i fs  contra
d ic to ir e s .

I l  n 'en  va probablement plus de même au jourd 'hu i; la  ques
t io n  de sa vo ir  s ' i l  fau t a id er  le s  fo r t s  ou p ro tég e r  le s  
fa ib le s  se pose, dans la  c r is e  a c tu e lle , comme un in é v ita b le  
e t  douloureux dilemme. Les p o lit iq u e s  rég ion a les  vont d evo ir

L 'é v o lu t io n  de mes idées sur ce su je t  appara ît dans:
A. K uk liń sk i, "Los cuatro dilemas de una p o l i t i c â  r é g io n a l" ,  
Eure, R ev is ta  Latinoamericana de Estudios Urbano R égionales, 
v o l .  IX , n ° 25, Santiago, 1982, pp. 83-84.

•59 A. K uk lin sk i, Régional development, rég ion a l p o l ic ie s  
and rég ion a l planning, o p .c i t .

40 T. Hermansen, " In te r r é g io n a l a llo c a t io n  o f  investments 
f o r  s o c ia l and economic developm ent", dans: A. K ukliński / d ir . 
pu b l./ , Régional d isaggrega tion  o f n a tion a l p o l ic ie s  and plans, 
Mouton, La Haye, 1975, PP« 159-213.
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fa v o r is e r  l 'in n o v a t io n  e t  le  progrès, e t  pas conséquent, sou
t e n ir  le s  régions qu'i peuvent supporter avec succès la  con
currence sur le s  marchés in ternationaux.

Dans ces con d ition s , l 'o p p o s it io n  en tre la  ju s t ic e
so c ia le  e t  l 'e f f i c a c i t é  macroéconomique apparaît comme
un des aspects importants de la  p o lit iq u e  rég io n a le .
Je ne veux évidemment pas d ire  -  comme le  veut l'approche de
"l'écon om ie  de l ' o f f r e "  -  que la  p o lit iq u e  rég ion a le  d o it
se fonder sur une id é o lo g ie  néodarw in iste. I l  e s t  im possible

6 ' 4-1de r e v e n ir  au la is s e r - fa i r e  du XIX s ie c le  . Mais on ne 
peut pas non 'p lu s, lo rsqu 'on  envisage l 'a v e n ir  de la  p o l i 
tiqu e  ré g io n a le , n é g lig e r  le  c o n f l i t  qui oppose la  ju s t ic e  
so c ia le  a l 'e f f i c a c i t é  macroéconomique; c 'e s t  en tre  ces 
deux o b je c t i f s  que d o it  se fa i r e ,  désormais, l e  p r in c ip a l 
choix  s tra tég iqu e  en m atière de p o lit iq u e  ré g io n a le .

M otiva tion  in terne ou externe

I l  e x is te  un second ch o ix  s tra tég iqu e important; c e lu i 
q u ' i l  fau t f a i r e  en tre le s  m otivations in ternes e t  le s  moti
va tion s  externes, au moment de form uler e t  d 'ap p liqu er le s  po
l i t iq u e s  ré g io n a les .

C erta ins auteurs a ffirm en t que le s  p o lit iq u e s  rég ion a les  
do iven t f a c i l i t e r  l ' in t é g r a t io n  des so c ié té s  e t  des économies 
ré g ion a les  dans le s  communautés e t  le s  marchés nationaux e t 
in ternationau x. L 'in n ova tion  e t  l 'in fo rm a tio n ^ 2 , de même 
que le s  "paysages de con tact" comme ceux qui sont d é c r its  
dans le s  etudes rég ion a les  sur la  Suede présen tent a cet 
égard une importance p a r t ic u l iè r e .

B. H igg in s , "W e lfa re  économies and the "u n if ie d  ap- 
proach" t o  development p lan n in g", dans: A. Kuklinski / d ir . 
pu b l./ , S o c ia l issues in  rég ion a l p o lic y  and rég ion a l planning, 
Mouton, La Haye, 1977, P« 93«

J .R . Lasuen, "R ég ion a l development issues in  Spain", 
dans: G. Demko / d ir .  pu b l./ , Régional development. Problems 
and p o l ic ie s  in  Eastern and Western Europe, Croom Helm,
Londres, 1984, p. 247.

^  A.R . Pred, "U rban iza tion , domestic planning problems
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Suivant c e t te  conception , la  p o lit iq u e  rég ion a le  est 
un moyen d 'ad ap te r le s  r é a l i t é s  ré g ion a les  aux changements 
ex té r ieu rs , auxquels e l l e  contribue a in s i de façon  passive . 
E lle  s e r t ,  par conséquent, a perpétuer le s  re la t io n s  qui 
ex is ten t en tre le  cen tre e t  la  p é r ip h ér ie  aux niveaux ré g io 
n a l, n a tio n a l, con tin en ta l e t  mondial.

Raul P reb isch  a montré, par une analyse d é t a i l l é e ^ ,  
comment le s  mécanismes économiques, sociaux e t  p o lit iq u e s  
qui gouvernent ces r e la t io n s  ont déterminé la  stru ctu re et 
le  développement des pays d'Amérique la t in e .

Une r é f le x io n  a t te n t iv e  sur le s  thèses de Preb isch  
r e la t iv e s  aux v é r ita b le s  fon c tion s  des re la t io n s  cen tre - 
p ér ip h érie  d e v ra it  r e f r o id i r  l'enthousiasm e de ceux qui 
veu len t, sans plus ample examen, fonder la  p o lit iq u e  ré g io 
nale sur des m otivations externes. Maltheureusement, le s  
m otivations in tern es  sont moins fo r t e s  que c e l le s  qui re 
lèven t de l'im p la ca b le  lo g iqu e  du développement g lo b a l.
La c r is e  a c tu e lle  a cependant p rod u it certa in s  phénomènes 
qui donnent de nou velles  ra ison s d 'e sp é re r  que le s  p o l i 
tiqu es  ré g io n a les  pourront répondre à des m otivations 
in te rn es .

Une succession  rapide d 'in n ova tion s  technologiques 
permet au jourd 'hu i le  développement d 'a c t iv i t é s  de p e t it e  
ou de moyenne envergure qu i, tou t en étant l ié e s  à un en
vironnement lo c a l ou ré g io n a l, peuvent ê tre  trè s  ren tab les  
sur le s  marches in ternationaux . De t e ls  changements dans 
le s  domaines de la  tech n o lo g ie , de l'économ ie e t  de la  
ge s tion  créen t de n ou ve lles  p o s s ib i l i t é s  de développement 
endogène pour le s  rég ions e t le s  lo c a lité s ^ ® . Le dévelop
pement endogène se trouve en même temps fa v o r is é  par ce t 
important phénomène so c io cu ltu re l qu e s t  le  renouveau de

and swedish géographie resea rch ", dans: A. Kukliński / d ir . 
pu b l./ , S oc ia l issues, o p . c i t . ,  pp. 299-375*

^  R. Preb isch , "Towards a theory o f change", CEPAL 
Review, a v r i l  1980, pp. 155-208.

^  Ph. A yda lo t, o p .c i t .
Ph. A yda lo t, "Technolog ies  nou velles  e t développe

ment t e r r i t o r i a l " ,  p o lyco p ié , P a r is , 1984.



la  conscience e t  du sentiment de l ’ id e n t it é  ré g ion a le  ou lo 
c a le 47.

Autrement d i t ,  des p o lit iq u e s  ré g ion a les  fondées sur 
des m otivations in ternes peuvent désormais, non seulement 
a id e r  le s  d i f f é r e n ts  pays a échapper au p iège  des re la t io n s  
cen tre -p ér ip h ér ie , mais aussi fa v o r is e r  la  croissance d’ en tre
p r is e s  prospères dans le  cadre d ’ un développement endogène.

Le choix  en tre  le s  m otivations externes e t  in tern es 
n ’ est donc pas sim ple. Les n écess ité s  du développement exo
gène sont t r è s  pressan tes, mais contrebalancées par l ' e s 
p o ir  de v o i r  le s  p o s s ib i l i t é s  de développement endogène 
s 'a c c r o ît r e  rapidement dans l 'a v e n ir .  Les m otivations 
externes e t  in tern es  d ev ra ien t donc ê t r e  considérées comme 
complémentaires p lu tô t  que comme incom patib les.

U n iform ité ou d iv e r s it é  des paysages cu ltu re ls

L 'in d u s t r ia l is a t io n ,  l 'u rb a n is a t io n  e t la  m odernisation 
de l 'a g r ic u ltu r e ,  qui ca ra c té r isen t la  c iv i l i s a t io n  du 
XXe s iè c le ,  ont l ib é r é  des fo rc e s  considérab les ayant pour 
e f f e t  d 'u n ifo rm iser le s  paysages c u ltu re ls , q u ' i l  s 'a g is s e  
des lo c a l i t é s ,  des rég ion s , des nations ou même des c o n ti
nents. C ette  u n ifo rm ité , sans a vo ir  é té  exp lic item en t re 
cherchée par aucune p o lit iq u e  n i aucun système de p la n if ic a 
t io n , ré s u lte  d 'a c t iv i t é s  t r è s  d if fé r e n te s  l ié e s  a l 'a c t io n  
de la  "main in v is ib le "  du marché, ou a c e l l e  de la  main 
v is ib le  des pouvoirs p u b lics .

I l  e s t  malheureusement t r è s  d i f f i c i l e  de trou ver des 
exemples de p o lit iq u e s  rég ion a les  qui s'opposent e x p l ic i t e 
ment a c e t te  tendance gén éra le . I l  sem blera it même que la  
p lu part des p o lit iq u e s  ré g io n a les  admettent tacitem ent 
q u 'e l le s  vont con tr ibu er a l 'u n ifo rm is a t io n  des paysages 
cu ltu re ls .

I l  semble que beaucoup de chercheurs e t  d'hommes p o l i 
tiqu es  estim ent q u 'i l  s 'a g i t  la  d'un problème a r t i f i c i e l .

7 S. Rokkan; D. Urwin, The p o l i t i c s  o f t e r r i t o r ia l  
id e n t it y :  s tu d ies  in  european reg iona lism , Sage P u b lica tion s , 
Londres, 1982.
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L 'u n ifo rm isa tion  des paysages cu ltu re ls  e s t ,  en e f f e t ,  une 
conséquence presque automatique de la  p lupart des mesures 
destin ées à rédu ire  le s  d is p a r ité s  ré g io n a le s ; la  n écess ité  
d'une t e l l e  réduction  étant elle-même profondément in s c r it e  
dans l ' id é o lo g ie  qui sous-tend le s  p o lit iq u e s  ré g io n a les .

Mais i l  fau d ra it précisém ent sou lign er i c i  une d i f f é 
rence importante qui sépare le s  n ou ve lles  p o lit iq u e s  r é g io 
nales des anciennes. Les n ou ve lles  p o lit iq u e s  v is a n t a ré 
duire le s  d is p a r ité s  ré g io n a les  devra ien t ê tre  conçues et 
appliquées de t e l l e  so rte  q u 'e l le s  deviennent des in s tru 
ments de d iv e r s i f ic a t io n  des paysages c u ltu re ls . La d iv e r 
s i t é  de l'environnem ent possède un e f f e t  stim ulant, tandis 
que la  monotonie des paysages cu ltu re ls  peut ê t r e ,  dans 
c e r ta in s  cas, un phénomène pathogène. Je su is persuadé que 
l e  développement endogène rehaussera la  d iv e r s it é  des pay
sages c u ltu re ls . Les p o lit iq u e s  ré g ion a les  t r a d it io n n e lle s  
ne s 'in té r e s s a ie n t  guère à ce problème, mais i l  d ev ra it  
maintenant f ig u r e r  en bonne p lace sur tou tes le s  l i s t e s  de 
p r io r i t é s .

A llo c a t io n  ou innovation

Selon J . Friedmann, " . . .  quatre ca ra c té r is t iq u e s  d is 
tinguent la  p la n if ic a t io n  in n ova tr ice  de la  p la n if ic a t io n  
par a llo c a t io n : a/ la  p la n if ic a t io n  in n ova tr ice  cherche a
é t a b l i r  e t  à lé g it im e r  de nouveaux o b je c t i f s  sociaux; 
b/ e l l e  cherche a donner une tradu ction  in s t itu t io n n e lle  
aux jugements' de va leu r généraux e t  à le s  mettre en j ’as
tique dans des programmes concrets ; c/ e l l e  e s t  donc le  
f a i t  d 'adm in is tra teu rs pu b lics  capables d ' in i t i a t i v e ,  sans 
doute plus soucieux de m ob ilise r des ressources que de 
le s  r é p a r t ir  au mieux en tre des besoins concurrents; 
d/ ces p ra tic ie n s  de la  p la n if ic a t io n  in n ova tr ice  s 'e f fo r c e n t  
d 'o r ie n te r  le  processus de changement e t  d e f fe c tu e r  le s  
ajustements q u 'i l  ex ige  a l ' in t é r i e u r  du système en se fon 
dant sur l 'o b s e r v a t io n  des conséquences e f f e c t iv e s  de 1 in 
n ovation ; a lo rs  que le s  p la n if ic a te u rs  qui procèdent par
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a llo c a t io n  cherchent essen tie llem en t a p r é v o ir  chaque f o i s  
e.vec exactitu de la  su ite  des conséquences qui do iven t 
r é s u lte r  des m od ifica tion s  successives de leu r p o lit iq u e ,

/ / 7| Q
a fin  d adapter c e l l e - c i  aux changements p r é v is ib le s  
Ces d is t in c t io n s , fa i t e s  a la  fin : des années 60, res ten t 
va la b les  pour la  p o lit iq u e  rég ion a le  aussi b ien  que pour 
la  p la n if ic a t io n  ré g io n a le .

L'examen des moyens mis au s e rv ic e  des p o lit iq u e s  r é g io -
49nales par d i f f é r e n ts  pays d Europe J e t  par le  Ponds euro

péen de développement r é g io n a l '’® montre q u 'i l  s 'a g i t  tou
jours d'une fo n c tio n  d 'a l lo c a t io n .  M ettre en oeuvre une po
l i t iq u e  rég ion a le  con s is te  essen tie llem en t à proposer d iverses  
in c ita t io n s , à accorder des subventions, des avantages 
fis cau x , des p o s s ib i l i t é s  d 'a s s o c ie r  capitaux p u b lics  e t  
capitaux p r iv é s , e tc . L 'é v e n ta i l  de ces moyens e s t  t r è s  
la rg e , mais tous rem plissent une fo n c tio n  d 'a l lo c a t io n .

I l  s 'a g i t  en apparence d'un choix  de m oda lités, mais^, 
en f a i t ,  l e  problème es t beaucoup p lus vas te  e t plus fonda
mental. La psychologie  des responsables des p o lit iq u e s  ré 
g io n a le s , la  conception  de le u r  tâche qui s 'e s t  peu a peu 
formée dans le u r  -espxit reposent entièrem ent sur l ' i d é e  
im p lic ite  q u 'i ls  n 'on t pratiquement qu'un seul problème a 
résoudre, c e lu i de la  r é p a r t it io n  des ressources. Une longue 
expérience le u r  a appris que la  façon  plus ou moins réussie 
dont i l s  procèdent à c e t te  r é p a r t it io n  constitu e le  c r i t è r e  
d é c is i f  en fo n c tio n  duquel l 'a c t i v i t é  de leu r  s e rv ic e  est 
évaluée sur l e  plan a d m in is tra t if aussi bien qu'au niveau 
p o l i t iq u e .

48 'C ite  par A. K u k lin sk i, dans: "T ra in in g  f o r  rég ion a l 
development. Agenda f o r  fu tu re  resea rch ", dans: O.M. Mathur 
/ d ir . pu b l./ , T ra in ing f o r  rég ion a l development p lanning, 
Maruzen A s ia , Singapour, 1981, p . 326.

49 *■ '7 Les problèmes e t  le s  p o lit iq u e s  de développement ré 
g io n a l dans le s  pays de l'OCDE, v o l .  I :  France, I t a l i e ,  
Ir la n d e , Danemark, Suède e t  Japon; v o l .  I I :  Royaume-Uni, 
Belgique, Pays-Bas, Nçrvège, F in lande, Espagne, A u triche, 
République fe d é ra le  d 'A llem agne, Canada, Su isse; OCDE, P a r is ,
1976.

Fonds européen de développement ré g io n a l, o p .c i t .
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De bonnes chances de succès s ’ a ttachent a l 'in n o v a t io n , 
mais le s  r isqu es  d 'échec sont encore plus grands. I l  n 'e s t  
donc pas étonnant q u 'e l le  ne s o it  guère appréciée par le s  
organismes chargés de l 'é la b o r a t io n  e t  de l 'a p p l ic a t io n  des 
p o lit iq u e s  ré g ion a les .

On ne pourra jamais m ettre en p lace  des p o lit iq u e s  ré g io 
nales e f f ic a c e s  s i  l 'o n  n 'a ccep te  pas le  risque d 'in n ove r .
I l  n 'e s t  évidemment pas question  d é c a r te r  entièrem ent la  
conception  t r a d it io n n e lle  fondée sur l 'a l l o c a t io n  des re s 
sources, mais e l l e  devra céder le  pas à la  conception  inno
v a tr ic e ,  seu le  capable de c ré e r  dans le s  in s t itu t io n s  un nou
veau c lim at psychologique e t in t e l le c t u e l .

La brève analyse que nous avons consacrée a ces quatre 
a lte rn a t iv e s  a va it simplement pour but d ' i l lu s t r e r  l e  genre 
de r é f le x io n s  que su sc ite  la  p o lit iq u e  ré g io n a le . A joutons-y 
le s  t r o is  remarques su ivan tes:

On a u ra it  pu c i t e r  beaucoup d 'au tres  a lte rn a t iv e s : éco
nomie ou é c o lo g ie ; é q u ilib r e  ou d éséqu ilib re -J 1 ; in e r t ie  ou 

52souplesse^ ; long terme ou court tenne, e tc .
La l i s t e  des a lte rn a t iv e s  ne sau ra it ê t r e  exhaustive.

Dans son développement, chaque pays se heurte à des a l t e r 
n a tives  p a r t ic u l iè r e s ,  qu i s 'exprim ent dans sa ph ilosoph ie 
e t  sa pratique de la  p o lit iq u e  ré g io n a le .

La mise en oeuvre d'une p o lit iq u e  rég ion a le  e s t  un pro
cessus so c ia l e t  p o l i t iq u e .  Or, i l  e s t extrêmement ra re  que 
de t e ls  processus se p rê ten t a des so lu tion s  tranchées. Dans 
ce domaine, le s  comportements e t  le s  a c t iv i t é s  dépendent 
ordinairem ent de d éc is ion s  fondées sur de m u ltip les  c r ite r e s  
e t sur de nombreux compromis en tre des conceptions ou des 
systèmes de va leu rs  d i f fé r e n t s .  D'un p o in t  de vue théoriqu e, 
i l  e s t p o ss ib le  de proposer des a lte rn a t iv e s  c la irem en t de- 
f in ie s ,  mais dès que l 'o n  veut d éc r ire  l e  fonctionnement

T ra in in g  fo r  rég ion a l development, o p . c i t . ,  p . 327«
V .A . Sm imov; S .V . Gerchikov, " In e r t ia  p ro p e rt ie s  and 

a c tu a lity  o f  planning d é c is io n s " , dans: A.G. Aganbegyan / d ir . 
pu b l./ , Begional stud ies fo r  planning and p ro je c t in g . The 
s ib e r ia n  experience, Mouton, La Haye, 1981, pp. "139—̂159«



e f f e c t i f  des in s t itu t io n s , i l  e s t beaucoup plus r é a l is t e  de 
montrer comment peut v a r ie r  l 'in f lu e n c e  r e la t iv e  de d i f f é 
ren tes conceptions, considérées non pas comme exc lu s ives

53mais comme complémentaires .

VERS UNE POLITIQUE RÉGIONALE INTÉGRÉE

En ta n t que phénomène in t e l le c tu e l  e t  s o c ia l,  une doc
t r in e  comprend le s  quatre éléments su ivan ts : a/ un ensemble
de concepts s 'in s c r iv a n t  dans un cadre méthodologique cohé
re n t ; b/ un corps de connaissances portan t sur la  r é a l i t é  
o b je c t iv e ;  c/ un ensemble de jugements de va leu r e t  
d 'o b je c t i f s ;  d/ des m otivations qui in c ite n t  a transform er 
la  r é a l i t é  o b je c t iv e .

S i l 'o n  se r é fè r e  a c e t te  d é f in it io n ,  i l  e s t  t r è s  d i f 
f i c i l e  de prétendre qu'une p o lit iq u e  rég ion a le  in té g ré e  a 
d é jà  é té  c ré é e . I l  s e r a it  beaucoup plus r é a l is t e  de recon
n a îtr e  que le  fondement ph ilosphique e t  in t e l le c tu e l  des 
p o lit iq u e s  ré g io n a les  e s t  con stitu é  par quatre doctrin es  
concurrentes ou complémentaires: une d oc tr in e  économique, 
une d octrin e  s o c ia le , une d octr in e  de l'écodéveloppem ent 
e t  une d oc tr in e  p o l i t o lo g iq u e .

La d oc tr in e  économique es t la  plus ancienne e t  l a  mieux 
é ta b lie  des quatre. On a t r è s  souvent prétendu que la  p o l i 
tiqu e  rég ion a le  n 'é t a i t  en f a i t  qu'une p a r t ie  de la  p o l i 
t iq u e  économique gén éra le , e t  que, par conséquent, e l l e  
d eva it s 'appuyer essen tie llem en t ou même 'uniquement sur le s  
methodes de 1 économie r e g io n a le . Dans l e  compte rendu-'
que j ' a i  donné des actes de la  Conférence de B e lla g io

55 •pu b lies  par C. Demko^ , j  a i  c r it iq u e  c e t te  te n ta t iv e  de
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5-5̂ K. Secomski, Theory o f  ré g io n a l development and 
plann ing, P o lish  Economie Pub lishers /PWE/, Varsovie /sous 
presse/.

^  A. K uk lin sk i, "Ending the monopoly in  ré g io n a l 
developm ent", Land use p o lic y ,  octobre 1985.

G. Demko / d ir .  p u b l./ , Régional development problems 
and p o l ic ie s  in  Eastern and Western Europe, Croom Helm, 
Londres, 1984, p . 283.
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l'économ ie ré g io n a le  pour dominer, sur le  plan de la  th éorie  
e t de l 'a n a ly s e , tou t l e  champ de la  p o lit iq u e  ré g io n a le .

La composante so c ia le  de l a  p o lit iq u e  rég ion a le  possède 
une longue e t  s o lid e  t r a d it io n .  Comme nous l'a vo n s  vu, 
le  souci de la  ju s t ic e  e t  de l 'é g a l i t é  e s t  profondément 
enraciné dans le s  m otiva tions qui sous-tendent la  concep
t io n  e t  l 'a p p l ic a t io n  des p o lit iq u e s  ré g io n a le s . C e tte  doc
tr in e  fu t  d 'abord  é laborée par des économ istes, des hommes
p o lit iq u e s  e t  des adm in istrateurs soucieux de la  r é a l i t é

56 -s o c ia l e ^ .  La s o c io lo g ie  ne s est in te re s s ee  que r e la t iv e 
ment ta rd  aux problèmes régionaux. L 'ouvrage qui va 
p a ra ître  b ien tô t sur l e  ca rac tère  s o c ia l de l'e sp ace - ’ 7 
v ie n t  a p o in t nommé combler une lacune. La d oc tr in e  s o c ia le , 
composante de la  p o lit iq u e  ré g io n a le , d o it  s 'appuyer s o l i 
dement sur une r é f le x io n  théorique approfondie e t  sur des 
études empiriques d é ta i l lé e s  dans le  domaine nouveau qu 'es t 
la  s o c io lo g ie  ré g io n a le '’®. La stru ctu re e t  le  comportement 
des communautés rég ion a les  apparaissent, dans ce con tex te , 
comme des thèmes p a rticu lièrem en t importants.

La d octr in e  de l'écodéveloppem ent se ra ttache a un do
maine en p le in e  expansion, qui se con s titu e , depuis une 
v in g ta in e  d 'années, aux fr o n t iè r e s  de la  b io lo g ie ,  de la  
géographie e t  des sciences s o c ia le s , e t  qu i associe la  
recherche e t  l 'a c t io n .  Les p o lit iq u e s  rég ion a les  du passé 
avaien t d 'a i l le u r s  tou jours p o rté  ,un c e r ta in  in té r ê t  aux 
problèmes éco log iqu es . Des expériences récen tes ont

a . K uk lińsk i, Régional development, rég ion a l 
p o l ic ie s ,  rég io n a l p lanning, o p .c i t .

B. Hamm; B. J a łow ieck i, The s o c ia l nature o f space 
/sous presse/.

A. K u k liń sk i, "S o c ia l issues in  rég ion a l p lan n in g", 
dans: S oc ia l issu es in  ré g io n a l p o lic y  and rég ion a l p lan
n ing, pu b lié  sous la  d ir e c t io n  de A. K u k liń sk i, Mouton,
La H aye-Paris, 1977, pp. 167-172. En espagnol: "Problemas 
so c ia le s  en la  p o l i t i c a  rég ion a l y la  p laneacion  r é g io n a l" ,  
dans: A. K uklinski / d ir . p u b l./ , Aspectos so c ia le s  de la  
p o l i t i c a  y de la  p laneacion  ré g io n a l, Fondo de Cultura 
Economica, Mexico, 1981, pp. 165-170.
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complètement renouvelé la  problém atique-^. £jes savants, des 

hommes p o lit iq u e s  et des adm in istrateurs a ffirm en t aujourd' 
hui que la  d o c tr in e  de 1 écodéveloppement d ev ra it  ê t r e  la  
p ie r re  angu la ire des systèmes de va leu rs , d 'o b je c t i f s  e t 
de m otivations qui déterm inent la  form ulation  e t  l 'a p p l ic a 
t io n  des p o lit iq u e s  ré g io n a le s . Ces p r is e s  de p o s it io n  pour
ra ie n t  conduire a des affrontem ents théoriques e t  a des 
c o n f l i t s  opéra tionnels  en tre la  doctrin e économique e t  
c e l l e  de l'écodéve loppem ent, mais de t e l s  c o n f l i t s  sont 
sans doute n écessa ires  pour qu'une doctrin e  in té g ré e  puisse 
se co n s titu e r  en m atière de p o lit iq u e  ré g io n a le .

La d oc tr in e  p o l i t o lo g iq u e , en fin , a é té  cla irem ent 
form ulée, i l  y a peu de temps, dans des études r é a lis é e s  
en Espagne, qui r e f lè t e n t  la  s itu a tio n  complexe de ce pays®®. 
J .R . Lasuen a in tro d u it  la  d is t in c t io n  su ivante, entre 
l'an c ien n e  e t  la  nouvelle p o lit iq u e  ré g io n a le : la  prem ière
é t a i t  conçue comme un instrument mineur, c o r r e c t i f  e t 
su b s id ia ire  des p o lit iq u e s  n a tion a les ; la  seconde d ev ra it  
ê t r e ,  au co n tra ire , "une p ièce  m aîtresse de la  p o lit iq u e  
n a tion a le , destin ée à résoudre le  v é r ita b le  problème ré 
g iona l qui est l ' i n s t a b i l i t é  de l ' in t é g r a t io n  des rég ions

62 * dans la  nation " . Le même auteur é c r i t  encore c e c i:
" . . .  La p o lit iq u e  rég ion a le  t e l l e  qu 'on l'a p p liq u e  a c tu e l
lement ne convient qu'aux pays dont le s  régions acceptent 
cla irem ent la  prééminence des o b je c t i fs  nationaux. Comme 
t e l  e s t  l e  cas de beaucoup de pays, l'im portan ce de c e tte

59 * ' x"L  homme et le s  ecosystem es", Revue in te rn a tion a le
des sciences s o c ia le s , 93, n 3/1982, Unesco. R.E. Munn, 
"G lobal environmental p rosp ec ts ", dans: R.W. Kates;
J . Burton / d ir .  pu b l./ , Geography, Resources and Environ
ment, v o l .  I I ,  Themes from the work o f  G.F. White, The 
U n ivers ity  o f  Chicago P ress , 1986, pp. 326-338. S. Kozłow
s k i, "D iagn ostic  studies o f the natural environment", e t 
A .S . K ostrow ick i, "The r o le  o f sp a tia l economy in  the manage
ment o f environmental resou rces ", dans: A. Kuklińsk i / d ir . 
pu b l./ , Régional stud ies in  Poland. Expériences and prospects, 
o p .c i t .

60 F .F . Rodriguez, La Espana de la s  autonomias, o p .c i t .  
J .R . Lasuen, o p . c i t . ,  p . 2J0.

62 Ibid., p. 2 3 1.
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p o lit iq u e  t ra d it io n n e lle  ne sau ra it ê t r e  mise en doute. Mais 
i l  e x is te  aussi de nombreux pays dont le s  rég ions ne subor
donnent pas leu rs  o b je c t i f s  à ceux de la  nation , ou du 
moins pas de la  même m anière. Dans ces pays, la  p o lit iq u e  
rég ion a le  t e l l e  q u 'e l le  est conçue et appliquée t r a d it io n 
nellement n 'e s t  d'aucune u t i l i t é ,  s i  même e l l e  ne p rodu it

' ' 63pas des e f f e t s  con tra ires  a ceux qu e l l e  es t censee a v o ir
Cette a ffirm a tio n  est p eu t-ê tre  exagérée, mais i l  ne 

f a i t  guère de doute que, dans la  p lu part des pays qui 
connaissent un v é r ita b le  problème ré g io n a l, le  c o n f l i t  qui 
oppose le s  o b je c t i f s  et le-s in té rê ts  de la  nation  a ceux 
des rég ions es t  un aspect déterminant de la  p o lit iq u e  r é g io 
n a le . De t e ls  c o n f l i t s  m ettent en lum ière le s  rapports de 
fo rc e  dans la  p o lit iq u e  ré g io n a le , e t  ob lig en t a recon
n a ître  l'im portan ce  p a r t ic u l iè r e  de la  doctrin e  p o l i t o lo -  
gique dans ce domaine.

On est encore lo in  de pouvoir é la b o rer  une d oc tr in e  
in té g ré e  en m atière de p o lit iq u e  ré g io n a le . I l  fa u d ra it 
d 'abord  éva lu er e t  comparer le s  quatre doctrin es  p a r t ie l le s  
qug nous venons d 'e sq u is se r . L 'im portance r e la t iv e  e t  l ' i n 
flu en ce  réciproque de ces quatre d o c tr in es  sont, e t  r e s te 
ron t, t r è s  v a r ia b le s  dans le  temps e t  dans l 'e s p a c e .
I l  n 'e x is te  pas d 'in d ic a t io n s  généra les  sur ce que d ev ra it  
ê tre  une d oc tr in e  in té g ré e . D iverses va rian tes  appara îtron t 
dans d if fé r e n ts  pays en fo n c tio n  des circonstances p a rt icu 
l iè r e s  à chacun d 'eux.

L'AUTONOMIE INTELLECTUELLE ET LES TRANSFERTS INTERNATIONAUX 

D'EXPÉRIENCE

On admet généralement l 'u t i l i t é  des échanges in te rn a t io 
naux pour la  th éo r ie  e t  la  p ratique des p o lit iq u e s  r é g io 
n a le s . Un vaste  ensemble de publications-, de conférences, 
de programmes de recherche d 'in s t itu t io n s  e t  d 'a s s o c ia t io n s  
a é té  mis en p lace pour fa v o r is e r  ces échanges e t  d autres

63 Ibid., p. 230.
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formes de c o lla b o ra t io n  in te rn a tio n a le  en tre sp éc ia lis tes .'d e  
* G4- 'la  p o lit iq u e  re g io n a le  . L O rganisation  des Nations Unies 

a beaucoup f a i t  dans ce domaine par l 'in te rm é d ia ir e  de 
d iv e rs  organismes e t in s t itu t io n s .

On con s ta te , to u te fo is ,  que l 'in fr a s t r u c tu r e  in t e l l e c 
tu e l le  des p o lit iq u e s  ré g io n a les  e s t constitu ée par un 
ensemble complexe de r e la t io n s ,  nettement d i f f é r e n c ié ,  où 
se re trou ve la  d is t in c t io n  en tre cen tre  e t p é r ip h é r ie .
I l  y a des pays, des organismes e t  des personnes qui pro
du isent des innovations, e t  d 'au tres  qui adaptent p lus ou 
moins habilement ces innovations aux d if fé r e n te s  s itu a tion s  
n a tion a les .

Cette adaptation  peut prendre deux formes:
L 'ad ap ta tion  a c t iv e  con s is te  a im porter une innovation  

théorique ou in s t itu t io n n e l le  sur la  base d 'é tudes empi
riqu es  b ien  conçues e t  convenablement e ffe c tu é e s . Ces études 
assurent la  production continue d'un sa vo ir  indépendant 
r e l a t i f  a la  r é a l i t é  ré g io n a le  du pays où e l le s  sont en tre
p r is e s .

L 'ad ap ta tion  e s t ,  au co n tra ire , passive  e t  mécanique 
lorsque de t e l l e s  études fo n t  défaut ou lo rsqu 'on  n ég lig e  
leu rs  conclusions, en p a r t ie  parce q u 'e l le s  cadrent mal avec 
le s  méthodes im portées.

Bien souvent, le s  p o lit iq u e s  ré g ion a les  e t le s  in s t itu 
t io n s  qui le s  appliquent ré su lten t p rincipalem ent de c e tte  
adaptation  pass ive  e t  mécanique. Très rares sont le s  pays 
où la  p o lit iq u e  rég ion a le  se fonde, au co n tra ire , sur une 
in fra s tru c tu re  in t e l l e c t u e l le  constitu ée par un ensemble 
cohérent d 'é tu des  em piriques.

Je voudrais donc, pour conclure, exprim er t r è s  fermement 
le  souhait que la  th é o r ie  e t  la  p ratique de la  p o lit iq u e  
rég ion a le  se développent dans chaque pays sur la  base de 
l'au tonom ie in t e l l e c t u e l le .  L 'ad ap ta tion  des expériences

64 N.M. Hansen, " In te rn a t io n a l co -op era tion  in  the f i e l d  
o f  ré g io n a l p o l ic ie s " ,  dans: A. K ukliński / d ir . pu b l./ , 
Régional development and p lann ing. In te rn a tion a l p e rsp ec tiv es , 
o p . c i t . ,  pp. 423-435.
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fa i t e s  a i l le u r s  demeurerait évidemment un important complé
ment à c e t te  m odalité p r in c ip a le .

S i la  p ratique de l'autonom ie in t e l l e c t u e l le  pou va it 
s 'im poser rapidement dans un grand nombre de pays, l e  système 
c en tres -p é r ip h ér ie s  changera it en quelques années: beaucoup 
de pays e t  d 'in s t i tu t io n s  cessera ien t d 'ê t r e  périphériques 
pour deven ir de nouveaux cen tres , du moins en ce qui con
cerne la  th éo r ie  e t  la  p ratiqu e de la  p o lit iq u e  ré g io n a le .

I l  incombe, de tou te évidence, aux in s t itu t io n s  des 
Nations Unies de promouvoir ce p r in c ip e  de l'au tonom ie 
in t e l l e c t u e l le  dans le  domaine des p o lit iq u e s  ré g io n a le s .



Yves GUERMOND

LA POLITIQUE RÉGIONALE: MYTHE ET RÉALITÉ

Les t r o is  n iveaux in s t itu t io n n e ls  de d iv is io n  de l 'e s p a c e , 
en France, sont, depuis deux cents ans, la  commune, l e  dépar
tement e t  l 'É t a t ,  A chacune de ces t r o i s  d iv is io n s  f ix e s  de 
l 'e s p a c e  correspondent des assemblées é lues e t  des structu res 
adm in is tra tives  permanentes, mais, en tre  ces n iveaux t r a d i
t io n n e ls  viennent s 'in s é r e r  de nouveaux découpages. Entre 
la  commune e t  l e  département, ces découpages sont va r ia b le s  
selon  le s  besoins re ssen tis  e t  selon  le s  o b je c t i f s :  le s
"syn d ica ts  intercommunaux" correspondent à la  mise en commun 
de moyens m a tér ie ls  p ré c is  /par exemple le  tra item ent des 
eaux/, le s  "bassins d 'em p lo i" sont des c ircon sc r ip t ion s  
économiques, le s  "con tra ts  de pays" concernent la  mise en 
p lace  de p ro je ts  de développement à une é ch e lle  qui évoque 
le  "pays" des géographes c la ss iq u es . Le cadre du "canton" 
garde également une c e r ta in e  r é a l i t é ,  dans la  mesure où 
i l  correspond à une c ir c o n s c r ip t io n  é le c to ra le  lo r s  des votes  
pour le s  " c o n s e i l le r s  généraux" /qui forment une assemblée 
au niveau du département/. Les ra isons é le c to ra le s  fo n t  que 
ces d if fé r e n te s  structu res supra-communales tendant a se rap
procher du canton, ou du groupe de cantons, mais le s  s itu a 
tio n s  re s ten t flu c tu an tes  à ce niveau.

La "R ég ion ", dont i l  sera  question  i c i ,  e s t un découpage 
qui se s itu e  en tre le  n iveau du "départem ent" e t  c e lu i  de 
l 'É t a t ,  e t  qu i tend à rapprocher l 'é c h e l l e  d 'o rga n isa tion  
t e r r i t o r ia l e  fran ça ise  de c e l l e  des pays v o is in s . La "Ré
g ion " a la is s é  su bs is ter le  département, mais, comme le  
département, c 'e s t  un cadre f i x e  e t  in s t itu t io n n a lis é .  Ce 
ca ractère  in s t itu t io n n e l a même é té  re n fo rc é , en 1981, par 
l 'é l e c t i o n  au su ffra ge  u n iv e rs e l d'une Assemblée R ég iona le, 
qui é l i t  elle-même un P rés id en t, doté de pouvoirs e x é c u t ifs .
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La Région e s t  donc une r é a l i t é  o b je c t iv e  en France: i l  y a 
des in s t itu t io n s  ré g io n a les , e t  de ce f a i t  un "d iscou rs  
ré g io n a l" .  Cependant ce n 'e s t  pas un "espace géographique", 
e t ,  par conséquent, ce n iveau s p a t ia l convien t mal, sauf 
dans quelques cas p a r t ic u l ie r s ,  a l 'é ta b lis s em en t de modèles 
spatiaux de développement.

LA DIFFICULTÉ D'UNE PRÉVISION RÉGIONALE DANS LE DOMAINE 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

L'une des sources de c e t te  d i f f i c u l t é  es t le  découpage 
t e r r i t o r ia l  lui-même; le s  s tra té g ie s  économiques se dévelop
pent de plus en plus à des n iveaux nationaux e t in te rn a t io 
naux, qui ne peuvent cu 'échapper davantage a la  ré g io n . En 
Haute-Normandie, par exemple, le  B u lle t in  d 'in fo rm ation  de 
la  P ré fec tu re  de Région pouva it in trod u ire  triomphalement 
son b ilan  de l'an n ée  19 7 3 , dans son numéro de décembre;
" l a  production in d u s t r ie l le  n 'a  cessé de p rog resser, le s  
stocks ont continué de s 'a l l é g e r  e t  sont demeurés au-des
sous de la  normale, e t  le s  exporta tion s  sont re s tées  a un 
niveau ex cep tio n n e l". C ertes  le s  c h i f f r e s  montraient d é jà , 
à p a r t ir  de ju in  19 7 3 , une rapide dim inution des o f f r e s  
d 'em p lo i, mais le s  experts se rassura ien t en a ffirm an t 
que c e tte  s itu a tio n  é t a i t  due à une "p lé th o re  d 'em ployés 
de bureau e t  d 'em ployés de commerce", mais q u 'i l  y au ra it 
tou jours une "pénurie d 'o u v r ie r s " ,  surtout d 'O .S . On trouve 
même c e t te  a ffirm a tio n  e x tra o rd in a ire : " i l  semble que le s
jeunes possédant une q u a l i f ic a t io n  so ien t plus d i f f i c i l e s  
à p la c e r  que ceux qui n 'on t aucune fo rm ation ".

Le chômage rég ion a l a presque quadruplé en d ix  ans, 
de 1975 à 1985, surtout dans le  t e x t i l e  e t  le s  in du stries  
l i é e s  au t e x t i l e ,  dans le s  constructions é le c tr iq u e s , dans 
l 'in d u s t r ie  des métaux, à cause de la  c r is e  des construc
t ion s  n ava les , e t  dans l e  bâtiment e t  le s  travaux p u b lics . 
Ce ra len tissem ent économique n 'é t a i t  pas d irectem ent l i é  à 
la  c r is e  co n jo n c tu re lle  de 19 7 3 , mais i l  a va it  un caractère  
beaucoup plus fondamental, à cause du re ta rd  de l ' o u t i l  de
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production . I l  e s t  donc apparu plus tardivem ent que dans 
d 'au tres  rég ions européennes, ce qui a f a i t  penser au début 
que la  c r is e  ne tou ch era it pas la  rég ion .

Les découpages a d m in is tra t ifs  e t  in s t itu t io n n e ls  abou
t is s e n t  hab ituellem ent à c r é e r  des rég ion s  qui ont une 
ce r ta in e  h é térogén é ité  in te rn e . C ette  h é térogén é ité  pouvait 
ê tr e  a u tre fo is  une com plém entarité, quand e l l e  se p la ç a it  
dans le  cadre d'un même système producteur /par exemple 
le s  a ire s  d 'é le va g e  du mouton e t  le s  cen tres d 'in d u s tr ie  
de la  la in e . . . / ,  mais e l l e  e s t  maintenant à l 'o r i g in e  de 
dysfonctionnem ents, puisque le s  a c t iv i t é s  répondent a des 
log iqu es  d i f fé r e n te s :  dans la  Région "M id i-P y rén ées ", i l  y a 
un décalage en tre  l e  développement de Toulouse e t  le s  
re ta rds  périphériques du M assif C en tra l e t  des Pyrénées 
a r ié g e o is e s , dans la  Région "Provence-A lpes-Côte d 'A zu r", 
la  cô te  ign ore  l 'a r r iè r e -p a y s  a lp in .

La d i f f i c u l t é  de la  p ré v is io n  e s t  également l i é e  aux 
in s t itu t io n s  rég ion a les  proprement d it e s ,  d 'abord parce qu' 
e l l e s  ont souvent n é g lig é  de se d o ter de stru ctu res de 
r é f le x io n  s u ff is a n te s . E lle s  sont donc o b lig é e s  de re co u r ir  
à. l 'a p p a r e i l  a d m in is tra t if de l 'É t a t  c e n tra l,  dé jà  en p lace 
depuis longtemps, e t  qui impose ses modèles s e c to r ie ls  
h ab itu e ls . C 'e s t  a in s i que, par exemple, l'enseignem ent 
a g r ic o le ,  qui correspond en France à une structu re admini
s t r a t iv e  ancienne e t  s o l id e ,  e s t  largement fa v o r is é  dans 
la  p la n if ic a t io n  ré g io n a le . En Haute-Normandie, dans l e  
con tra t de Plan É tat—Hégion 1984—88, la  moité des engage
ments fin a n c ie rs  dans le  domaine de la  form ation  sont 
destin és à l'enseignem ent a g r ic o le .  Les len teu rs d 'adapta
t io n  du système éd u ca tif à l 'é v o lu t io n  des techniques dé
passent pourtant de beaucoup ce seu l sec teu r, e t  la  ré 
g ion  a s o u ffe r t  d'un re ta rd  s c o la ir e  g é n éra lis é  /55% seu le
ment des jeunes de 17  ans poursu ivent des études, a lo rs  
que le  moyenne poui' la  France en t iè re  e s t de 62%/. De nom
breuses form ations t e r t ia i r e s  de bas niveau données par le s  
ly c ées  techniques sont sans débouchés. La s itu a tio n  es t 
aggravée par le  f a i t  que la  popu lation  rég ion a le  e s t  r e la -
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tivem ent jeune: la  c la sse  d 'âge 20-24 ans représente 8,2% de 
la  popu lation  /contre seulement 7,8% pour la  France en tiè re/ .

Le poids des é lu s ruraux dans le s  assemblées t e r r i t o 
r ia le s  / rég ion a les  e t  départementales/ conduit ces 
instances à sous-estim er la  p rosp ective  in d u s t r ie l le  e t 
commerciale. Les d i f f i c u l t é s  dans ce domaine de la  p ré v is io n  
sont i l lu s t r é e s ,  tou jours en Haute-Normandie, par deux 
problèmes ac tu e ls . Depuis I960, la  rég ion  a connu une spé
c ia l is a t io n  cro issan te  dans l ’ in d u s tr ie  automobile, avec 
l 'im p la n ta t io n  de p lu s ieu rs  usines Renault /Cléon, Sandou- 
v i l l e ,  Dieppe/, e t  de l 'a c t i v i t é  de sou s-tra itan ce  q u 'e l le s  
in du isen t, en une période où l 'o n  ne peut mésestimer le s  
menaces qui p lanent a terme sur c e t te  in d u s tr ie , en fon c
t io n  d'une c e r ta in e  sa tu ra tion  du marché de l'E u rope o c c i
d en ta le .

Le t r a f i c  transmanche es t une autre in c e r t itu d e : l 'e s s e n 
t i e l  du t r a f i c  du p ort de Dieppe e t  une p a r t ie  du t r a f i c  du 
Havre dépendent de c e t te  a c t iv i t é ,  q u ' i l  e s t év id en t que le  
fu tu r tunnel sous la  Manche va supprimer. Depuis que ce 
t r a f i c  e x is te ,  la  rég ion  n 'a  pas su r e te n ir  l 'im p o r ta n t f lu x  
to u r is t iq u e  britann ique de t r a n s it  e t  t i s s e r  des l ie n s  s u f f i 
sants avec la  Grande-Bretagne dans ce domaine. Le tunnel 
sera accompagné de la  constru ction  d'un TGV Londres-Paris, 
qui ren fo rce ra  l 'a x e  de c ir c u la t io n  Paris -Am ien s-C a la is , 
en la is s a n t de cô té  la  Haute-Normandie.

LA DIFFICULTÉ DE RÉALISATION D'UN DÉVELOPPEMENT AUTOCENTRÉ

Quand des r é a lis a t io n s  sont à fin a n ce r , i l  e s t d i f f i c i l e ,  
pour l ' in s t i t u t io n  ré g io n a le , de f a i r e  des choix  qui re n fo r
ce ra ien t d'une façon suffisamment e f f ic a c e  le  système spa
t i a l  ré g io n a l ou, en d 'a u tres  term es, qui fe r a ie n t  fon c tion 
ner davantage comme un système le s  d i f f é r e n ts  éléments qui 
ag issen t ensemble dans un espace ré g io n a l. Au co n tra ire , le s  
choix  sont f a i t s  dans la  log iqu e du système sp a t ia l dominant, 
qui es t l e  système p a r is ien .

On peut encore reprendre i c i  des exemples hauts-normands,
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concernant notamment le  ch o ix  dea p r io r i t é s  de tran aport.
L 'au torou te  ex is ta n te  r e l i e  Paris  a Rouen e t  au Havre, 
mais i l  n 'y  a encore n i v o ie  de chemin de f e r ,  n i autoroute 
en tre  la  tro is ièm e v i l l e  ré g io n a le , Évreux, c h e f- l ie u  de 
l 'u n  des deux départements de la  Région, e t  Rouen, la  cap i
ta le  r é g io n a le . C ertes l e  raccordement d ' Évreux es t en cours, 
grâce à une importante p a r t ic ip a t io n  du budget ré g io n a l, 
mais l e  coût de c e t aménagement e s t  t e l  q u 'i l  a représen té 
62% des engagements de la  rég ion  dans le  con trat de Plan 
1984-88. La quatrième v i l l e  de la  ré g io n , D ieppe, n 'e s t  
pas r e l i é e  au réseau a u to rou tie r . Les p ro je ts  a c tu e ls  ont 
pour o b je c t i f  de r e l i e r  Le Havre e t  Rouen au tunnel tran s- 
-Manche, e t  de f a c i l i t e r  le  t ra n s it  à p a r t ir  de ce tunnel 
ve rs  la  cô te  A tlan tiqu e e t  l'E spagne; i l  e s t donc c la i r  
que l e  ch o ix  des p r io r i t é s  de transport n 'e s t  pas in sp iré  
par la  vo lon té  d'un développement in te rn e .

L 'absence d 'a é rop ort important e s t  un autre handicap ré 
g io n a l.  Dans le  souci d 'a t t i r e r  " l e s  cadres e t  le s  d i r i 
geants des grandes e n tre p r is e s " , la  rég ion  e t  le  département 
de Seine-M aritim e envisagent la  constru ction  d'un grand 
aéroport près de Rouen, e t  subventionnent pour l 'in s t a n t  
Les l ia is o n s  a la  f o i s  coûteuses e t  d é f ic i t a i r e s  assurées 
par de p e t i t e s  compagnies a p a r t ir  du Havre e t  de Rouen 
/Rouen-Londres, Rouen-Nantes, Le Havre-Lyon, Le Havre- 
-B ru xe lle s/ . L ' 'a l l e r  e t  re tou r Rouen—Nantes es t p rès de 
30% plus cher que Paris -N an tes , a lo rs  que la  d istance es t 
la  même, e t  le  t r a f i c  e s t  donc voué à r e s te r  tou jou rs trè s  
fa ib l e .  Par contre l 'a é r o p o r t  in te rn a t io n a l p a r is ien  de 
Roissy n 'e s t  qu 'à  cent k ilom ètres de Rouen, mais nul ne 
songe à m ettre en p lace  une l ia is o n  rap ide /navette 
fe r r o v ia ir e  par exemple/ qui. du même coup m e ttra it  la  ca
p it a le  ré g io n a le  à portée  des p r in c ip a le s  v i l l e s  du monde.

En Haute-Normandie comme a i l le u r s ,  le s  responsables 
régionaux sont dans l 'in c a p a c it é  de repenser ce qui ap
p a ra ît  comme le s  fondements de la  p ro sp é r ité  ré g io n a le , e t  
q u 'i l s  n 'osen t pas m ettre en doute, qu e lle  que s o i t  1 évo
lu t io n  de l'économ ie g lo b a le , ca r , vus sous un angle proche,



_ 42 -

i l s  leu rs semblent immuables. Devant l 'é v o lu t io n  des trans
p o rts  m aritim es, la  v ra ie  question  qui e s t posée, mais 
qu’ on n ’ ose pas aborder de fr o n t ,  es t de sa vo ir  s ’ i l  fau t 
conserver un p o rt a Rouen, en fo n c tio n  des risques de la  
n av iga tion  dans l e  chenal, e t  du coût de son dragage perma
nent, ou s ’ i l  ne fau t pas p lu tô t concentrer tou te  l ’ a c t i 
v i t é  p o rtu a ire  au Havre, mieux s itu é , e t qui d ispose de 
vastes  te r ra in s  trè s  a c ces s ib le s . Les économies ré a lis é e s  
par c e tte  ferm eture au t r a f i c  maritime pourra ien t ê t r e  
consacrées au développement à Rouen d ’ a c t iv i t é s  t e r t ia i r e s  
de haut-niveau, l ié e s  a l ’ in d u strie  s p a t ia le , d é jà  déve
loppée à Vem on, en tre Rouen e t  P a r is , mais l ’ id ée  d ’ un 
partage des tâches es t  t r è s  d i f f i c i l e  à f a i r e  admettre à 
des élus locaux.

PEUT-ON IMAGINER UNE FORME DE DÉBAT DÉMOCRATIQUE 
SUR LA POLITIQUE RÉGIONALE?

D’ une façon  gén éra le , i l  e s t tou jou rs d i f f i c i l e  de f a i r e  
d ’ un enjeu à long term e, t e l  que l ’ aménagement ré g io n a l, 
un v é r ita b le  "o b je t  p o l i t iq u e " ,  mais on se heurte i c i  à une 
d i f f i c u l t é  supplémentaire qui es t de f a i r e  n a îtr e  des idées 
p o lit iq u e s  dans une stru ctu re où la  popu lation  n 'a  pas de 
communauté d ’ in té r ê t s .  La p lupart des découpages régionaux 
fran ça is  sont hétérogènes, mais, même lorsque la  rég ion  
es t homogène e t  fo n c t io n n e lle , e l l e  n 'e s t  pas non plus un 
cadre approprié pour le  débat dém ocratique. La Haute-Nor- 
mandie a, par exemple, une unité fo n c t io n n e lle ; c 'e s t  
l ’ axe p o rtu a ire  de P a r is , mais aucune id ée  ne monte de 
la  popu la tion . >

Comme i l  n ’ y a pas de conscience popu la ire re g io n a le , 
i l  ne peut pas se form er parmi la  popu lation  des idées 
ou des reven d ica tion s dans ce domaine, e t  le s  membres 
des assemblées t e r r i t o r ia l e s  ne recevant aucune im pulsion 
de leu r base, ne parviennent pas à d é f in ir  de p o l i t i q  .. . 
Lors de la  p répara tion  du 9e P lan , en 1982, l e  Commissariat 
du Plan a va it  f a i t  une synthèse des p rop os ition s  le s  plus



o r ig in a le s  des d ive rses  régions fra n ça ises , e t  la  Haute-Nor- 
mandie n 'y  e s t  pratiquement pas c i t é e .  Les fon c tion n a ires  
de l 'a d m in is tra t io n  ré g io n a le  fo n t  des e f f o r t s  touchants 
pour "fo rm er" le s  membres des assemblées rég ion a les  e t 
pour leux f a i r e  ém ettre en fin  des id ée s , en u t i l is a n t  
tou tes le s  techniques de la  form ation  permanente e t  de la  
psycholog ie de groupe dont dispose l 'a r s e n a l pédagogique. 
En 1987 le  P rés iden t du Comité Économique e t S o c ia l Régio
nal d éc la re  que " l e s  Normands ont besoin  d'un nouvel 
e s p o ir " ,  à l 'é c h e l l e  de l 'a n  2000, e t  i l  lance " l 'o p é r a 
t io n  Drakkar 2000". Les c o n s e il le r s  économiques régionaux 
ont a lo rs  é té  rassemblés en a t e l ie r s ,  sous la  d ir e c t io n  
d'un animateur, pour q u 'i l s  expriment des po in ts  de vue,
"en  essayant de le s  a id e r  à d ire  non seulement ce q u 'i l s  
saven t, mais aussi ce q u 'i l s  ne savent pas q u 'i l s  saven t". 
Après s ix  séances de t r a v a i l ,  i l s  ont f i n i  par trou ver 
"236 idées n o u ve lle s " , mais e l le s  demeurent malheureusement 
t r è s  vagues, sur l e  thème: " fa v o r is e r  le  développement
économique", ou "tro u v e r  une so lu tion  normande au chômage", 
avec p a r fo is  des p rop os ition s  t r è s  fragm en ta ires , du genre 
" fa b r iq u e r  des fr e in s  pour le s  roues de b ic y c le t t e  /en 
b o is / " . La ré u n if ic a t io n  de deux Normandies, dont on ne 
v o i t  pas trop  quel r é s u lta t  concret on peut en a ttend re , 
e s t  rep r is e  deux f o i s .  Le groupe de t r a v a i l  sur " l 'in n o v a 
t io n "  propose, pour v a lo r is e r  le  p o te n t ie l in d u s tr ie l ,  de 
"récu p érer le s  p ertes  d 'é n e r g ie " ,  ce qui n 'e s t  p lus trè s  
innovant, e t  de "m u lt ip l ie r  par deux l 'e m p lo i dans l ' a r t i 
san at", ce qui e s t  p lus f a c i l e '  a d ir e  qu 'à  f a i r e .  Pour 
v a lo r is e r  le  p o te n t ie l a g r ic o le ,  le s  p rop os ition s  sont de 
"recherch er des énerg ies  n ou ve lles " e t de "vendre de l 'e a u "  
/dont i l  e s t  v r a i  que la  Normandie ne manque p a s . . ./ .
La c la sse  p o lit iq u e  e s t  à bout de s o u f f le .

L 'absence de débat ré g io n a l e s t  tra d u ite  par l'ab sen ce  
de presse ré g io n a le . Le créneau ré g io n a l sur le  chaînes de 
t é lé v is io n  est l im ité  à quelques minutes à 19 heures 30 
chaque s o ir ,  tand is  que la  rad io  rég ion a le  publique es t  t r è s  
peu écoutée, e t  que le s  d if fé r e n te s  rad ios  l ib r e s  n ont que
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des a ire s  de rayonnement lo c a le s .  Le "q u o tid ien  ré g io n a l"  
ne couvre que l 'a i r e  rouennaise. I l  empiète t r è s  peu sur 
l e  département de l 'E u re . Le qu otid ien  du Havre, bien  
qu' appartenant a la  même en trep r ise  de presse que c e lu i 
de Rouen, ne mentionne pas davantage le s  événements 
rouennais qu'on ne mentionne à Rouen ceux du Havre.

Tout le  d iscours r é g io n a lis te  repose sur l ' i l l u s i o n  de 
la  re sp o n sa b ilité  " lo c a le " ,  en s'appuyant sur une confusion 
en tre  l 'é c h e lo n  rég ion a l e t  l 'é c h e lo n  lo c a l .  C 'e s t  l a  une 
f i c t i o n ,  ca r la  re sp o n sa b ilité  d ite  " lo c a le "  s 'e x e rc e  à un 
niveau géographique plus proche, qui e s t  la  commune. Au 
niveau de la  m étropole ré g io n a le  l e  cen tra lism e observé au 
n iveau n a tio n a l se re con s titu e , en modèle ré d u it . L 'adm i
n is t ra t io n  supplémentaire e t  le s  superstructures p o lit iq u e s  
qui s 'y  adaptent s 'a jo u te n t  à l 'a p p a r e i l  d 'Ê ta t  décentra
l i s é  e t  form ent un système dual, dont une fr a c t io n  des 
c la sses  d ir ig ea n te s  s a it  t i r e r  p a r t i ,  notamment en p r o f i 
tan t d'une source de subventions sur la q u e lle  le s  p ressions 
sont plus fa c i le s . .

Tout c e la  ne s ig n i f i e  pas que la  "p o lit iq u e  ré g io n a le "  
s o it  vouée par essence à l ' i n e f f i c a c i t é ,  mais s i  l 'o n  veut 
rendre ce n iveau plus op éra tion n e l, i l  fa u t qu'un c e r ta in  
nombre de cond itions so ien t réun ies ; l 'a d h és io n  popu la ire  à 
l ' i d é e  rég ion a le  e s t  à l 'é v id e n c e  la  con d ition  p r in c ip a le , 
ca r e l l e  seu le peut perm ettre le  développement d une p la 
n i f ic a t io n  dém ocratique. Dans le  cas de la  Haute-Normandie, 
qu i a é té  plus p a rticu lièrem en t étud ié i c i , l e  n iveau géo
graphique de la  rég ion  p a ra ît  mal adapté à c e t te  p r is e  de 
conscience p op u la ire , e t c 'e s t  pourquoi la  "p o lit iq u e  ré g io 
n a le "  y semble un cadre v id e , auquel nul ne c r o i t  vraim ent. 
Far1 con tre , dans d 'a u tres  con tex tes , notamment dans le s  
É tats où l e  débat p o l i t iq u e  n ation a l se trouve b loqué, pour 
une ra ison  ou pour une au tre, la  Région peut fo u rn ir  la  
p o s s ib i l i t é  de la is s e r  un espace de l ib e r t é ,  où l 'o n  peut 
esp érer s u s c ite r  la  spon tan éité , mais en sachant bien  que 
le s  seu les d éc is ion s  ju rid iq u es  e t  in s t itu t io n n e lle s  ne su f
f is e n t  pas pour qu'une popu la tion  se sente concernée.
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LES MODÈLES DE LA PLANIFICATION URBAINE ET LES PROCESSUS 
SPONTANÉS DANS L'ESPACE AMÉNAGÉ

Toute a c tion  humaine d é lib é ré e  es t précédée de la  phase 
de la  p la n if ic a t io n :  c 'e s t  donc un phénomène généra l parmi 
le s  in d iv id u s , le s  groupes sociaux, le s  in s t itu t io n s  e t  le s  
o rgan isa tion s» I l  e s t  aussi évident qu'une p a r t ie  seulement 
de ces actions permet d 'a t te in d re  le  but f i x é ,  tand is que le s  
autres ne sont r é a lis é e s  que p a rt ie lle m en t. C erta ines d 'en tre  
e l l e s  provoquent l 'a p p a r it io n  d 'e f f e t s  secondaires imprévus, 
qui du po in t de vue de l 'o b s e rv a te u r  peuvent ê tre  p o s i t i f s ,  
quoiqu 'on a i t  l e  plus souvent a f fa i r e  à des e f f e t s  n é g a t i fs ,  
ou comme le  constate Raymond Boudon à des e f f e t s  p ervers  /R. 
Boudon, 1977/» P lus la  stru ctu re de la  r é a l i t é  e s t  complexe, 
plus l'é ten d u e  des ac tion s  es t  la rg e , p lu s l e  nombre des su
je t s  de la  p la n if ic a t io n  es t r e s t r e in t  e t  p lus la  r é a l is a t io n  
des p ro je ts  e s t  é ta lé e  dans l e  temps, p lus grand es t aussi le  
risqu e d 'in c o m p a t ib il ité  en tre  le s  plans e t  la  r é a l i t é .

La p la n if ic a t io n  à l 'é c h e l l e  s o c ia le  s'accompagne d'une 
rég lem entation  des a tt itu d e s  in d iv id u e lle s  e t  c o l le c t iv e s ,  ce 
que confirme l 'e x is t e n c e  de d ro its  coutumiers e t  aussi de 
d ro its  é c r i t s ,  qui accompagnent l'hum anité depuis ses débuts 
le s  plus lo in ta in s  e t  qui sont a la  base de la  rép ress ion  des 
a tt itu d es  désavantageuses au po in t de vue de la  communauté 
et/ou des groupes qui y exercent leu r  p ou vo ir . La p la n if ic a 
t io n  e t  la  réglem entation  concernent également le s  a tt itu d es  
sp a t ia le s , a in s i que le s  méthodes de c o n s titu t io n  e t  d'aména
gement de l 'e s p a c e .

En regardant d'une p e rsp ec tiv e  h is to r iq u e , on peut d is t in 
guer deux modèles de p la n if ic a t io n  de l 'e s p a c e  urbain , qui 
ex is ten t  en d if fé r e n te s  va r ia n tes  é v o lu t iv e s . L 'un  de ces 
modèles peut ê tre  d é f in i  comme organique, l 'a u t r e  par contre 
comme o rgan isa tion n e l.
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LES MODÈLES DE LA PLANIFICATION URBAINE

Dans le  prem ier modèle , 1 espace es t d é f in i  comme un bien 
e t  une va leu r u t i l i t a i r e ,  a lo rs  que le  mode de c o n s titu t ion  de 
1 espace e s t  engendré cosmologiquement e t  anthropologiquement. 
Grâce a c e la , i l  a un ca rac tè re  aussi b ien  g lob a l que généra l, 
ca r i l  r é s u lte  du modèle de monde de la  s o c ié té  concernée.
Le modèle a un ca ractère  d 'a rchétype l i é  à un un ivers  de 
symboles profondément in t é r io r is é s .

L 'espace e s t  con stitu é  dans le  champ des p o s s ib i l i t é s  
d é lim itées  par le  cadre de la  cu ltu re e t  par le s  t r a i t s  struc
tu re ls  de la  communauté, e t c 'e s t  pourquoi l'é ten d u e  des 
actions spontanées de d i f f é r e n ts  su je ts  e s t  re la tivem en t grande, 
tand is  que l 'e s p a c e  e s t  p ro je té  e t  aménagé par le s  u t i l is a te u r s  
avec la  p a r t ic ip a t io n  de p ro fe ss io n n e ls .

Dans le  second modèle, l 'e s p a c e  e s t  d é f in i  comme un champ 
de r é a l is a t io n  des o b je c t i f s  économiques, p o lit iq u e s  ou de 
p re s t ig e  du pou vo ir . Étant engendré par une fo n c tio n  nettement 
d é f in ie ,  i l  r e v ê t  un ca ra c tè re  p a r t ic u l ie r  e t  m inutieux indé
pendamment de l 'é ten d u e  du t e r r i t o i r e  concerné; i l  découle 
également de la  form u la tion  des in té r ê ts  c o l l e c t i f s  e t  est 
spécifiquem ent r a t io n a lis é  a l 'a id e  de ca tégo r ie s  a b s tra ite s  
du "b ien  su p ér ieu r". La ju s t i f i c a t io n  du modèle a un ca ractère  
r a t io n a l is t e  e t  e l l e  e s t  fondée avant tou t sur le  c r i t è r e  des 
avantages p o lit iq u e s  e t  économiques. L 'espace es t  constitu é  
dans le  champ des p o s s ib i l i t é s  déterm inées par le s  normes 
bureaucratiques, ce qui f a i t  que l 'é ten d u e  des action s  sponta
nées des in d iv id u s  e t  des groupes sociaux es t fortem ent l im ité e ,  
a lo rs  que l 'e s p a c e  e s t  p ro je té  e t  aménagé par des p ro fess ion n e ls  
qui se cons idèren t comme le s  représen tan ts des in té r ê ts  de 
l'ensem ble de la  communauté.

Ces modèles ne se rencontrent pas évidemment a l ' é t a t  pur, 
e t  leu rs  va r ia n tes  h is to r iqu es  d i f f è r e n t  aussi en tre e l l e s  par 
l 'é c h e l l e  des actions prévues e t r é a l is é e s .  Avant de procéder à 
une brève c a ra c té r is t iq u e  des va r ia n tes  des deux modèles d is t in 
gués, i l  vaut la  peine de rap p e ler quelques p r in c ip es , u n iverse ls  
au po in t de vue de la  cu ltu re , de c o n s titu tion  de l 'e s p a c e .
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Chaque genre d 'espace aménagé est nettement séparé des 
autres espaces, l e  dépassement de la  l ig n e  de d é lim ita t io n  
n étan t p o ss ib le  qüë dans des en d ro its  p lus ou moins rigou reu 
sement déterm inés, t e ls  que: po rtes  cochères, p o rtes , s e u ils , 
e t c .  L espace es t organ isé séquen tie llem ent du pu b lic  au p r iv é , 
du la ïque au con fess ion n el. Les espaces re s p e c t i fs  e t  leu rs  
éléments sont o r ien tés  selon  des axes c ro is é s  indiquant le s  
po in ts  cardinaux, qui désignent également le  cen tre de la  
stru ctu re urbaine. Tous ces p r in c ip es  constitu en t la  base de 
la  lo c a l is a t io n  du q u a r t ie r , de la  v i l l e ,  des bâtiments 
r e s p e c t i fs ,  e t  possèdent un ca ractère  c o d i f ié .  L 'espace  a 
tou jours des assignations s o c ia le s . Bous avons donc a f fa i r e  a 
1' a f fe c ta t io n  des in d iv idu s e t  groupes sociaux r e s p e c t i fs  à 
des espaces prédéterm inés: i l  e x is te  donc des te r ra in s  destin és 
aux femmes, aux hommes, aux en fants, aux v i e i l l e s  gens, à d i
verses  ca té go r ie s  p ro fe s s io n n e lle s , à d ive rses  c la sses  s o c ia le s , 
e tc .  Les espaces r e s p e c t i fs  sont souvent id e n t i f ié s  symbolique
ment en fa is a n t  ré fé ren ce  aux personnes ou aux groupes sociaux 
qui le s  u t i l is e n t  e t  qui le u r  ont donné une a p p e lla t io n  emprun
té e  de leu r nom ou d'un autre terme le s  q u a l i f ia n t ;  inversement, 
ces espaces rem plissent également la  fo n c tio n  d 'id e n t i f ic a t io n  
des in d iv idu s e t  groupes sociaux r e s p e c t i fs .  L 'espace r e f l è t e  
également la  c la s s i f ic a t io n  e t  la  ség réga tion  s o c ia le ,  ce qui 
es t b ien  entendu l i é  au p r in c ip e  de l 'a s s ig n a t io n  au l ie u .
I l  e s t en fin  une transm ission  qui nous procure deux genres de 
communiqués. Premièrement, ■ le s  formes s p a t ia le s  nous inform ent 
de f a i t s  m a té r ie ls  t e ls  que la  conception  e t  l e  matériau 
c o n s t i tu t i f  du bâtiment, sa d es tin a tion , s o i t  la  fo n c tio n  
rem p lie . Deuxièmement, e l l e s  sont su scep tib les  de produ ire 
des connotations esth étiques e t  symboliques qui depassent 
énormément la  forme m a té r ie lle  du bâtiment ou du t e r r i t o i r e .
/F .P . Lévy, M. Segaud, 1983/.

Dans l e  modèle de la  p la n if ic a t io n  organique, nous avons 
a f fa i r e  a une l ia is o n  é t r o i t e  de la  forme e t  des modèles de 
l 'e s p a c e  aménagé aussi b ien  avec la  stru ctu re s o c ia le  de la  
communauté qu 'avec son modèle du monde. L un des exemples le s  
p lus p a r fa its  de c e t te  r e la t io n  es t un v i l l a g e  de Bororos,
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d é c r it  par Claude L év i-S trau ss . I l  se compose de.hu ttes  groupées 
par t r o is  e t  disposées autour d'un espace dont l e  cen tre  est 
occupé par la  plus grande des hu ttes: la  maison des hommes.
L espace c en tra l e s t  d iv is é  en quatre p a r t ie  par -deux axes en 
c ro ix : l 'a x e  nord-sud e t  l 'a x e  e s t-ou es t, e t  chacune des p a rt ie s  
a in s i formées a son propre nom. Tous ces éléments, s o i t  le s  
hu ttes , la  maison des hommes e t  la  p a r t ie  c en tra le , créen t un 
système compact auquel con fèren t un sens tou tes le s  re la t io n s  
en tre  le s  éléments r e s p e c t i fs  qui se r é fè re n t  a l 'o r d r e  cosmolo
g iqu e, aux r i t e s  r e l ig ie u x ,  a la  stru ctu re du pou vo ir , à l 'o r g a 
n isa tio n  du t r a v a i l ,  aux rè g le s  de la  parenté e t  aux modes d 'a r 
rangement de m ariages. Parmi le s  Bororos, la  s itu a tio n  d'une 
hutte donnée détermine une f o i s  pour tou tes l 'a c t i v i t é  économique 
des personnes qui y h ab iten t, leu r r ô le  durant le s  cérémonies 
r e l ig ie u s e s , leu rs  p o s s ib i l i t é s  de c h o is ir  l e  p a rten a ire  conju
g a l,  s o it  la  t o t a l i t é  des comportements sociaux. L 'espace  aménagé 
es t donc entièrem ent saturé de s ig n i f ic a t io n  /F. Choay, 1972/.

Un autre exemple peut ê tre  une c i t é  grecque du V Ie s iè c le  
avant notre è re , qui s 'appu ie sur l 'a g o r a ,  l ie u  c en tra l f o r t e 
ment mis en évidence qui lu i  donnait un sens e t  en fon c tion  
duquel s 'o rg a n isa ien t  le s  éléments subordonnés, c 'e s t - a -d ir e  
le s  maisons d 'h a b ita tio n  qui se ressem bla ient e t  ava ien t une 
s ig n i f ic a t io n  id en tiqu e . La stru ctu re de l 'e s p a c e  aménagé é t a i t  
é tro item ent l i é e  au système p o lit iq u e  de la  c it é -É ta t  grecque 
concernée, à sa stru ctu re s o c ia le  / é g a lit é  p o lit ic o - ju r id iq u e  
de ses c itoyens/  e t aux p r in c ip es  de son fonctionnem ent.
Le système en question , comme l e  constate J .P . Vem ant, ex ige 
l 'o r g a n is a t io n  par la  communauté d'un espace po litiquem ent 
homogène, où seu l le  cen tre  a un ca rac tère  p r i v i l é g i e ,  car 
tou tes le s  p o s it io n s  va r ié e s  occupées nar le s  c itoyen s semblent 
rangées e t  r é v e rs ib le s  en r e la t io n  avec lu i  /J .P . Vernant, 
1962/. Ce système é t a i t  fondé sur la  con trad ic tion  entre 
l 'a g o r a ,  la  maison d 'h a b ita t io n  e t  le  tem ple. "L 'in t é r ie u r  
d'un temple g rec , é c r i t  N icolaus Pevsner, a une importance 
beaucoup moindre que sa forme e x t é r ie u r e . . .  le s  croyants grecs 
n 'e n tra ie n t  pas dans leu rs  temples comme le s  d is c ip le s  du 
C h ris t dans leu rs  é g l i s e s . . .  ce n est pas 1 espace mais
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la  forme p la s t iq u e  qui é t a i t  justement ce qui déterm ina it 
la  nature de l 'a r c h ite c tu r e  g r e c q u e ... "  /N. Pevsner, 1979/«
A in s i,  l e  tem ple, contrairem ent a l 'a g o r a ,  a va it  une s i g n i f i 
ca tion  beaucoup p lus p la s t iq u e , esth étiqu e e t  symbolique.

Un tro is ièm e exemple en es t indéniablement une c i t é  mé
d ié v a le .  Les l im ite s  sp a t ia le s  de c e t te  o rgan isa tion  so c io -  
p o lit iq u e  é ta ie n t  constitu ées  par un t e r r i t o i r e  cerné d'une 
m u ra ille , aménagé b iax ia lem en t sur plan en éch iqu ier avec 
un l ie u  cen tra l b ien  en év idence, s o i t  l a  p lace du marché, 
e t  une p lace  attenante de l ' é g l i s e .  La c i t é  en question  
se composait donc d 'é lém en ta ires  m in i-élém ents, s o i t  de par
c e l le s  des tin ées  a r e c e v o ir  des maisons d 'h a b ita tio n  e t  des 
bâtiments a u x i l ia ir e s ,  e t  de maxi-éléments d'une importance 
sémantique tou t a f a i t  p a r t ic u l iè r e :  é g l is e ,  p lace du marché, 
château. Les prem iers, é c r i t  Françoise Choay, se trouven t en 
op p os ition  avec le s  seconds /dans le s  r e la t io n s  transcendan- 
ta le s /  e t  aussi en tre eux a tra ve rs  leu rs  t r a i t s  d is t in c t i f s ,  
le s  in c lin a is o n s  e t  le s  dessins des t o i t s ,  a in s i que la  dispo
s i t io n  des ouvertures dans le s  façades: leu r d iv e r s it é  s ' in s c r i t  
e t  s 'é ten d  l e  long des rues en ■une r e la t io n  de prox im ité  synta- 
gmatique /F. Choay, 1972/. C ette  v i l l e  moyenâgeuse se ca racté
r i s a i t  également par un système de c la s s i f ic a t io n  dont l e  som
met se t ro u v a it  dans le  l ie u  cen tra l e t  la  base au p ied  de 
la  m u ra ille  d 'e n ce in te . En bordure de la , p lace  du marché e t 
dans le s  rues avo is inan tes demeuraient le s  c itoyens de la  c i t é  
le s  p lus r ich es  e t  le s  plus i l lu s t r e s ,  tand is  qu'au fu r  e t  à 
mesure que l 'o n  approchait de la  m u ra ille , l e  niveau d'opulence 
e t  d 'im portance des hab itan ts d im inuait.

Comme quatrième e t d ern ie r exemple, c iton s  une v i l l e  i s la 
mique qu i, contrairem ent à la  v i l l e  m édiévale européenne, 
se ca ra c té r is e  par un p lan  dont l e  p roto type d eva it ê t r e  un 
la b y r in th e . L 'espace de la  production  e t des échanges es t  agencé 
conformément au code fondé sur la  con trad ic tion  pur-impur, en 
se disposant en zones concentriques à p a r t i r  de la  grande mos
quée, qui e s t  l e  l ie u  c e n tra l.  Autour de la  mosquée é ta ien t 
s itu és  des rues commerçantes, des magasins e t  des ca ravan séra ils , 
a lo rs  que le s  zones p lus é lo ign ées  é ta ie n t  occupées par le s
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qu artie rs  des a rtisa n s . Dans le  proche vo is in age  de la  mosquée 
é ta ien t é ta b lis  le s  fa b r ica n ts  de parfums e t  d 'encens, ca r con
formément a l 'in t e r p r é t a t io n  du Coran, ces produ its é ta ien t 
l i é s  a la  s a in te té , puis on tro u va it  le s  fa b r ica n ts  de s o ie r ie s ,  
le s  o r fè v re s , e t c . ,  jusqu 'au d ern ie r c e r c le  regroupant le s  
m étiers impurs t e ls  que le s  fo rg eron s , le s  t e in tu r ie r s  ou le s  
loueurs d ânes. Comme d é jà  évoqué c i-d essu s , le s  v i l l e s  du 
Maghreb rap p e llen t des la b yr in th es , le s  rues en sont é t r o it e s  
e t  sinueuses, e t ne peuvent y c ir c u le r  que le s  gens e t  le s  
ânes. Les maisons, avec en trée de la  rue, sont dépourvues de 
fe n ê tre s , e t leu rs  fagades sont d'une p a r fa it e  monotonie.
Les pauvres e t  le s  r ich es  ava ien t le s  mêmes façades , aussi 
un étranger n 'a v a it  aucune p o s s ib i l i t é  d ' id e n t i f i e r  l e  qu artie r  
dans leq u e l i l  se t r o u v a it .  Pour ce f a i r e ,  i l  f a l l a i t  sa vo ir  
d é c h if f r e r  le s -p o s it io n s  s ig n i f ic a t iv e s  des femmes sur le  s e u il 
de leu r maison. L 'hom ogénéité sp a tia le  de l 'e s p a ce  h ab itab le  
est l i é e  au f a i t  q u ' i l  n 'e x is t a i t  pas, dans la  s o c ié té  arabe, 
de structu re h iéra rch isée  proche de c e l l e  que l 'o n  pouvait 
observer dans le s  s o c ié té s  européennes /B. J a low ieck i, 1987/*

Le v i l la g e  des Bororos, la  c i t é  grecque du VT^.avant notre 
è re , la  v i l l e  moyenâgeuse e t  la  v i l l e  de l 'is la m , v o i là  quatre 
exemples historiquem ent e t  cu ltu re llem en t é lo ign és  le s  uns des 
autres et te llem en t d issem blables, mais qui p résen tent cependant 
beaucoup de ca ractères  communs. D'une p a r t , nous sommes en pré
sence de systèmes globaux e t généraux dans lesqu e ls  s 'u n issen t 
la  forme e t  le  modèle de l 'e s p a c e , la  structu re so c ia le  e t  le  
modèle du monde. D 'au tre p a r t ,  chacun des p lus p e t i t s  fragments 
de l 'e s p a c e  aménagé ou l ib r e  a une importance s o c ia le  e t  symbo
liq u e  déterm inée, l 'e s p a c e  v id e  n 'e x is t e  pas, ce qui s 'e x t é r io 
r is e  v is ib lem en t dans la  langue grecque ancienne, qui ne con
n a ît  pas le  mot espace mais seulement le  mot l ie u  /topos/.
Nous avons donc a f fa i r e ,  dans le s  exemples d é c r its , aux quatre 
p r in c ip es  d 'a ss ign a tio n  s o c ia le  de 1 espace évoques c i-d essu s, 
à sa vo ir : l 'a t t r ib u t io n ,  l ' i d e n t i f i c a t io n ,  la  c la s s i f ic a t io n  
e t  la  communication. Un autre ca ractère  commun e s t  aussi la  
profonde in té r io r is a t io n  des rè g le s  ex is ta n tes , dans le  cadre 
desquelles l'aménagement de l 'e s p a ce  a va it  un ca ractère  in d iv i 
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duel e t  spontané. Cela e s t pa rticu liè rem en t v is ib le  dans la  
v i l l e  moyenâgeuse, où l 'o n  es t en présence a la  f o i s  a une 
id e n t it é  de constru ction  des maisons d 'h a b ita t io n  e t  a leu r d i
v e r s i t é  in d iv id u e l le .  L 'id e n t i t é  é t a i t  assurée par le s  rè g le s  
du p lan , tand is que la  d iv e r s i t é  d écou la it de la  c ré a t io n  spon
tanée.

Le second modèle de p la n if ic a t io n  de l 'e s p a ce  urbain , dé
signé comme o rga n isa tion n e l, es t engendré extérieurem ent par 
rapport au système ex is ta n t e t  se compose de concepts a b s tra its  
e t  a n t ic ip é s . I l  se trouve en op p os ition  avec l 'e s p a c e  co n s ti
tué jusqu 'à  présen t e t  propose de rompre la  lo g iqu e  a c tu e lle  
du système s p a t io - s o c ia l .  Ce modèle se d is tin gu e par a i l le u r s  
par son ca ra c tè re  p a r t ic u l ie r ,  minutieux e t  op éra tion n e l.

I l  a é té  app liqué, b ien  qu 'encore dans des p roportions  
assez r e s t r e in te s ,  en Europe, dans le s  provinces conquises de 
l'E m p ire  romain, où ont é té  con s tru ites  quelque 200 cités-cam ps 
retranchés m i l i t a i r e s ,  de l 'A fr iq u e  du Nord à la  Bretagne 
d'outre-M anche, dont l e  but é t a i t  l 'e x p lo i t a t io n ,  l 'a d m in is tra 
t io n  e t  la  su rv e illa n ce  des t e r r i t o i r e s  occupés. Les formes 
sp a t ia le s  qui y é ta ie n t  constitu ées  é ta ie n t  tota lem ent ex térieu 
res e t  e x t e r r i t o r ia le s  par rapport au t e r r i t o i r e  où e l l e s  se 
trou va ien t. E lle s  se d is tin gu a ien t par une ordonnance b ia x ia le  
homogène e t é ta ie n t  dotées d'une gamme standard de s e rv ic e s , 
en tre  autres d 'un tem ple, d 'un th éâ tre  et de thermes. Malgré le  
schéma-type en v igueur, sur la  base de ce que l 'o n  peut encore 
v o ir  au jourd 'hui là  où e l l e  se sont conservées le  mieux, c 'e s t -  
à -d ire  en A fr iqu e  du Nord, le s  cités-cam ps se c a ra c té r is a ie n t  
par une d iv e r s i t é  con s idérab le , qui r é s u lta i t  de la  s itu a tio n  
de la  v i l l e ,  du ca ractère  sp éc ifiqu e  du l ie u  ch o is i su ivant des 
c r it è r e s  tant s tra tég iqu es  que paysagers. Tebessa, Timgad, D je- 
m ila , Tipasa ou V o lu b il is :  chacune de ces lo c a l i t é s  se d istin gu e 
par des ca rac tères  sp é c ifiq u es  uniques en leu r genre. Faisant 
p a r t ie  du second modèle, le s  cités-cam ps romaines conservent 
encore c e r ta in s  ca ractères  du prem ier, qu i cons isten t dans la  
c réa tio n  spontanée dans le  cadre des rè g le s  en vigueur.

Le second modèle ne s 'e s t  cependant bien  épanoui qu 'à  
l'ép oqu e de la  Renaissance, lorsque l 'o n  v o i t  appara ître  des
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plans de c i t e s  fondes sur des rep résen ta tion s  concep tu elles
y I

théoriques e t  a b s tra ite s , aussi b ien  que des opérations 
u rban istiques concrètes dans le  t is s u  urbain ex is ta n t.
I l  semble que la  prem ière o p é ra t io n .en trep r is e  sur une grande 
é c h e lle  a é té  la  transform ation  de Rome, r é a l is é e  a l ' i n i t i a 
t i v e  du pape S ix te  Quint par l 'a r c h i t e c t e  Domenico Fontana. 
Ce d ern ie r a a in s i commenté le s  p ro je ts  de son sponsor: 
"N o tre  m a ître , désireux de f a c i l i t e r  l 'a c c è s  aux l ie u x  sa in ts  
de Rome à tous ceux qu i, pour des m otifs  r e l ig ie u x  ou v o t i f s ,  
sont habitués à fréqu en ter souvent ces l ie u x , en p a r t ic u l ie r  
sep t é g l is e s  te llem en t réputées de leu rs  grandes fê t e s  pa tro 
nales e t  leu rs  re liq u es , a tra cé  des rues extrêmement commodes 
e t  d ro ite s  en de nombreux en dro its  de la  v i l l e .  De c e t te  fagon, 
en partant de n 'im porte quel po in t de Rome, on peut p a rven ir 
en lig n e  d ro ite  a p ied , a cheval ou en vo itu re  jusqu'à, ces 
cé lèb res  san ctu a ires ." /S. G ied ion , 1978/. Outre ces considé
ra tion s  id éo lo g iq u es , i l  en e x is t a i t  certainem ent d 'a u tre s , 
aussi bien p ra tiqu es : d ém olition  des q u a rtie rs  d 'h a b ita tio n  
dégradés se trouvant dans l e  vo is in age  de la  résidence du pape, 
f a c i l i t é  du tran sport e t  d'une éven tu e lle  p a c if ic a t io n  de la  
v i l l e ,  que de p re s t ig e : f a i r e  de Rome un cadre digne de la  
puissance de la  papauté.

Au X V IIe s iè c le  fo n t  leu r  a p p a rition  le s  prem ières r é a l i 
sa tions de " c e t  urbanisme des b u lld o ze rs " , en France également. 
Le r o i  Henri IV  ordonne la  d ém olition  d'un fragment considé
rab le  du P a r is  m édiéval, dans l'e s p a c e  duquel, indépendamment 
de l'ordonnance de l'ép oq u e , s ' in s c r i t  une p lace de 14-0 mètres 
sur 140, autour de la q u e lle  sont con s tru ite s  des maisons à 
portiqu e qui seron t le s  résidences de personnages de la  cour 
r o y a le . La p lace  des Vosges e s t  indubitablement une oeuvre 
a rch ite c tu ra le  imposante, mais e l l e  donne cependant. 1 impres
sion  d 'ê t r e  une enclave e x t e r r i t o r ia le  dans ce q u a rtie r  de la  
c a p ita le .  Cependant, la  p lus grande oeuvre de l'ép oq u e , qui 
a fa sc in é  le s  contemporains e t  in sp iré  de nombreuses im ita 
t io n s , c 'e s t  l'éphém ère seconde ca p ita le  de la  France: 
V e r s a il le s ,  v i l l e  typiquement p a ra s ite , dont un modèle a 
a t te in t  son apogée t r è s  certainem ent à Sain t-Pétersbourg ,
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c it é e  é le v ée  de par la  vo lon té  du ts a r  de toute^ le s  Russies 
P ie r re  I er /B. Ja łow ieck i, 1987/.

Le développement du modèle o rgan isa tion ne l e s t  encore 
observé au XIXe s iè c le .  Le p r in c ip a l fa c teu r .d 'o rg a n is a t io n  
de l 'a s p e c t  est a lo rs  l ' in d u s t r ie ,  qui crée une n ou ve lle  forme 
sous l 'a s p e c t  d'ensembles de production  e t  de logement. Le rô le  
du fa b r ica n t ne se born a it pas à l 'o r g a n is a t io n  de la  produc
t io n .  I l  adm in is tra it également tou te  la  v ie  des o u v r ie rs , 
ne la is sa n t r ie n  au hasard ou à l ' i n i t i a t i v e  in d iv id u e lle .  
L 'espace é t a i t  donc organ isé d'une manière a u to r ita ir e .  L 'ordon
nance s 'app u ya it comme d 'hab itude sur un axe dont une extrém ité 
é t a i t  fermée par la  fab r iqu e , l 'a u t r e  par l ' é g l i s e  / v ie  tempo
r e l l e  e t v ie  é te rn e lle  des ou vriers/ . Les maisons d 'h a b ita tio n , 
tou tes  id en tiqu es , é ta ien t groupées autour de l 'a x e  c en tra l, 
le s  hab itants é ta ie n t  donc t r a i t é s  comme un élément d'une 
machine semblable a d 'a u tres . La résidence du fa b r ica n t 
se tro u v a it  a l 'é c a r t  en ta n t qu 'accent ex té r ieu r  par rapport 
au q u a rt ie r  ou v r ie r  e t  en tan t qu 'élém ent dominant le s  su je ts . 
Les ensembles de production-logem ent de ce genre é ta ie n t  trè s  
nombreux dans tou te  l'E u rop e . I l s  se d is tin gu a ien t p a r fo is  non 
seulement par une exécu tion  so ignée, mais aussi par une certa in e  
ambition a r t is t iq u e . Des exemples sur le  t e r r i t o i r e  po lona is 
en sont des r é a lis a t io n s  t e l l e s  que: Żyrardów, N ik iszow iec , 
G iszow iec e t  quelques au tres . T o u te fo is , la  p lupart de ces réa
l is a t io n s  é ta ie n t  exécutées à la  v a - v i t e ,  a peu de f r a is  e t  
sans so in .

Une r é a l is a t io n  remarquable du XIXe s iè c le  en m atière de 
modèle o rgan isa tion n e l es t également la  transform ation  de P a ris  
en trep r ise  par G. Haussmann, qui a va it  pour ob je t quatre buts 
e s s e n t ie ls : l e  dévoilem ent des grands bâtiments des p a la is  e t 
des casernes a f in  q u 'i l s  so ien t plus agréab les a l ' o e i l ,  plus 
a ccess ib les  pendant le s  cérémonies e t  le s  fê t e s  e t  plus fa c i le s  
à défendre en cas de tro u b les ; l 'a m é lio ra t io n  de l ' é t a t  san i
t a ir e  de la  v i l l e  par l 'é l im in a t io n  des ru e lle s  in sa lubres e t  
des cen tres d 'ép idém ies; l'a ssu ran ce  de l 'o r d r e  p u b lic  par 
la  constru ction  de grands bou levards, qu i perm etta ien t une 
l ib r e  c ir c u la t io n  non seulement de l ' a i r  e t  de la  lum ière mais
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aussi des détachements m i l i t a i r e s ,  ce qui d eva it am élio rer 
le  so r t  des gens en le s  fa is a n t moins en c lin s  a la  ré vo lu tio n ; 
l e  perfectionnem ent du t r a f i c  en d ir e c t io n  e t  en provenance 
des gares de chemin de f e r ,  en traçan t des a rtères  menant le s  
voyageurs d irectem ent aux; cen tres  de commerce e t  de l o i s i r s  
sans re ta rd , sans presse e t  sans accident /S. G iedion , 1968/. 
Les bâtiments é le v és  le  long des boulevards e t  rues n ou ve lle 
ment tra cés  se d is tin gu a ien t par une c e r ta in e  u n iform ité  des 
fagades par su ite  de la  mise en oeuvre du même type de fen ê tre s  
e t  de balcons. Cependant, dans le  cadre de ces rè g le s  ré gn a it 
une l ib e r t é  con s idérab le , ce qui f a i s a i t  que le s  constructions 
de la  rue se s ign a la ien t par leu r  d iv e r s it é  dans l 'u n ifo r m ité .  
Cet exemple renferme donc des éléments du modèle organique 
aussi b ien  que du modèle o rga n isa tion n e l, avec évidemment 
une prédominance de ce d e rn ie r .

Au XXe s iè c le ,  l e  modèle o rgan isa tion n e l s 'e s t  exprimé 
ju squ 'à  présen t l e  p lus pleinem ent sous forme de la  doctrin e 
d it e  d'urbanisme moderne. I l  s 'appu ya it sur le s  p r in c ip es  de 
la  ra t io n a lis a t io n , de l a  fo n c t io n n a lité , de l 'h y g ié n is a t io n  
e t  de la  p ré fa b r ic a t io n  de l 'e s p a c e , su ivant le s  im p éra tifs  
de la  constru ction  mécanique de type nouveau e t  su ivant le s  
p r in c ip es  de la  d issém ination  e t  de la  reproduction  de la  
m ain-d 'oeuvre. On c o n fé ra it  à l 'e s p a ce  urbain quatre fo n c tio n s , 
à sa vo ir : t r a v a i l l e r ,  h a b ite r , se reposer e t se d ép lacer. 
Chacune de ces fon c tion s  s 'e s t  vu ass ign er son propre t e r r i 
t o i r e ,  e t  c 'e s t  a in s i que l e  l ie u  de t r a v a i l  a é té  sépare des 
l ie u x  d 'h a b ita t io n  e t  de repos, le s  anciennes rues sont deve
nues des rues urbaines. Les processus de zonage de 1 espace 
s'accom pagnaient de l 'in d u s t r ia l is a t io n  e t  de la  standardisa
t io n  de la  constru ction , conduisant à terme à la  s im p li f ic a 
t io n  ra d ic a le  de la  forme a rch ite c tu ra le  de l 'o u v ra g e . Dans 
le s  zones d 'h a b ita t io n  dispensées d autres usages, on a obtenu 
une grande l ib e r t é  de façonnement de l 'e s p a c e  e t la  p o s s ib i l i 
t é  de détacher la  maison du ja rd in  et du réseau de rues. C 'e s t 
a in s i qu 'ont pu n a îtr e  le s  grands ensembles d 'h a b ita tio n , avec 
des bâtiments dont la  d is p o s it io n  dépendait de plus en plus 
des im p éra tifs  de la  technique e t  de 1 économie de la  construc
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t io n  /mise en p lace  de grues, f a c i l i t é  de montage des éléments 
c o n s t i tu t i fs ,  e t c ./ .  Un matériau de plus en plus ra re  pour 
l 'a r c h ite c te -u rb a n is te  e s t  l 'e s p a c e  con cre t, remplacé par 
la  maquette du p lan  devenue l 'o b j e t  des opérations de p r o je t .
De c e t te  manière, la  v i l l e  e t  ses p a r t ie s  re s p e c t iv e s , en 
p a r t ic u l ie r  le s  t e r r i t o i r e s  d 'u rb an isa tion  n ou ve lle , sont 
devenues un espace a b s tra it  a deux dimensions vu à " v o l  
d 'o is e a u " . Le ré s u lta t  de ce type de p r o je t  ont é té :  l 'o r d r e  
sp éc ifiq u e  de la  maquette du p lan  e t  le  désordre de l 'e s p a ce  
aménagé observé au n iveau du te r r a in .

L 'u n ifo rm isa tion  de l 'e s p a c e  e t  de l 'a r c h it e c tu r e  du b â t i
ment s'accom pagnait de la  s tand ard isa tion  des logem ents, dont 
la  grandeur a é té  réd u ite  au minimum, surtout dans l 'h a b i t a t  
fin ancé par l 'É t a t .  Bien entendu, le s  grands ensembles d 'h ab i
ta t io n  n 'é ta ie n t  qu'une forme de r é a l is a t io n  de la  constru ction  
en masse. En e f f e t ,  on c o n s tru isa it  dans le  même temps, selon  
des p r in c ip es  d i f f é r e n ts  e t  dans d 'a u tres  p a r t ie s  de la  v i l l e ,  
des ensembles de maisons in d iv id u e lle s ,  des tin ées aux plus 
r ich es  des h ab itan ts .

La doctrin e exprimant le s  im p éra tifs  du cap ita lism e mono
p o l is t e  d 'É ta t  a é té  mise au po in t par des p ro fe ss io n n e ls , 
des a rc h ite c te s , r ie n  donc d 'étonnant à ce q u 'e l le  leu r  a t
tr ib u â t  le  r ô le  d 'a c teu rs  principaux de l'aménagement s o c ia l 
de l 'e s p a c e . Les m anifestes pu b liés  p résen ta ien t l 'a r c h i t e c t e -  
urban iste comme un démiurge transform ant non seulement l 'e s p a c e , 
mais aussi l'homme e t  l e  monde s o c ia l en e n t ie r  /J. Wujek,
1986/. Conformément aux fondements id éo log iqu es  de c e t te  
d o c tr in e , le  nouvel aménagement de l 'e s p a c e  j de l'ensem ble 
d 'h a b ita t io n  e t  du logement d ev a it  conduire a la  c réa tio n  de 
rapports sociaux nouveaux, b ien  entendu "m e il le u r s " .  L 'un  des 
exemples extrêmes de ces fondements en a é té  l ' i d é e  po lona ise 
de " c i t é  s o c ia le " ,  en p a r t ic u l ie r  dans la  vers ion  présen tée 
par Helena Syrkus /H. Syrkus, 1976/. Les auteurs de la  concep
t io n  de la  c i t é  s o c ia le  ava ien t adopté l a  conception  s im p li f ié e ,  
a une dimension, de l 'in d iv id u  /,/. S iem irsk i, 1986/. I l s  consi
déra ien t que le  fu tu r u t i l is a te u r  du logement de leu r  concep
t io n  é t a i t  au début incapable d 'en  ap p réc ier pertinemment
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le s  q u a lité s , q u ' i l  d e v ra it  ê tre  préalablem ent in s t ru it  de 
la  manière de 1 u t i l i s e r  convenablement. Selon  la  vers ion  
moderniste du modèle o rga n isa tion n e l, la  forme d eva it ê tre  
1 element a c t i f  e t  1 a rch ite c te  le  su je t  du processus so c ia l 
d aménagement de 1 espace, tandis que l 'u t i l i s a t e u r  devenait 
un o b je t  p a s s if  devant s adapter au nouveau cadre m a tér ie l 
le  la  v ie  quotid ienne. De c e t te  façon  a é té  rompu entièrem ent 
l e  rapport en tre  1 espace e t  le s  manières d 'h a b ite r  découlant 
de con tra in tes  c u ltu re l le s  e t  s o c ia le s , qui é ta ien t considérées 
comme ré trog rad es  e t  p e t ite s -b o u rg eo is e s .

Un paradoxe sp éc ifiq u e  de c e t te  d oc trin e  é t a i t  la  contra
d ic t io n  en tre  son contenu technocrato-économique e t  le s  a t t i 
tudes p o lit iq u e s  de gauche ou même gauchisantes de ses 
auteurs. Une phraséo log ie  id éo log iqu e s e r v a it  a d iss im u ler 
c e t te  co n tra d ic t ion , aussi se s e rva it -o n  des termes de 
"beso in s sociaux" e t  de "b ien  s o c ia l " ,  e t  l e  type de lo g e 
ments p ro je té  é t a i t  proposé comme "socia lem en t le  plus 
u t i l e " .

La d octr in e  de l'"u rban ism e moderne", qui r a t io n a lis e  
l 'e s p a c e  su ivan t le s  im p éra tifs  de la  production  e t  de 
la  reproduction  de la  m ain-d 'oeuvre, non seulement se p r ê ta it  
à l 'e m p lo i dans l e  système à p la n if ic a t io n  e t  g e s t ion  centra
l is é e s ,  mais encore s 'e s t  crée de n ou ve lles  p o s s ib i l i t é s  de 
r é a l is a t io n .  Un fa c teu r fa vo ra b le  a é té  une l im ita t io n  ra d i
ca le  de l 'a c t io n  des mécanismes de la  ren te  fo n c iè re , créant 
a in s i de grandes p o s s ib i l i t é s  d 'o rg a n isa t io n  v o lo n ta r is te  de 
l 'e s p a c e . Dans l e  même temps cependant, l é  sous-développe
ment économique e t  c u ltu re l des pays du socia lism e r é e l  e t  
le s  s t ra té g ie s  d 'in d u s t r ia l is a t io n  poussée mises en oeuvre 
in it ia lem en t ont conduit à une l im ita t io n  cons idérab le des 
dépenses a f fe c té e s  a la  constru ction  de v i l l e s .  C est a in s i 
que p lu s ieu rs  p r in c ip es  de base de c e t te  doctrin e n ont pas 
pu ê tre  resp ectés , ce qui f i t  qu e l l e  a é té  s im p li f ié e  e t  
ca rica tu rée  en cours de r é a l is a t io n .

Conformément au "p r in c ip e  de la  s o c ia l is a t io n "  en m atiere 
d 'é la b o ra t io n  des p r o je ts ,  l 'a r c h ite c te -u rb a n is te  a remplace 
le  se rv ic e  a d m in is tra t if chargé de la  déterm ination  des normes
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d é ta i l lé e s  d 'u t i l i s a t io n  e t  d'aménagement de l 'e s p a c e , a in s i 
que des p r in c ip es  d 'o rga n isa t io n  de c e lu i - c i ,  a lo rs  que 
l 'u t i l i s a t e u r ,  t r a i t é  comme une u n ité  s ta t is t iq u e , es t 
a t te in t  d 'a l ié n a t io n  t o t a le ,  car -  indépendamment de ses 
ca ractères  in d iv id u e ls  e t  de ses besoins socialem ent motivés 
-  on lu i  a accordé une qu an tité  déterm inée d 'espace aménagé 
uniformément, ne lu i  donnant presque aucune p o s s ib i l i t é  
de ch o ix . On lu i  a en levé également, du moins en th é o r ie , 
la  fa c u lté  d 'o b te n ir  des avantages spatiaux a t i t r e  de main- 
-d 'o eu vre  propre e t  de p o s it io n  s o c ia le .

La p la n if ic a t io n  s p a t ia le ,  y compris l 'in fr a s t r u c tu r e  qui 
lu i  e s t  propre e t  la  d oc tr in e  en v igueu r, a é té  in c lu se  dans 
le  système de p la n if ic a t io n  to ta le  e t  a s s u je t t ie  aux o b je c t i fs  
r é a lis é s  d 'accroissem ent économique, tou t en conservant une 
autonomie in s t itu t io n n e l le  apparente. A in s i, le s  p lans d'amé
nagement de l 'e s p a c e  ont commencé à fon ction n er indépendamment 
des processus e f f e c t i f s  d 'o rg a n isa t io n  de l 'e s p a c e .

La p la n if ic a t io n  t o ta le  r é s u lta it  logiquement du modèle 
d 'é ta t  fondé sur une c e n tra lis a t io n  extrême de la  v ie  écono
mique e t  s o c ia le ,  adm in istrée par la  bu reau cra tie . Ce modèle 
p réco n isa it  la  subord ination  de la  t o t a l i t é  des in s t itu t io n s , 
o rgan isa tions e t  in d iv idu s au décideur cen tra l exergant le  
p ou vo ir au nom de la  c la sse  o u vriè re , pour le  b ien  des 
t r a v a i l le u r s .  Chaque a c t ion  du pouvoir cen tra l é t a i t  par 
conséquent en trep r ise  dans l ' i n t é r ê t  des masses laborieu ses 
e t  pour le  b ien  p u b lic , e t  concernait tous le s  domaines de 
la  r é a l i t é  quotid ienne. Les actions non p ro je té e s  par le  
pouvoir c e n tra l, quoique form ellem ent non in te rd it e s ,  deve
naien t i l l i c i t e s  e t  é ta ie n t  t r a it é e s  comme des a c t iv i t é s  
pour le  moins douteuses. Le fonctionnem ent de ce modèle 
se fon d a it sur deux p r in c ip es  de base. Dans la  sphère idéo 
lo g iq u e , on supposait un consensus s o c ia l complet e t  généra
l i s é  en ce qui concerne le s  o b je c t i f s  du pouvoir c en tra l e t  
le s  méthodes de leu r r é a l is a t io n ,  qui au ra it dû conduire 
automatiquement a l'engagem ent in té g ra l des in d iv id u s  e t 
des groupes sociaux / c o l le c t iv i t é s /  en faveu r des actions 
en trep r ises  par l 'é t a t .  Le second p r in c ip e  de base s appuyait
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sur des prém isses pragmatiques qui p rôn a ien t, malgré l'u n an im ité  
généra le supposée, l e  con trô le  constant des comportements 
sociaux au moyen d'un ap p a re il de con trô le  de p lus en plus 
évo lu e .

la  p la n if ic a t io n  c e n tra lis é e , assoc iée  a l 'é t a t i s a t io n  de 
l'économ ie e t  de la  v ie  s o c ia le ,  a in s i qu 'à  une réglem enta
t io n  minutieuse des comportements sociaux e t de la  c ir c u la 
t io n  des b iens, implique in év itab lem en t l'ém ergence de phéno
mènes e t  processus spontanés d i f f ic i le m e n t  p r é v is ib le s ,  de 
même que l 'a p p a r it io n  de p lu sieu rs genres de p iè g e s .
Le prem ier p ièg e  cons is te  dans la  co n tra d ic t ion  ex is ta n t 
en tre l e  ca rac tère  g lo b a l e t  généra l de la  v is io n  é v o lu t iv e  
e t  le  mode p a r t ic u l ie r  e t  concret de sa r é a l is a t io n  qu i, pour 
des ra isons d 'o rd re  techno logique, ne peut a v o ir  qu'un carac
t è r e  p a r t ie l .  Les exécutants responsables des secteurs écono
miques e t  domaines de la  v ie  s o c ia le  r e s p e c t i fs  ont donc 
chacun leu rs  propres in té r ê ts  e t  en tren t entre eux en contra
d ic t io n  e t  en c o n f l i t  sur le  plan de la  r é a l is a t io n  de 
tâches p a r t ic u liè r e s .  Ces dern ières  sont ensu ite so lu tionnées 
d'une manière v o lo n ta r is te  par le  p la n if ic a te u r  cen tra l en 
fo n c tio n  de d ive rses  c irconstances économiques e t  plus 
spécialem ent p o lit iq u e s . Le p la n if ic a te u r ,  ne disposant 
d'aucun c r i t è r e  o b je c t i f ,  se s e r t  donc -  pour ju s t i f i e r  ses 
déc is ion s  -  de la  notion  tou t à f a i t  non op é ra t io n n e lle  
d '" in t é r ê t  p u o iic " .  C 'e s t  a in s i que se m anifestent de nombreux 
phénomènes e t  processus spontanés, qui sont d if f ic i le m e n t  pré
v is ib le s  ou même impossiDXes à p ré v o ir  par le  pouvoir c en tra l, 
ce qui in tr o d u it  dans l'ensem Dle du système des éléments de 
désordre.

Le deuxième p iège  con s is te  dans la  con trad ic tion  entre 
l'immense com plexité de la  r é a l i t é  e t  la  n écess ité  de p ro je c 
t io n  s im p li f ié e  de c e l l e - c i  dans l e  p lan . C ette  con trad ic
t io n  s 'accentue à mesure que le  plan en tre dans le s  d é ta i ls ,  
ce qui f a i t  que non seulement i l  n 'a r r iv e  pas à se rapprocher 
de la  r é a l i t é ,  mais au co n tra ire  i l  f r e in e  ou même i l  a rrê te  
le  fonctionnement des mécanismes d 'a u to régu la tion  ex is ta n t 
dans l'économ ie nationa le e t  dans la  s o c ié té .  Comme aucun
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p lan , aussi p a r fa i t  s o i t - i l ,  n 'e s t  en mesure de prendre en 
con s id éra tion  tous le s  éléments entrant en jeu e t  tou tes 
le s  re la t io n s  qui se rencontrant en tre  eux, on v o i t  appara ître  
des e f f e t s  secondaires imprévus à ca ra c tère  p ervers .

Le tro is ièm e  p ièg e  con s is te  dans la  con trad ic tion  entre 
la  rég lem en tation  m inutieuse des comportements sociaux décou
la n t des p r in c ip es  d 'o rg a n isa tio n  e t  le u r  déroulement 
e f f e c t i f  résu ltan t des in té r ê t s  e t  a sp ira tion s  in d iv id u e ls . 
Dans c e t te  s itu a t io n , on v o i t  appara ître  in évitab lem ent des 
comportements adaptateurs non form els ou franchement i l lé g a u x , 
e t  le u r  conséquence es t la  mise en oeuvre de la  s p ir a le  du 
co n trô le . Ce p iège  es t  le  r é s u lta t  de la  fa ib le s s e  e t  du peu 
d 'e f f i c a c i t é  de chaque con trô le  bureaucratique l im i t a t i f .  
Premièrement, la  cause en sont des m o tifs  f in a n c ie rs  e t  
techn iques; deuxièmement, on rencontre en généra l une fa ib le  
in t é r io r is a t io n  de nombre dé mesures adm in is tra tives  de la  part 
non seulement des exécuteurs, mais aussi des con trô leu rs , qui 
peuvent ne pas ê t r e  convaincus de la  lé g i t im it é  de la  régu la 
t io n  e t  ferment le s  yeux sur le s  in su ffisa n ces  observées; 
tro isièm em ent, l 'a p p a r e i l  de con trô le  e s t su scep tib le  de 
corrup tion  e t  peu t, moyennant des avantages m a té r ie ls , ne pas 
réprim er le s  in fra c t io n s  consta tées .

L 'im p o s s ib il it é  d 'em brasser par l e  p lan  tous le s  fa c teu rs  
entrant en l i c e  e t  tou tes le s  r e la t io n s  in tervenan t en tre 
eux provoque par n écess ité  la  p r is e  en compte d'une p a r t ie  
seulement d 'e n tre  eux, qu i semblent le s  p lus im portants au 
p la n if ic a te u r .  L 'a p p ré c ia t io n  de l'im p ortan ce  es t cependant 
tou jou rs s u b je c t iv e , aussi ce r ta in s  fa c teu rs  t r è s  importants 
peuvent r e s t e r  en dehors du p lan , non p r is  en compte. Par 
a i l le u r s ,  l ' im p o s s ib i l i t é  de c o n trô le r  pleinem ent le s  com
portements in d iv id u e ls  e t  c o l l e c t i f s  f a i t  que l e  déroulement 
e f f e c t i f  des phénomènes s 'é c a r te  p a r fo is  assez fortem ent 
du modèle prévu . D 'au tre p a r t ,  la  m é tic u lo s ité  des d isp os i
t ion s  du plan  e t  la  rég lem enta tion  m inutieuse des comporte
ments sociaux bloquent le s  mécanismes d 'a u to régu la tion  e t  
empêchent l 'a p p a r it io n  d 'a c t io n s  spontanées su scep tib les  de 
c o r r ig e r  le s  d isp os it io n s  du plan  dans l e  sens voulu. Font
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leu r  ap p a rit ion , en revanche, des e f f e t s  pervers  qui sont 
le  r é s u lta t  d 'a c t io n s  ad ap ta tr ices  in con trô lé es . Ces quatre 
p a r t ic u la r it é s  déterminent le s  l im ite s  de la  p la n if ic a t io n  
e t  la is s e n t le  champ l ib r e  aux phénomènes spontanés e t  in 
co n trô lé s . Malgré une t r è s  fo r t e  synonymie en tre ces deux 
term es, i l  semble ind ispensab le de le s  d is tin gu er pour des 
buts p ra tiq u es . Les phénomènes e t  processus spontanés sont 
le  r é s u lta t  d 'a c t io n s  in d iv id u e lle s  ou c o l le c t iv e s  d 'in d i 
vidus ou groupes sociaux, découlant du besoin  au to té liqu e  
de c réa tio n  ou d ' i n i t i a t i v e  in d iv id u e l le .  Les phénomènes 
e t  processus in con trô lé s , par con tre , ce sont des actions 
ad ap ta tr ices  imposées par le  fonctionnement d é fa i l la n t  du 
système p a r 'ra p p o rt aux besoins e t  aux asp ira tion s  de 
l 'in d iv id u ,  de l ' i n s t i t u t i o n  ou de la  communauté, e t  qui 
ont souvent aussi l e  ca rac tère  d 'e f f e t s  p erve rs .

LES PROCESSUS SPONTANÉS ET INCONTRÔLÉS DANS L'ESPACE AMÉNAGÉ 
ET LEURS EFFETS PERVERS

Malgré une fo r t e  rég lem entation  des comportements en 
m atière d'aménagement de l 'e s p a c e , i l  e x is te  cependant ce r
ta in s  domaines peim is, non in te rd it s  ou fa ib lem en t co n trô lé s . 
C 'e s t  précisém ent dans ces domaines que se développent des 
actions spontanées e t  des actions in co n trô lé e s . Cela ne veut 
pas d ir e ,  b ien  entendu, que ces ac tion s  ne sont pas a s tre in 
te s  à des r e s t r ic t io n s ,  mais le s  règlem ents ju rid ico -ad m in is 
t r a t i f s  ex is ta n ts  e t  un con trô le  in e f f ic a c e  perm ettent cepen
dant une c e r ta in e  l ib e r t é  d 'a c t io n .

La r e s t r ic t io n  e s s e n t ie l le  concerne le  d ro it  de d isposer 
de te rra in s  con s tru c tib le s , e t  e l l e  es t rég ie . -  en sus des 
règlem ents v a r ié s  -  par le  p lan  d'aménagement de l 'e s p a c e .
Le p r o p r ié ta ir e  ou l'a cqu éreu r du t e r r a in  ne peut l'am énager 
que conformément aux d isp os it io n s  du p lan . Une autre r e s t r ic 
t io n  ré s u lte  des règlem ents r e l a t i f s  à la  p ro te c t io n  des 
t e r r e s  a ra b les , qui in te rd is e n t  le  changement du mode 
d 'u t i l i s a t io n  du te r r a in . A in s i donc, un in ves t is s e u r  p r iv é  
ne peut entreprendre la  constru ction  d'une maison in d iv id u e lle
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en zone urbaine que sur un te r ra in  spécialem ent des tin é  a ce t 
e f f e t .  Même une résidence secondaire d o it  ê t r e  b â t ie  sur 
un te r ra in  qui n 'e s t  pas classé, comme t e r r e  arab le .

Outre ces lim ita t io n s  en m atière de lo c a l is a t io n ,  
i l  e x is te  encore des règlem ents ré g is sa n t la  grandeur des 
maisons en constru ction : leu r  s u p e r fic ie  h ab itab le  ne peut
ê tre  supérieure à 110 m2 /ou 14-0 m2 dans c e r ta in s  cas excep-

p
tion n e ls/ . C ette  surface adm issible de 110 m concerne 
également la  résidence secondaire. Sont également en vigueur 
d 'a u tres  règlem ents découlant du d r o it  de la  constru ction , 
qui impose le s  fcègles en m atière de p r o je ts ,  de constru ction , 
de matériaux, e tc .

Ces r e s t r ic t io n s  sont cependant communément in observées. 
La v io la t io n  des p r in c ip es  de la  lo c a l is a t io n  se rencontre 
le  plus fréquemment dans le s  zones suburbaines e t  a la  
campagne, où, en d ép it  de l 'e x is t e n c e  d 'un plan désignant 
le s  te rra in s  c o n s tru c tib le s , le s  maisons sont con s tru ite s  
par le s  in ves tis seu rs  là  où i l s  l e  veu len t, ce qui conduit 
à une d isp ers ion  excess ive  de. l 'h a b i t a t  par rapport aux 
exigences sur le  plan de la  form ation  de l 'in fr a s t r u c tu r e  
technique, à un allongement, du cadre b â t i  l e  long des routes 
e t  à un énorme chaos s p a t ia l .  Se sont également so ldées  par 
un échec complet le s  te n ta t iv e s  d 'im p o s it ion  de la  forme 
a rch ite c tu ra le  des maisons, au tra v e r s  de cata logues de 
p ro je ts  types ayant p a r fo is  pour ambition la  r é g io n a lis a t io n  
de l 'a r c h it e c tu r e  ru ra le .

L 'a rc h ite c tu re  de la  maison in d iv id u e lle  e s t  donc l ' e x 
p ress ion  des p o s s io i l i t é s  fin a n c iè re s  de l ' in v e s t is s e u r ,  
des matériaux c o n s t itu t i fs  dont i l  d ispose e t  de ses in c lin a 
t ion s  es th étiqu es . La forme prédominante de la  maison in d i
v id u e lle  es t un p a ra llé lé p ip èd e  au t o i t  p la t ,  que l 'o n  ren
contre en m u ltip les  va r ia n tes  ne se d if fé r e n c ia n t  que par 
le u r  grandeur e t  par l e  décor e x té r ie u r  de la  fa jjade: porches, 
en trées en a rc , balcons, tex tu re  e t  cou leur des endu its, 
revêtement céramique des murs e x té r ieu rs . Nous avons donc 
a f fa i r e ,  dans ce c a s - la , a la  c o n s titu t io n  d 'un s ty le  
a rch ite c tu ra l assez homogène e t  répandu ta n t dans la  v i l l e
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qu à la  campagne, dont l e  p roto type  é t a i t  la  v i l l a  moderniste 
de l'en tre -d eu x -g u e rre s . Ce genre d ’ a rch itec tu re  rompt e n t iè re 
ment avec la  t r a d it io n  lo c a le  fondée sur l 'a r c h it e c tu r e  popu
la i r e  dont le  standing n 'é t a i t  absolument pas adapté aux 
besoins d o m ic il ia ir e s  actuellem ent façonnés. Le sous-dévelop- 
pement de la  campagne e t  l 'im p é tu o s ité  des changements en 
m atière de c i v i l i s a t io n  ont empêché la  transform ation  évolu 
t i v e  de la  maison t r a d it io n n e l le ,  comme c 'en  a é té  l e  cas 
en Europe o c c id en ta le . Au cours des d ern iè res  années, sur
tou t dans le s  v i l l e s ,  on peut observer l 'a p p a r it io n  de 
n ou velles  formes a rch ite c tu ra le s , in d iv id u a lis é e s  par leu rs  
caractères ,, qu i se d istin gu en t p a r fo is  par un n iveau é levé  
de s a v o ir - fa ir e  a rc h ite c tu ra l. Ce sont là  des exemples de la  
coopéra tion  de l 'in v e s t is s e u r  in d iv id u e l e t  de l 'a r c h i t e c t e ,  
qu i, comme on le  s a i t ,  a donné dans le  passé de t r è s  bons 
ré s u lta ts .

La rég lem entation  bureaucratique de la  grandeur de la  
maison in d iv id u e lle  f a i t  que le s  in ves t is seu rs  cherchent 
d ive rses  p o s s ib i l i t é s  d 'accro issem ent de la  surface habi
ta b le ,  u t i l is a n t  à c e t  e f f e t  le s  règlem ents du d r o it  de 
la  constru ction  se rapportant à l 'h a b i t a b i l i t é  des locaux 
r e s p e c t i fs .  La p lus courante des action s es t de manipuler 
la  hauteur des é tages . On peut a in s i o b ten ir  des locaux 
h ab itab les  supplémentaires dans la  cave ou au g ren ie r  lorsque 
le  t o i t  es t in c l in é .

Comme i l  en ré su lte  de tous le s  sondages de l 'o p in io n  
publique r é a l is é s  sur ce s u je t ,  environ  le s  deux t i e r s  
des hab itan ts de la  v i l l e  d és iren t h ab ite r  dans une maison 
in d iv id u e l le .  La p o lit iq u e  du logement de l 'É t a t  ne t ie n t  
absolument pas compte de ces p ré fé ren ces , e t  la  constru ction  
de maisons in d iv id u e lle s  dans le s  v i l l e s  continue d ê tre  
d'une importance marginale dans la  production  d o m ic il ia ir e  
g lo b a le , mais d'une importance re la tivem en t grandissante 
cependant par su ite  de la  ba isse constante de la  production 
dans le  secteur n a tion a l du bâtim ent. Malgré 1 ex is ten ce  
d'un soutien  v e rb a l, ce typ e  de constru ction  es t en butte 
à une fo u le  d 'o b s ta c le s . Parmi le s  b a rr iè re s  e s s e n t ie l le s ,
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i l  convient de c i t e r  le  peu d’ empressement des a u to r ité s  muni
c ip a le s  à ass igner des te r ra in s  pour ce type de constru ction , 
ja r  e l l e s  n 'on t guère la  p o s s ib i l i t é  de le s  d o ter des in fr a 
stru ctu res ind ispensab les , le s  énormes d i f f i c u l t é s  a se v o ir  
d é l iv r e r  l e  permis de con s tru ire , l e  manque presque t o t a l  de 
p o s s ib i l i t é s  lé g a le s  d 'ach a t des matériaux de con s tru ction , 
la  pénurie de m ain-d'oeuvre s p é c ia l is é e ,  l e  montant minime du 
c r é d it  à la  constru ction  su scep tib le  d 'ê t r e  accordé /B. Ja ło
w ieck i, 1986/.

En d é p it  de ces en traves , l e  nombre de maisons in d iv i 
d u e lles  actuellem ent en constru ction  e s t  d 'en v iron  300 000, 
dont quelque 60 000 sont mises chaque année en s e r v ic e .  Cela 
témoigne de fo r t e s  m otiva tions de ce genre d 'a c t io n s  sponta
nées. C ette  a c t iv i t é  engageant l ' i n i t i a t i v e  p r iv é e  e t  des 
capitaux p r iv é s ,  qui semble ê tre  souhaitab le au p o in t de vue 
s o c ia l ,  e s t  cependant s u je t te  à d'énormes l im ita t io n s  de la  
p a rt de l 'É t a t ,  en p a r t ic u l ie r  par le  b ia is  de la  réglemen
ta t io n  des matériaux de con stru ction . C ette  rég lem entation  
su sc ite  de nombreux e f f e t s  p ervers  sous forme de v o ls  de 
matériaux de constru ction  sur le s  ch an tiers  p u b lics  e t  de 
reven tes  au marché n o ir .  L 'absence de p e t i t e s  en trep r is es  
s p é c ia lis é e s  dans la  constru ction  de maisons in d iv id u e lle s  
e s t  la  cause des p res ta tio n s  consenties par le s  t r a v a i l le u r s  
du secteur p u b lic  du bâtiment / s e rv ic e s 'd e  tra n sp o rt, travaux 
d irectem ent sur le  ch an tier d 'une maison in d iv id u e l le ,  e tc ./ .
Ces phénomènes désorganisent l e  t r a v a i l  des en trep r is es
n a tion a les  de bâtim ent, dont le s  t r a v a i l le u r s  ont in té r ê t
à ce q u ' i l  y a i t  du désordre e t  du g a s p illa g e  sur l e  ch an tier ,
car i l  e s t  a lo rs  p lus f a c i l e  de d iss im u ler le s  cas d 'app rop ria 
t io n  de matériaux e t  l e  t r a v a i l  n o ir .  On a s s is te  de la  so rte  
à un accroissem ent cons idérab le du p r ix  de re v ie n t  des apparte
ments dans l e  secteur p u b lic  du bâtim ent. Les d ire c t io n s  
d 'e n tre p r is e  ne peuvent s 'opposer à c e t  é ta t  de choses, dans 
la  c ra in te  que l 'o r d r e  e t  l a  d is c ip l in e  n 'o b lig e n t  le s  t r a 
v a i l le u r s ,  a lo rs  dépourvus de leu rs  revenus supplém entaires, 
à renoncer a leu r  t r a v a i l .

Une autre m an ifesta tion  de processus spontanés dans
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l 'e s p a c e  aménagé est la  constru ction  de résidences secondaires. 
Ce phénomène a p r is  des dimensions assez massives au cours 
des années s o ixa n te -d ix  e t  a é té  une su rprise t o ta le  pour 
le s  a u to r ité s , qui ne sava ien t comment fa i r e  fa ce  a c e t te  
p ress ion  s o c ia le ,  d ’ autant plus que parmi le s  in ves tisseu rs  
se tx-ouvaient de nombreux représen tan ts de la  bureaucratie 
cen tra le  e t  ré g io n a le . On a t tr ib u a it  "ad hoc" des te r ra in s , 
p rincipalem en t dans des zones bo isées appartenant au domaine 
p u b lic . C’ e s t  a lo rs  qu’ a commencé aussi le  lo tissem ent en 
p a rcex les  de v i l lé g ia tu r e  de t e r r e s  de basses ca té g o r ie s , 
e x p lo ité e s  jusqu ’ i c i  par des a g r icu lte u rs  in d iv id u e ls  pour 
lesqu e ls  c ’ é t a i t  une source souvent non n ég lig ea b le  de re 
venus supplém entaires. De c e t te  manière, dans le s  rég ions  
de montagne e t  de la c s  p le in e s  d ’ a t t r a i t  ont é té  con s tru it 
des groupements de rés idences secondaires comptant de quelques 
d iza in es  à quelques cen ta ines de maisons.

Nul n ’ a v a it  prévu ce phénomène e t plus p a rticu liè rem en t 
ses dim ensions, aussi p r e n d - il  a u ss itô t un ca ractère  tou t a 
f a i t  in c o n trô lé . L ’ absence d'une a c t iv i t é  p la n if ié e  d é lib é rée  
en la  m atière a, dans de nombreux cas, conduit a une sur
charge cons idérab le  des espaces aménagés de la  so rte  e t  
se sont m an ifesté des problèmes v a r ié s :  pénurie d’ eau,
d ’ én erg ie , d ’ in s ta l la t io n s  d 'assa in issem en t. La constru ction  
de maisons de vacances e s t un exemple probant de phénomène 
fa is a n t  boule de n e ige , à ca rac tère  anarchique, survenu dans 
une économie p la n i f ié e  a rég lem en ta tion  poussée des a tt itu d es  
in d iv id u e l le s .  I l  montre donc le s  l im ite s  de la  p la n i f ic a 
t io n ,  qui sont d 'au tan t p lus d is t in c te s  que son organ isa tion  
bureaucratique en est plus r ig id e .  Dans le s  cond ition s de 
d é c e n tra lis a t io n  e t de s u b je c t iv ité  des structu res lo c a le s ,  
la  con stru ction  de maisons de v i l lé g ia tu r e  p ou rra it ê tre  
r é a lis é e  avantageusement pour chacune des lo c a l i t é s  concer
nées, c ’ e s t—à—d ire  d une maniéré o rgan isée , en mettant en 
p lace  des in fra s tru c tu re s  communes.

La constru ction  de rés idences secondaires n es t pas du 
tou t le  seu l exemple de processus in con trô le s  dans la  sphere 
du repos. Un exemple aussi sp ec ta cu la ire , ou même p lu s ,
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en é t a i t  la  constru ction  de maisons de repos pour le  compte 
d 'e n tre p r is e s  d 'É ta t , qui a é té  amorcée au début des années 
so ixan te . La cause en é t a i t  d'une p a rt la  stagnation  du Fonds 
de Vacances des T ra v a il le u rs , car l 'é la rg is s e m en t de l ' i n f r a 
stru ctu re de l o i s i r s  n 'é t a i t  presque pas p r is e  en compte 
dans le s  plans nationaux, d 'a u tre  p a rt la  l ib é r a l is a t io n  de 
l 'a f f e c t a t i o n  des ressources pécun ia ires  dont disposent 
le s  fonds sociaux d 'e n tr e p r is e . Dans c e t te  s itu a tio n , 
le s  en trep r ises  r e s p e c t iv e s , e t  tou t p a rticu liè rem en t 
le s  pu issantes o rgan isa tion s économiques, ont commencé 
à r é a l is e r  par leu rs  propres moyens, en dehors du p lan  
n a tio n a l, le u r  propre in fra s tru c tu re  de l o i s i r s .  L 'a c c ro is s e 
ment du nombre de p laces  à l 'u sa ge  des vacan c iers , au départ 
sous forme de bungalows assez p r im it i fs ,  ensu ite sous 
l 'a s p e c t  de bâtiments du rab les, a é té  aussi b ien  t r è s  rapide 
q u 'in c o n trô lé .

Ces phénomènes, in tervenan t dans le  domaine non in te r d it ,  
ont su sc ité  nombre d 'e f f e t s  pervers  ayant de graves répercus
sions s p a t ia le s , économiques e t  s o c ia le s . Premièrement, 
donc, le s  en trep r ises  s 'a p p ro p r ia ie n t  de p récieux  te rra in s  
de l o i s i r s  dans d ive rses  l o c a l i t é s ,  pour y im planter leu rs 
cen tres  de vacances sans t e n ir  d'aucun p lan  généra l d'aménage
ment, d'aucune coord in a tion . Cela a b ien tô t conduit a la  sur
charge des in fra s tru c tu re s  tech n iqu es .ex is tan tes : in su ffisan ce  
d 'eau , eaux rés id u a ires  déversées d irectem ent dans le s  cours 
d 'eau  e t  le s  la c s , p o l lu t io n  excess ive  de l ' a i r  atmosphé
rique par une m ultitude de ch a u ffe r ie s , lo c a lis a t io n s  
a c c id e n te lle s  ayant en tra îné un chaos s p a t ia l.  Par a i l le u r s ,  
le s  investissem ents menés par le s  en trep r ises  e t  r é a l is é s  par 
leu rs  propres équipes se sont avérés beaucoup plus coûteux.

I l  s 'e s t  créé comme une so rte  de r i v a l i t é  en tre  le s  
en trep r ises  re s p e c t iv e s , dont l 'e n je u  é t a i t  la  construction  
du cen tre de repos le  plus magnifique e t  le  plus luxueux.
Les dépenses d 'in ves tissem en t y r e la t iv e s  é ta ien t donc d is s i
mulées dans le  coût de production  e t  le s  dépenses d 'e x p lo i
ta t io n  de l 'e n t r e p r is e  prom otrice. Les cen tres de vacances 
é ta ie n t  p a r fo is  implantés dans des rég ions b én é fic ian t
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d ’ un régime de p ro te c t io n , sans l ’ a ssen tim en t.préa lab le de 
l ’ o f f i c e  de su rve illa n ce  du bâtim ent. Les a u to r ité s  lo c a le s  
é ta ie n t  en général impuissantes fa ce  a la  fo rc e  de percée de 
puissantes organ isa tion s économiques e t  ferm aien t souvent 
le s  yeux sur de t e l l e s  action s  a rb it r a ir e s  en échange des 
avantages m atér ie ls  que c e l l e s - c i  p rocu raien t à elles-mêmes 
et/ou à leu rs  lo c a l i t é s .

La conséquence s o c ia le  de ces processus a é té  une accen
tu a tion  considérab le des d is t in c t io n s  s o c ia le s  en m atière 
d ’ a c c e s s ib i l i t é  au repos en tre le s  t r a v a i l le u r s  des branches 
économiques. &t en trep r ises  re sp ec t iv e s , qui ré s u lta ie n t  d’ une 
d is tr ib u t io n  chaotique des p r iv i lè g e s ,  en dehors des s a la ire s  
h ab itu e ls .

Tous ces e f f e t s  p ervers  découlent du f a i t  que l e  p la n i f i 
cateur cen tra l ne p révoya it guère l ’ ap p arition  de besoins 
de ce typ e , n i la  tendance des en trep r ises  à s t a b i l is e r  
la  main-d’ oeuvre par l ’ extension  du système des p r iv i lè g e s  
ex tra -sa la r ia u x , e t  qu’ i l  ne p ren a it pas en cons idéra tion  
le s  lacunes ex is tan t dans la  lé g is la t io n ,  qui perm etta ien t 
de con s titu e r  des ressources de nature e x t r a - lé g a le .  Lorsque 
ce phénomène s ’ es t ré v é lé  avec tou tes ses conséquences, 
on fe ig n a it  o f f ic ie l le m e n t  de ne pas le  remarquer, ce qui 
évidemment ne f a i s a i t  qu 'approfond ir le s  e f f e t s  p erve rs , 
qu i a l la ie n t  en s 'a m p lif ia n t , tou t pa rticu liè rem en t dans 
le s  années so ixa n te -d ix . Sous la  p ress ion  de pu issants 
in ves t is s e u rs , le s  règlem ents r e l a t i f s  à la  p ro te c t io n  de 
l'environnem ent e t le s  plans d'aménagement de l 'e s p a c e  
se sont montré totalem ent in e f f ic a c e s .

Les ja rd in s  fam iliau x  sont également un in téressan t 
exemple d 'a c t io n s  spontanées'dans> 1 espace aménagé. Les asp i
ra tion s  in d iv id u e lle s  a posséder un ja rd in  fa m il ia l  sont 
encouragées par le s  en trep r is es , car c 'e s t  pour e l l e s  1 un 
des genres d 'a c t iv i t é  s o c ia le .  Les o rgan isa tion s économiques 
serven t donc dans ce c a s - la  de transm ission  aux asp ira tion s  
in d iv id u e lle s .  Disposant de plus grandes p o s s ib i l i t é s ,  e l le s  
obtiennent le s  te rra in s  voulus pour y aménager des ja rd in s  
fam iliau x , dont l 'e x is t e n c e  s 'a v è re  ensu ite t r è s  longue
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malgré une durée de v a l id i t é  l im ité e ,  ca r le s  usagers des 
ja rd in s  fam iliau x  constitu en t un groupe de p ress ion  in flu e n t . 
Eu égard à une r e s t r ic t io n  considérab le de l 'a c t io n  de 
la  rente fo n c iè r e , qui f a i t  que " l a  t e r r e  es t une va leu r 
sans p r ix " ,  i l  e s t  p oss ib le  que le s  ja rd in s  fam iliau x  
se maintiennent sur le s  te r ra in s  "ch ers " des q u a rtie rs  p é r i
phériques de la  v i l l e .  De c e t te  façon , l 'é v o lu t io n  de la  
v i l l e  est en travée, e t  la  constru ction  d o m ic il ia ir e  e s t 
re légu ée dans la  banlieue la  plus é lo ig n é e . Cet e f f e t  
pervers  de la  r e s t r ic t io n  de l 'a c t io n  de la  ren te fo n c iè re  
occasionne des f r a is  économiques e t  sociaux énormes. Le second 
e f f e t  pervers  découle du f a i t  que le s  ja rd in s  fa m ilia u x  sont 
s itu és  fréquemment dans des zones à fo r t e s  ém issions de 
poussière e t  de gaz en provenance d 'é tab lissem en ts  indu
s t r i e l s ,  d 'où  le s  cond ition s m icroclim atiques n u is ib le s  a 
la  santé qui y régnent; aussi le s .p ro d u its  fou rn is  par 
ces te r r e s  s o n t - i ls  en p r in c ip e  impropres a la  consommation 
en ra iso n  des p o llu tio n s  v a r ié e s  q u 'i l s  contiennent.

Cependant, comme le  nombre de personnes désireuses de 
posséder un ja rd in  fa m il ia l  e s t  largement supérieur à 
la  quantité de lo t s  d isp on ib les  à c e t e f f e t ,  nous avons 
a f fa i r e  à l'aménagement sauvage des te r ra in s  l ib r e s .  I l  s 'a g i t  
de te r r e s  in c u lte s  de tou t genre dans la  v i l l e ,  d 'espaces 
l ib r e s  dans des zones occupées par le s  chemins de f e r  e t 
de bandes de te r ra in s  autour des bâtiments d 'h a b ita t io n .
C ette  appropria tion  i l l é g a l e  de l 'e s p a c e  e s t  to u te fo is  
souvent sanctionnée a p o s te r io r i  par le s  a u to r ité s  adm inistra
t iv e s .

Les usagers des ja rd in s  fam iliau x  y constru isen t des 
kiosques, qui sont qu e lqu e fo is  des exemples de la  c réa tion  
a rch ite c tu ra le  e t  p la s tiqu e  spontanée. Bien que la  grandeur 
e t  l'aménagement des k iosques so ien t stric tem en t d é f in is  
par la  l o i ,  un grand nombre des usagers la  transgressen t 
en y constru isant des quasi-logem ents adaptés a l 'h a b ita t io n  
durant tou te  l 'a n n ée . A in s i, le s  ja rd in s  fam iliau x  peuvent 
se transform er, en conséquence de la  c r is e  du logement 
c ro issan te , en zones d 'h a b ita t io n  miséreuses conduisant
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à la  c réa tion  de b id o n v il le s  dans l 'e s p a c e  urbain po lo 
nais .

La r e s t r ic t io n  de l 'a c t io n  de la  ren te  fo n c iè re , qui 
crée des p o s s ib i l i t é s  de p la n if ic a t io n  v o lo n ta r is te  de 
l 'e s p a c é , provoque également une fo u le  d 'au tres  e f f e t s  
p ervers , parmi lesqu e ls  c ito n s  1''ap propria tion  a n tic ip ée  de 
l 'e s p a c e  par le s  in d u s tr ies  e t  d 'a u tres  in s t itu t io n s ,  qui 
ne l'aménage que p a rtie llem en t ou pas du tou t e t  attendent 
d 'a v o ir  le s  moyens d 'y  entreprendre des in vestissem en ts.
C’ e s t a in s i que fon t leu r ap p arition  de nombreuses fr ic h e s  
urbaines. L'aménagement de l 'e s p a c e  e s t  entravé également 
par le  p lan , qui lui-même crée des fr ic h e s  urbaines sous 
l 'a s p e c t  de te rra in s  con s tru c tib le s  devant ê tre  aménagés 
à une.date indéterm inée. Les tendances in con trô lées  qui 
se m anifestent dans l'aménagement de l 'e s p a c e  sont donc 
dues également au plan u rban istiqu e, qui e s t  d'une part 
excessivement d é t a i l l é ,  d 'a u tre  p a rt trop  gén éra l. Dans 
le  prem ier cas, l e  p lan  déc ide de l 'a f f e c t a t io n  des te rra in s  
e t  même des lo t s  r e s p e c t i fs ;  dans le  second cas, i l  n 'a  
absolument pas in té r ê t  à sa vo ir  qu i, quand e t  pour combien 
aménagera ces espaces. Ce mode d 'é la b o ra t io n  des plans 
n écess ite , sous l 'in f lu e n c e  des besoins courants, la  mise 
en oeuvre de m u ltip les  a c tu a lis a t io n s , ce qui conduit en 
f a i t  à des m od ifica tion s  fondamentales du p r o je t  i n i t i a l ,  qui 
sont ensu ite ra t io n a lis é e s  a p o s te r io r i  par la  v e rs io n  suivante 
du p lan .

L 'o b se rva tion  de la  manière e f f e c t i v e  de c o n s titu t io n  de 
l 'e s p a c e  mène à la  conclusion  que la  p la n if ic a t io n  urbaine 
moderne es t un instrument moins e f f ic a c e  s e m b le - t - i l  que 
le  t ra d it io n n e l plan d 'a lignem en t, qu i détermine l'a lign em en t 
des bâtiments dans la  rue, la  la rgeu r de c e t te  d ern iè re  e t  
la  hauteur des bâtim ents. En tém oigne, par exemple, l 'o r d r e  
s p a t ia l des q u artie rs  d 'h a b ita t io n  datant du XIXe s iè c le ,  
en comparaison avec le  chaos non seulement de grands 
ensembles d 'h a b ita tio n , mais aussi des rues non h is to r iqu es  
des c it é s  po lon a ises recon s tru ites  après la  Seconde Guerre 

m ondiale.
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L 'in e f f i c a c i t é  des plans d'aménagement de l 'e s p a c e  • 
se m anifeste également par l 'e x is t e n c e  de c i t é s  rés id en 
t i e l l e s  dégradées e t  d ép réc iées , a in s i que d 'é tab lissem en ts 
in d u s tr ie ls  p a rticu liè rem en t incommodes, où n 'e s t  respectée  
aucune des normes r e la t iv e s  aux d iv e rs e s  p o llu t io n s  chimiques 
émises dans l ' a i r  atmosphérique ou déversées dans l e s yeaux 
s u p e r f ic ie l le s .  Une b e lle  s itu a t io n  se rencontre surtout 
dans le s  v ieu x  cen tres in d u s tr ie ls ,  dont le s  plans consécu
t i f s  d'aménagement s p a t ia l p ré vo ien t, depuis des d iza in es  
d 'années, la  n écess ité  de transform er e t  de moderniser 
le s  e n trep r is e s .

Sont transgressés massivement le s  règlem ents sur la  pro
t e c t io n  de l'en vironnem en t, qui sont en généra l contra
d ic to ir e s  non seulement aux in té r ê ts  p a r t ic u l ie r s  des en tre
p r is e s  e t  branches in d u s t r ie l le s  re s p e c t iv e s , mais aussi -  
e t  surtout -  a la  s tra té g ie  de l ' in d u s t r ia l is a t io n  fo rc é e  e t  
de la  p o lit iq u e  de maxim isation de la  p roduction . La p ré fé 
rence donnée aux avantages immédiats au détrim ent des pertes  
à long terme de nature gén éra le , e s t  un cas p a r t ic u l ie r  
d 'a cc ep ta tio n  à bon esc ien t des e f f e t s  secondaires n é g a t ifs  
empêchant l a  c o n s titu t io n  d 'u n  environnement sa in .

Des e f f e t s  pervers  p a rticu liè rem en t nombreux ont é té  
su sc ités  par la  p o lit iq u e  de l 'h a b i t a t  de l 'É t a t ,  qui 
é t a i t  fondée sur le s  p r in c ip es  su ivan ts : s t r ic t e  réglem enta
t io n  de la  su rface h ab itab le  a ttr ib u ée  aux c ito yen s  en fonc
t io n  du nombre de personnes dans la  fa m il le ,  en fa is a n t 
presque ab s tra c tion  de ses revenus. Le logement e s t  a in s i 
devenu un bien  s o c ia l acqu is en dehors du marché indépen
damment de son apport de t r a v a i l  e t  de sa p lace dans la  
stru ctu re s o c ia le .  L 'a t t r ib u t io n  par d éc is ion  adm in is tra tive  
de logements à lo y e r  symbolique é t a i t  j u s t i f i é ,  dans une 
c e r ta in e  mesure, ju ste  après la  Seconde Guerre m ondiale.
Au f i l  des années, ce système est devenu une sér ieu se  entrave 
à la  ré so lu t io n  des problèmes du logement e t  du mécontente
ment cro issan t des c ito y en s . La conséquence de ce genre de 
p o lit iq u e  a é té  également l 'é ta b lis s e m e n t de normes d é te r
minant la  surface des logements e t  l'équ ipem ent standard
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adm issib le de ceu x -c i. L im itée  de la  s o r te , la  surface du lo g e 
ment n 'é t a i t  pas adaptée aux besoins cro issan ts  e t  ex e rga it  
en plus une p ress ion  en vue de la  constru ction  de nouveaux 
logem ents. Le lo y e r  symbolique, qui ne cou vra it qu'une 
fr a c t io n  minime des f r a is  d 'e x p lo ita t io n ,  a é té  l a  cause de 
la  d ép réc ia tion  p rog ress ive  des ressources d o m ic il ia ir e s , 
tou t d 'abord  de c e l le s  qui sont s o r t ie s  in ta c te s  de la  
d ern ière  gu erre , ensu ite des ressources n ou ve lles , en 
p a r t ic u l ie r  de c e l le s  qu i form ellem ent appartenaient à des 
p a r t ic u l ie r s ,  mais en v é r i t é  r e s ta ie n t  à la  d is p o s it io n  des 
o f f i c e s  d 'a t t r ib u t io n  de logements sociaux, qui ne s 'in t é 
re ssa ien t t o u te fo is  pas de leu r e n tre t ie n  e t  de leu r  répara
t io n .

Outre la  d ép réc ia tion  des ressources d o m ic il ia ir e s , c e tte  
p o lit iq u e  a provoqué e t  conso lid é  le s  a tt itu d es  revend ica
t iv e s  des c itoyen s envers l 'É t a t .  I l s  ex ig ea ien t en e f f e t  
la  r é a l is a t io n  de leu r d r o i t  au logement en tan t que bien  
s o c ia l ,  a in s i que l 'e x te n s io n  des p r iv i lè g e s  pour ce r ta in s  
m érites , ca r , b ien  que chacun ne pût ob ten ir  qu'un nombre 
de mètres déterminé de surface h ab itab le , i l  en é t a i t  qui 
pouvaient en r e c e v o ir  p lus a t i t r e  " d 'u t i l i t é  s o c ia le " .  
Finalem ent, i l  y a va it  de nombreux cas de corrup tion  de 
fo n c tio n n a ire s , qui "ven da ien t" le s  t i t r e s  d 'a t t r ib u t io n  
de logements ou ferm aien t le s  yeux sur le s  s itu a tio n s  où 
le s  locaux é ta ien t accordés sans t e n ir  compte des normes.

Dans son aspect extrêm e, c e t te  p o lit iq u e  s 'e s t  maintenue 
jusqu 'en  1965, date à la q u e lle  i l  a é té  d éc idé , compte tenu 
des d i f f i c u l t é s  cro issan tes  en m atière de logem ents, d enga
g e r  dans la  constru ction  le s  moyens pécun ia ires  des c ito yen s . 
Cela s 'e s t  f a i t  par l e  b ia is  des coop éra tives  d 'h a b ita tio n  
spécialem ent créées à c e t  e f f e t ,  qui é ta ie n t  des in s t itu 
t ion s  d 'in ves tissem en t e t  d e x p lo ita t io n  dans le  domaine 
de l 'h a b i t a t .  Bien qu 'é tan t form ellem ent autonomes, le s  
coop éra tives  fa is a ie n t  p a r t ie  d ’ un organisme bureaucratique 
gigantesque d ir ig é  par des unions cen tra le s  e t  ré g io n a les  
/de vo lvod ie/  des coop éra tives  de constru ction  a usage 
d 'h a b ita t io n . Formellement, de l 'a t t r ib u t io n  d'un logement



-  71 -

déc id a ien t l e  nombre d ’ années d ’ a tten te  en q u a lité  de membre 
e t  l ’ ordre chronologique en décou lant, mais en r é a l i t é  en 
d éc id a it  la  bureaucratie m unicipale ou ré g io n a le  /de v o l -  
vod ie/ , ca r le s  coop éra tives  d’ h ab ita tio n  é ta ie n t  ob lig ée s  
de mettre a la  d is p o s it io n  des a u to r ité s  un nombre déterminé 
de logements, qu i é ta ien t d es tin és  à des t r a v a i l le u r s  d ’ im
portan tes en trep r ises  e t  in s t itu t io n s ,  a in s i qu’ aux p er
sonnes con tra in tes  de déménager de maisons ayant subi des 
des tru ction s  ou devant ê t r e  dém olies. En f a i t ,  le s  coopéra
t iv e s  ne d isposa ien t que de la  m o itié  des h ab ita tion s  
co n s tru ite s . Dans le s  années so ixa n te -d ix  ont é té  en reg i
s tré es  des s itu a tion s  extrêmes où le s  personnes fig u ra n t 
sur la  l i s t e  d ’ a tten te  ne receva ien t pas plus que la  
cinquième p a r t ie  des logem ents. La q u a lité  de membre d ’ une 
coop éra tive  n 'é t a i t  qu’ apparente, ca r le s  membres n ’ avaien t 
aucune in flu en ce  sur le  processus d ’ in vestissem ent e t  sur 
la  ges tion  des biens de c e l l e - c i ,  malgré qu’ i l s  y avaien t 
leu r  apport f in a n c ie r .  Dans la  constru ction  coop éra tive  
é ta ien t encore évidemment en vigueur le s  normes standards 
en m atière de surface des logements con s tru its  e t  de peuple
ment. L '"a c c è s  au logement" c o o p é ra t if ,  outre sa fo n c tio n  
cons is tan t à d ra in er des cap itau x, n 'a p p o r ta it  pas de 
changements notab les au système p récédent. Les lo y e rs  
symboliques, a in s i que le s  normes r ig id e s  de peuplement qui 
é ta ie n t  une entrave a l 'a m é lio ra t io n  des cond ition s  d ’ habi
ta t io n  au tra v e rs  de l ’ échange en tre lo c a ta ir e s ,  ont é té  
maintenus. Un autre élément n é g a t i f  é t a i t  la  mise en p lace 
d ’ une nouvelle  o rgan isa tion  bureaucratique monstrueuse, dont 
le  coût d ’ e x p lo ita t io n  g r e v a it  le  fonds de constru ction  a 
usage d ’ h ab ita tion .

Le système a é té  de nouveau m od ifié  en 1972, lorsque 
l 'o n  adopta le  p r in c ip e  du rachat des logements étan t 
la  p rop r ié té  de l 'É t a t  /y compris le s  logements c o o p é ra tifs/ . 
I l  a donc é té  admis le  fonctionnem ent du marché, b ien  
qu 'étayé de mesures r e s t r ic t iv e s ,  ca r le s  logements pou
va ien t f a i r e  l 'o b j e t  de tran saction s en tre le s  c ito y en s . 
C ette  m o d ifica tion  a v a it  également pour but p r in c ip a l de
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dra in er des cap itaux. En e f f e t ,  le s  sommes obtenues de la  vente 
des logements a l la ie n t  re n fo rc e r  l e  bugdet de l ' é t a t  e t  non 
pas, par exemple, l e  fonds des rép a ra tion s . Le p ro p r ié ta ir e  
du logement é t a i t  tenu de payer l e  montant des charges 
d 'e x p lo ita t io n  e t  de rép a ra tion  du bâtim ent. I l  a é té  é ta b li  
des taxes f ix e s  qui ne ten a ien t pas compte cependant de 
l ' i n f l a t i o n ,  ce qui e s t  à la  base des problèmes u lté r ie u rs  
in tervenus dans le  domaine de la  r e v a lo r is a t io n  de ces sommes. 
Une te n ta t iv e  d'augm entation du montant des charges à payer 
e s t  apparue incom patib le avec la  lé g is la t io n  en vigueur e t 
a é té  r e je t é e ,  dans le s  années q u a tr -v in g t, par d éc is ion  du 
Tribunal C on s titu tio n n e l.

Dans le  courant des années qu a tre -v in g t, d 'au tres  amende
ments ont é té  adoptés dans le  système en question , Le marché 
du logement a de nouveau é té  soumis a des l im ita t io n s , par 
l 'in t r o d u c t io n  du p r in c ip e  qu'un seu l logement possédé en 
tou te p ro p r ié té  par une fa m il le  peut ê t r e  s o u s tra it  aux 
r e s t r ic t io n s ,  e t  par l 'a p p l ic a t io n  d 'un impôt t r è s  é le v é  
sur le  revenu obtenu de la  ven te . Cela n 'a  f a i t  q u 'a c c ro ître  
le  ca rac tère  s p é c u la t if  du marché du logem ent. On a également 
in tro d u it  l e  p r in c ip e  que l e  p r o p r ié ta ir e  d'une maison m u lti-  
fa m il ia le  a l e  d r o it  de d isp oser librem ent des logements 
in h a b ités . Ce règlem ent, dont l 'o b j e c t i f  é t a i t  d 'encourager 
le s  p ro p r ié ta ir e s  à s 'in t é r e s s e r  p lus à leu rs  b iens-fonds, 
ne semble pas a v o ir  une quelconque importance p ra tiqu e , car 
l 'u s u fr u it  d 'un logement^dans une maison p r iv ée  peut ê tre  
transm is, conformément à la  l é g is la t io n  en v igueur, a de 
proches paren ts.

Comme on le  v o i t  de c e t te  brève revue de l 'é v o lu t io n  de 
la  p o lit iq u e  du logem ent, son ca rac tère  r e s t r i c t i f  e s t 
re s té  inchangé malgré le s  amendements in tro d u its . I l  semble 
que sans suppression des r e s t r ic t io n s  ex is ta n t dans ce do
maine, 3ans mise en p la ce  d 'un v é r it a b le  marché du lo g e 
ment e t  sans r e v a lo r is a t io n  des lo y e rs , i l  n 'y  a aucune 
p o s s io i l i t é  de résoudre le s  problèmes du logement. Bien 
entendu, c e la  demande l e  t ra n s fe r t  de fonds de consommation 
c o l le c t iv e  du secteur de l 'h a b i t a t  ve rs  la  sphère de con
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sommation in d iv id u e lle ,  de même que la  seule ap p lica tio n  d'une 
a ide su b jec tiv e  de l 'É t a t  en faveu r des personnes qui 
se trouvent dans une s itu a tio n  m a té r ie lle  particu lièrem en t 
d i f f i c i l e .

La p o l i t iq u e  du logement actuellem ent en vigueur occa
sionne la  d évasta tion  du patrim oine du rab le, aussi bien  
que la  p é t r i f ic a t io n  d'un mode ir ra t io n n e l d 'e x p lo ita t io n  
des logements e t  de la  stru ctu re s o c io -s p a t ia le  de la  v i l l e .  
Les d i f f i c u l t é s  en m atière d'échange de logements, qui sont 
dues aux r e s t r ic t io n s  s 'y  ra ttachan t, provoquent d'une part 
l 'im m o b ilis a t io n  de ce r ta in es  personnes dans un logement 
indépendamment de l 'é v o lu t io n  de la  fa m ille  e t  du cyc le  
de v ie ,  e t  rendant d i f f i c i l e  la  m o b ilité  dans l 'e s p a c e ; 
d 'a u tre  p a rt ce r ta in s  ont un logement trop  p e t i t  e t  d 'au tres  
trop  grand par rapport à leu rs  besoins e t  à leu rs  p o ss ib i
l i t é s  fin a n c iè re s . Cela in f lu e  d'une manière e s s e n t ie l le  
sur l 'o r g a n is a t io n  de la  v ie  quotid ienne, sur le  fonctionne
ment de la  v i l l e  e t ,  dès lo r s ,  sur tou te  l'économ ie n a tio 
n a le .

L 'u n ifo rm isa tion  de la  grandeur des logements e t  de leu r 
standing f a i t  que le s  hab itan ts de la  v i l l e  v iv e n t  dans 
un espace qui ne correspond que dans une tr è s  fa ib le  mesure 
à leu rs  besoins e t  a leu rs  im aginations. D'où se m anifestent 
des tendances à adapter c e t  espace. Ce phénomène prend de 
l'am p leu r, car presque tous le s  usàgei’s commencent, dès 
q u 'i l s  ont le s  c lé s  du nouveau logement en main, a l 'a d a p te r . 
On change a lo rs  l'ordonnance in té r ie u re , on dém olit des 
p a ro is  ou on en f a i t  de n ou ve lle s , on change la  d isp o s it io n  
des in s ta l la t io n s  s a n ita ir e s , on transpose le s  revêtements 
de s o l,  on pose des b o is e r ie s .  Ce qui p lus e s t ,  le s  p ro je 
teu rs p révo ien t p a r fo is  la  p o s s ib i l i t é  de f a i r e  des adapta
tion s  e t  augmentent en conséquence, par exemple, la  surface 
des cages d 'e s c a l ie r  e t  des c o r r id o rs , qui peuvent ê tre  
ensu ite in corporés à l'appartem en t. Les normes r e s t r ic t iv e s  
ne concernent en e f f e t  que le s  logements e t  non pas l'e sp a ce  
de communication. Les p lus prévoyants, s ' i l s  ont de t e l l e s  
p o s s ib i l i t é s ,  se mettent d 'avance en rapport avec des
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ou vrie rs  de l 'e n t r e p r is e  de bâtiment, qu i -  sur commande p r ivée  
évidemment -  se chargeront de l 'e x é c u t io n  des travaux d'adap
ta t io n . C ela  n 'e s t  guère f a c i l e ,  car le s  commissions de 
récep tion  technique ne to lè r e n t  pas ce genre de p ra tiqu es .
Les transform ations ont donc l ie u  en généra l après la  mise 
en e x p lo ita t io n  du logem ent, b ien  q u 'e l le s  so ien t e ffe c tu é e s , 
en f a i t ,  par le s  mêmes ou vrie rs  qui en é ta ien t chargés aupa
ravant des f in i t io n s .  Les e f f e t s  pervers  résu ltan t de l 'u n i 
fo rm isa tion  bureaucratique de la  surface e t  du standing des 
logements sont t r è s  im portants. On a a f fa i r e  avant tou t a 
un g a s p illa g e  énorme de matériaux de second-oeuvre, que 
1 on je t t e  e t  remplace par d 'au tres  de m e illeu re  q u a lité ; 
on g a s p il le  également la  m ain-d 'oeuvre, i l  e x is te  comme
un encouragement du t r a v a i l  mal f a i t ,  car a quoi bon se dépen
ser  s ' i l  fau t ensu ite tou t recommencer à nouveau. On es t en 
presence d 'un marché du t r a v a i l  n o ir ,  ca r le  lo c a ta ir e  commande 
souvent aux t r a v a i l le u r s  de l 'e n t r e p r is e  de bâtiment des t ra 
vaux q u 'i l s  exécutent durant le s  heures de t r a v a i l  e t  en u t i 
l is a n t  des matériaux de l 'e n t r e p r is e .

LES LIMITES DE LA PLANIFICATION URBAINE

C ette  brève revue de c e r ta in s  processus spontanés e t  in 
con trô lés  dans l'e s p a c e  aménagé montre que la  p la n if ic a t io n  
to t a le ,  q u e lle  que s o it  la  sphère d 'a c t io n  concernée, ne prend 
en cons idéra tion  que le s  phénomènes e t  processus qu i, au po in t
de vue s u b je c t i f  du p la n if ic a te u r  c e n tra l,  sont considérés
comme le s  plus sou ha itab les. Le p la n if ic a te u r  c en tra l d é f in i t  
donc sa propre h iéra rch ie  d 'o b je c t i f s  e t  s 'e f fo r c e  de le s  im
poser à la  s o c ié té , c 'e s t - a - d ir e  aux in d iv id u s , aux groupes 
sociaux, aux in s t itu t io n s  e t  aux o rgan isa tion s , qui souvent 
ont des systèmes d if fé r e n ts  de va leu rs e t  d 'au tres  h iéra rch ies  
d 'o b je c t i f s .  C ette  s itu a tio n  f a i t  que dans le s  sphères non 
in te rd ite s  ou fa ib lem en t con trô lées  / le  con trô le  n 'é ta n t 
jamais p a r fa it/  se m anifestent des phénomènes e t  des pro
cessus spontanés e t  in con trô lé s , qui surprennent le  pouvoir 
c en tra l e t  détru isen t l'harm onie " id é a le "  du p lan . D 'autre
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p a r t , le s  te n ta t iv e s  de p la n if ic a t io n  d é t a i l lé e  des s itu a tion s  
e t  des comportements in d iv id u e ls  e t  c o l l e c t i f s ,  pu is de leu r  
rég lem enta tion , occasionnent des actions adap ta trices  de la  
p a rt des su je ts  concernés, qui sont des e f f e t s  secondaires 
de c e t te  p la n if ic a t io n  e t  de c e t te  rég lem entation , e t  ont 
t r è s  souvent l 'a s p e c t  d 'e f f e t s  pervers  n u is ib les  non seu le
ment du p o in t de vue du pouvoir c e n tra l,  mais aussi du 
p o in t de vue de d ive rses  ca tégo r ie s  s o c ia le s  et/ou in s t itu 
t io n s . Souvent fa c i l e s  à p r é v o ir ,  i l s  ne sont cependant 
pas p r is  en con s idéra tion  par le  pouvoir c en tra l, qui 
se c a ra c té r is e  par sa f o i  magique en l ' e f f i c a c i t é  des régu
la t io n s  ém ises. S ' i l  appara ît malgré tou t que c e t te  e f f i c a 
c i t é  n 'e s t  pas grande, on met a lo rs  en marche tou te  une 
s p ir a le  de co n trô le s  e t  de rép ress ion s . Les auteurs de la  
réglem entation  essa ien t également de f a i r e  retomber la  
re sp o n sa b ilité  de l 'a p p a r i t io n  des e f f e t s  pervers sur 
d 'a u tre s , n 'avouant pas évidemment q u 'i l s  en sont le s  
responsables. Fréquemment, lorsque l 'o n  ju s t i f i e  une action , 
on f a i t  également ré fé ren ce  au p r in c ip e  du "moindre m al".
Ce v o i le  id éo lo g iq u e  a pour o b je t  de cacher le  f a i t  que 
la  rég iem enta tion , en tan t que moyen de manipulation des 
comportements humains, augmente l 'é ten d u e  du pouvoir pos
sédé, car on peut a lo rs  d is tr ib u e r  à d is c ré t io n  aux in d i
vidus e t  aux groupes r e s p e c t i fs  des b iens déterm inés, t e ls  
que: lo c a lis a t io n s  avantageuses» ja rd in s  fam iliau x , logements,
matériaux de constru ction , e tc .

La p la n if ic a t io n  to t a le  e t  la  rég lem entation  gén é ra lis ée  
détru isen t le s  mécanismes d 'a u to régu la t ion , tandis que le s  
e f f e t s  p ervers  qui en découlent ag issen t en conséquence 
destructivem ent sur l e  p lan  s o c ia l e t  sont a l 'o r i g in e  du 
dérèglement du système en p la ce .

Ce système a créé des cond itions indéniablement fa vo ra b les  
a la  r é a l is a t io n  du modèle o rgan isa tion n e l de p la n if ic a t io n  
de l 'e s p a c e , car le  suppression de l 'a c t io n  de la  ren te  fon 
c iè r e  e t  d 'a u tres  mécanismes du marché a penais la  co n s titu t ion  
v o lo n ta r is te  de l 'e s p a c e ; d 'a u tre  p a rt , le  p la n if ic a te u r  
c e n tra l, qui t r a i t a i t  l 'e s p a c e  uniquement comme moyen de
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r é a l is a t io n  de l'a ccro issem en t économique, n 'a v a it  nullement 
l ' in t e n t io n  de r é a l is e r  tous le s  p o stu la ts  du modèle, mais 
seulement ceux qui pou rra ien t lu i  s e r v ir  pour a tte in d re  
l 'o b j e c t i f  p r in c ip a l q u ' i l  s 'é t a i t  dés ign é. De c e t te  manière, 
le s  créa teu rs de la  ve rs io n  moderne du modèle d 'o rga n isa t io n  
imposée du cadre s p a t ia l de v ie  e t  de t r a v a i l  de l'homme 
sont à v ra i d ir e  tombés dans l e  p ièg e  q u 'i l s  ava ien t posé 
eux-mêmes. En e f f e t ,  ce ne sont pas eux, mais le s  grandes 
o rgan isa tion s économiques e t  bureaucratiques qui sont devenues 
le s  v é r ita b le s  acteurs de la  c o n s titu t io n  s o c ia le  de l 'e s p a c e . 
Les a rch itec tes -u rb an is tes  ont cependant fou rn i le s  modèles 
e t  le s  concepts de c o n s titu t io n  de v i l l e s ,  de q u a r t ie rs , de 
maisons e t  de logements, dont la  r é a lis a t io n  s 'e s t  averée 
cependant t r è s  é lo ign ée  des p rév is ion s  des auteurs. Le prob
lème ne c o n s is ta it  to u te fo is  pas dans l 'e x is t e n c e  de t e l  ou 
autre défaut dans le  p r o je t  ou dans des v ic e s  de construc
t io n .  Le malentendu e s s e n t ie l ré su lte  de l 'in v e r s io n  des 
va leu rs  dans le  modèle d'urbanisme moderne, car ce ne sont 
pas le s  in d iv idu s e t  le s  groupes sociaux qui do iven t s 'adap
t e r  aux v i l l e s ,  q u a rtie rs , maisons e t  logements con s tru its  
par le s  a rch ite c tes -u rb a n is tes , mais au con tra ire  le s  formes 
sp a t ia le s  do iven t ê tre  com patibles avec le s  besoins e t  asp i
ra tion s  cu ltu re llem en t e t  socialem ent ju s t i f i é s  des hommes. 
C ette  in ve rs ion  des va leu rs  es t  à l 'o r i g in e  de la  contra
d ic t io n  fondamentale en tre  la  v is io n  tech n ico -es th étiqu e 
de l 'a r c h ite c te -u rb a n is te  e t  la  p ratiqu e d 'h a b ita t io n  e t 
d 'usage qu otid ien  de l 'e s p a c e . La prééminence de c e t te  
v is io n  dans le s  p ro je ts  u rban istiques e t  arch itectu raux 
a provoqué une con trad ic tion  en tre le s  fondements théoriques 
e t  le s  cond itions p o lit iq u e s  e t  économiques de leu r r é a lis a 
t io n .

Ces con trad ic tion s  ont engendré des processus in con trô lés  
d'aménagement de l 'e s p a c e , car le s  fon c tion s  normatives et 
c r é a tr ic e s  du modèle o rgan isa tion n e l de p la n if ic a t io n  spa
t i a l e  ont tota lem ent é lim iné le s  fon c tion s  ré g u la tr ic e s .

Dans le s  la b o ra to ire s  d 'études é ta ien t élaborées des 
vers ions consécu tives de plans nationaux, régionaux e t
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locaux, a lo rs  qu 'en r é a l i t é  on pouvait observer l e  processus 
in con trô lé  d 'accroissem ent des agglom érations urbaines, 
la  s u r in d u s tr ia lis a t io n  de nombre de rég ion s  e t  de v i l l e s ,  
la  fo r t e  d é té r io ra t io n  de l'en vironnem en t. De gigantesques 
ensembles de grands bâtiments c o l l e c t i f s  d 'h a b ita t io n , aux 
logements p e t i t s ,  mal f a i t s  e t  dépourvus p a r fo is  du con fort 
le  plus é lém en ta ire , ont é té  mis en p la ce  en grand nombre. 
Le gou lo t d 'é tranglem en t de l 'é v o lu t io n  de tou tes le s  
v i l l e s ,  c 'e s t  le s  in fra s tru c tu re s  techniques e t  le s  tran s
p o rts  en commun. Ces d ern ie rs  non seulement compliquent 
la  v i e  des hab itan ts, mais aussi le  fonctionnem ent des 
en trep r ises  in d u s t r ie l le s .  I l  e x is te  à l ' in t é r i e u r  des 
v i l l e s  d 'im portantes réserves  de te r ra in s  l ib r e s  ou mal 
aménagés, a lo rs  que l 'o n  con s tru it de grands ensembles 
d 'h a b ita tio n  dans le s  p é r ip h é r ie s , lo in  du cen tre , ce qui 
implique la  mise en p lace d 'in fra s tru c tu re s  t r è s  coûteuses. 
T e ls  sont dans leu rs lig n e s  généra les le s  r é s u lta ts  de la  
r é a l is a t io n  du modèle dans la  r é a l i t é  e f f e c t i v e .

Les processus e f f e c t i f s  de c o n s titu t io n  de l 'e s p a c e  
montrent l e s  l im ite s  de la  p la n if ic a t io n :  p lus e l l e  entre
dans la  sphère de l 'u t o p ie ,  plus diminue son r ô le  dans 
le  monde r é e l .  Aucune v i l l e ,  aucun fragment de l 'e s p a c e  
ne peut ê tre  en une seule f o i s  p ro je té  e t  r é a l is é  dans 
une forme achevée, car i l  d ev ien t irrém édiablem ent une 
oeuvre défectu eu se. L 'u rb an is te  d o it  seulement c ré e r  le s  
cond itions nécessa ires  au développement oiganique des 
structu res sp a t ia le s  évoluant sous l 'im p a c t  d 'im aginations 
e t  de besoins humains changeants. La c réa tio n  de ces condi
t io n s , c 'e s t  l 'a s s o c ia t io n  des in té rê ts  c o l l e c t i f s  e t  
in d iv id u e ls , l 'o p t im is a t io n  de l 'u t i l i s a t i o n  de l 'e s p a c e  
e t  la  m inim isation des c o n f l i t s  en décou lant.
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Jeanine COHEN

LE TERRITOIRE FRANÇAIS, LES MUTATIONS INDUSTRIELLES 
ET LA QUALIFICATION DES EMPLOIS

L 'espace économique fran ça is  est façonné essen tie llem en t 
par l ' i n i t i a t i v e  p r iv ée  /depuis près de deux s lc le s  par l e  
c a p ita l/ .

Mais depuis plus longtemps encore, l ' i n i t i a t i v e  de l 'É t a t  
joue un rô le  important /Louis XIV e t  le  co lb ertism e, l e  ja 
cobinisme cen tra lis a teu r  de la  R évo lu tion  de 1789, la  p o l i 
tique napoléonienne, le  gau llism e, l 'u n io n  de la  gauche en 
1 9 8 1 .../ . L 'É ta t  souhaite encadrer, c 'e s t - à - d ir e  a id e r  mais 
aussi gu ider l ' i n i t i a t i v e  p r iv é e , en vue de la  f a i r e  conver
g e r  avec l ' i n t é r ê t  n a tio n a l.

Dans la  phase du gau llism e -  de la  f i n  des années 50 à 
1975 -  l 'É t a t  a ten té  d'une p a rt d 'a id e r  à la  reconvers ion  
des zones in d u s t r ie l le s  en d é c lin  / le  Nord, par exemple/, 
ce qu i n 'a  guère ré u s s i, e t  d 'a u tre  p a rt de ca n a lis e r  
l ' i n s t a l l a t i o n  des nouveaux emplois in d u s tr ie ls  hors de 
l 'a g g lom éra tio n  pa ris ien n e .

Ce deuxième o b je c t i f  a bien  é té  a t t e in t .  On peut tou te
f o i s  se demander s i  c e la  ré s u lte  avant tou t de la  vo lon té  
des p la n if ic a te u rs .

Avant même la  mise en p lace /en 1963/ de la  DATAR, 
in s t itu t io n  chargée de primer ces "d é c e n tra lis a t io n s  indu
s t r i e l l e s " ,  l e  mouvement d 'im p lan ta tion s d 'u s in es nou velles  
lo in  de l'a gg lom éra tio n  paris ienn e a va it  p r is  une grande 
ampleur.

D'un autre cô té , à p a r t ir  du m ilieu  des années 70, on a 
abandonné de f a i t  c e t te  p o lit iq u e :  la  c r is e  économique e t
le s  suppressions d 'em plo is in d u s tr ie ls , surtout le s  moins 
q u a l i f ié s ,  ont rendu caduque une ac tion  qui appara ît donc 
davantage comme un accompagnement du déploiem ent des
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capitaux in d u s tr ie ls  que comme l 'o r g a n is a t io n  de la  décentra
l is a t io n .

Au-delà du d iscours sur le  ré éq u ilib ra g e  s p a t ia l par 
l e  désengorgeaient de P a r is  e t  la  modernisation des rég ions 
so u s - in d u s tr ia lis é e s , qu 'en  a - t - i l  é té  de la  dynamique r é 
cente de l 'e s p a c e  fra n ça is  en ce qui concerne l 'in d u s t r ie  
e t  le s  emplois?

I .  MISE A JOUR STATISTIQUE DES MUTATIONS

En 30 à 35 ans, la  stru ctu re d 'a c t iv i t é s  de la  s o c ié té  
fran ça ise  a connu de tr è s  grands changements.

U rban isation  de la  popu lation

De. 43% en 1954, la  p a rt de la  popu la tion  ru ra le  e s t  
descendue à moins de 27% en 1982s le  mouvement p lus que 
sécu la ire  qu i a in versé  le s  p roportions des populations 
ru ra le  e t  urbaine s 'e s t  donc accé lé ré  dans c e tte  p é r iod e .

Le m ilieu  urbain e s t  par nature le  l ie u  de concentra
t io n  des emplois non a g r ic o le s , e t  p a rticu liè rem en t des 
emplois in d u s tr ie ls : d 'ap rès  notre source / l'en qu ête
"S tructu re des Emplois" du M in is tère  du T ra v a il/ , en 1981, 
près de 87% d 'e n tre  eux sont lo c a l is é s  dans des v i l l e s  et 
agglom érations urbaines /de 2 000 hab itan ts au moins/.
Parmi le s  13% res tan ts , p lus de 9% sont lo c a lis é s  à la  
p ér ip h érie  des agglom érations, dans le s  communes ru ra les  
des "zones de peuplement in d u s tr ie l e t  urbain" /ZPIU/.

Chute des em plois p rod u ctifs  le s  plus tra d it io n n e ls

-  Dans un prem ier temps, l 'e m p lo i a g r ic o le  chute, tandis 
qu'on a ss is te  à un essor de l 'e m p lo i non a g r ic o le .

De 27% dés a c t i f s  de France en 1954, le s  a gr icu lteu rs  
tombent à 10% en 1975 -  encore ces pourcentages, indiqués 
par le s  recensements généraux de popu lation  /RGP/ de 
l'iN SEE , s o n t - i ls  sous-estim és, car /plus encore en 1954
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qu 'en  1975/» on ne recense l e  plus souvent comme a c t i f  que 
le  chef de ménage.

Réciproquement, le s  em plois non a g r ic o le s  se g o n flen t, 
surtout ceux du secteu r t e r t ia i r e  /de 38% a ,51%/1 mais 
l 'e m p lo i in d u s tr ie l p rogresse lu i  aussi /de 36 à 39%/»

On a ss is te  donc a une d if fu s io n  rap id e  du f a i t  indus
t r i e l  .

-  Dans un deuxième temps, l 'e m p lo i in d u s tr ie l chute à 
son tou r, tand is  que seu l l 'e m p lo i t e r t i a i r e  continue a 
c r o î t r e  /graphique c i-dessous/ .

ï ‘i g .  1.

Les deux temps de c e t te  chute des emplois le s  plus d ire c 
tement p rod u ctifs  /emploi a g r ic o le ,  emploi in d u s tr ie l/  sont 
mis en évidence dans le  tableau r é c a p itu la t i f  qui s u it .
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Évolution de la  répartit ion  sec to rie lle  de l'em plo i 
en France /en %/

1954 1962 1968 1975 1982

A gr icu ltu re 27 20 15 10 8

In du strie 56 38 39 39 34

T e r t ia ir e 38 42 4b 51 58

Source: INSEE, ÎKP n°73> La Documentation França ise , 1977 
e t  HGP 1982, sondage au 1/20°. 5

Développement du s a la r ia t ,  notamment par l 'e n t r é e
massive des femmes dans la  popu lation  a c t iv e  sa la r ié e

Le d é c lin  de l 'e m p lo i a g r ic o le ,  qui e s t  pour l 'e s s e n t ie l  
non s a la r ié ,  a ren fo rcé  la  p a rt du s a la r ia t  /des 2/3 aux 
5/6 de l 'e m p lo i in té r ie u r  en tre 1954 e t  1974/ mais même 
la  part de l 'e m p lo i non s a la r ié  non a g r ic o le  a recu lé  de 13% 
à moins de 10% de l 'e m p lo i in té r ie u r  t o t a l  /J-Y. C o l le t ,  
1984/.

Malgré l 'a r r ê t  u lt é r ie u r  de c e t te  cro issance, l a  part 
des s a la r ié s  au se in  de la  popu lation  a c t iv e  ayant un emploi 
re s te  plus é le v ée  en 1982 /82,5%/ q u 'e l le  ne l ' é t a i t  en
1975 /82%/. Ceci représen te to u te fo is  un sér ieu x  fr e in a g e  du 
mouvement précédent puisque ces taux é ta ie n t  de 75% en 1968 

e t 72% en 1962. S ' i l  n 'y  a pas de renversement de la  ten
dance en %, c 'e s t  que le s  chômeurs, dont l e  nombre s 'é lè v e  
considérablem ent, ne trou ven t que trè s  peu de p o s s ib i l i t é s  
de s 'em ployer hors du s a la r ia t .

L'une des composantes importantes de ce développement 
du s a la r ia t  a é té  l 'e n t r é e  massive des femmes dans la  popu
la t io n  a c t iv e  s a la r ié e : emploi t e r t i a i r e  en expansion des
v i l l e s  en cro issance, e t ,  a la  base de ce processus dans 
le s  rég ions le s  plus a g r ic o le s  de la  France de l 'O u es t, 
emploi in d u s tr ie l nouveau des étab lissem ents "d é c e n tra lis é s " .  
On en évoquera plus lo in  la  tradu ction  s p a t ia le ._
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Au t o t a l ,  l e  taux d 'a c t i v i t é  des femm.es n 'a  cessé de 
c r o ît r e  de 1968 à 1982:

Taux d 'a c t i v i t é  par sexe e t  &ge -  1968 -  1975 -  1982
en %

hommes femmes hommes femmes

Age 68 75 82 68 75 82 Age 68 75 82 68 75 82

20-24 83 82 79 62 66 67 40-44 97 97 96 43 49 62

25-29 95 95 93 51 63 71 45-49 95 95 95 45 50 53
30-34 97 97 96 42 55 67 50-54 91 92 91 48 48 54
35-39 97 97 97 41 51 65 55-59 82 82 77 42 42 45

60-64 66 54 39 32 28 22

Source: INSEE

É léva tion  généra le de la  q u a li f ic a t io n

Nous nous in téressons au système p rod u c tif fran ça is  e t 
aux mutations in d u s t r ie l le s :  pour c e t te  ra ison , nous nous
lim iton s  i c i  a l 'e m p lo i p ro d u c t if.  A l ' in t é r i e u r  de c e lu i-  
- c i ,  le  p r o f i l  "ca d re s -q u a lifié s -n o n  q u a l i f ié s "  s 'é lè v e :

É vo lu tion  du p r o f i l  de l 'e m p lo i p rod u c tif en France

cadres q u a l i f ié s non q u a l i f ié s

1969 14% 48% 38%

1977 17% 49% 34%

1981 18% 51% 31%

Source: Enquête "S tructu re des Emplois"
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Étant donné qu 'a la  date-charn ière de 19 7 5 , Ce mouvement 
tra n sp a ra is sa it  à peine d e r r iè r e  la  m u lt ip lic a t io n  récen te 
d ’ emplois d ’ ou vriers  s p é c ia lis é s  / "O .S ." , typ iques de la  
ta y lo r is a t io n / , une d iscussion  s ’ é t a i t .ouverte sur la  ques
t io n  de l ’ é lé v a t io n  ou de l'aba issem ent d e - la  q u a li f ic a t io n .

JO: jeunes ouvrier, A: apprentis
Source: m inistère du T rava il e t de la  partic ipa tion . 

E x tra it de M. Cezard, 1979*

F ig .  2. R ép a r t it io n , en 1957 e t  1970, des çu v iie rs  selon  
l e  n iveau de q u a l i f ic a t io n ,  dans 1 ensemble des 
in d u str ies  de transform ation .

Le graphique de la  r é p a r t it io n  des q u a li f ic a t io n s  ouv
r iè r e s  en 1957 e t  1970 montre que, s i  e l l e  é t a i t  ind iscu 
ta b le  en tre ces deux da tes, la  cro issance du groupe des
O.S. s 'e s t  f a i t e  a lo rs  au détrim ent des ou vriers  moins 
q u a l i f ié s  / le s  manoeuvres/ e t  non des ou v rie rs  q u a l i f ié s  
/ "p ro fe s s ion n e ls "/ .

La comparaison des d if fé r e n te s  sources dont on a pu 
d isp oser au début des années 80 a permis de trancher en 
montrant que tou tes conc lua ien t a une é lé v a t io n  de la



-  In d u stries  de transform ation  /code ASAS/: 1 -  France en t iè re ,
2 -  Région Ile -d e-F ran ce  /RIF/; -  In d u str ies  hors Bâtiment:
3 -  P rov in ce, -  R iF; -  Emplois p rod u c tifs  /tous secteurs/
5 -  France en tiè re

F ig . 3* É vo lu tion  de la  q u a l i f ic a t io n  des emplois p rod u ctifs  
1969-1981 /en %/
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q u a li f ic a t io n ,  p a rticu liè rem en t bien é c la ir é e  par le  choix  
que l 'o n  a f a i t  d 'in t é g r e r  le s  in gén ieu rs-cadres e t 
tech n ic iens au c o l l e c t i f  p rod u c tif e t  de d is t in gu er la  
ré g io n  paris ienn e / Ile -de-F rance/  des autres rég ions 
/ la  p rov in ce/ .

De t r è s  grande ampleur, comme on le  consta te , l e  remo
delage du système p rod u c tif na tiona l e t  du p r o f i l  s o c io -  
-p ro fe ss ion n e l de la  s o c ié té  fran ça ise  depuis l e  m ilieu  
le s  années 50 s 'e s t  ordonné en deux périod es  d is t in c te s .

I I .  CROISSANCE ET CRISE: CARACTERISATION DES ESPACES -  
QUALIFICATIONS ET ACTEURS

L 'h is t o ir e  des degrés r e s p e c t i fs  de pouvoir des d i f f é 
ren ts  acteurs économiques, / en trep r ises , pouvoirs publics/  
e t  des s tru ctu res s o c ia le s  des d i f f é r e n ts  espaces de la  
France désigne le s  années 1973-1975 comme l 'a r t i c u la t io n  
en tre une périod e  de c ro issan ce , " l è s  t r e n te  g lo r ie u s es " 
de J. Fou rastié  /1979/, e t  l 'o u v e r tu re  d'une c r is e  de 
longue durée, c r is e  de l 'e m p lo i su rtou t, c r is e  s tru c tu re lle  
qui s'accompagne de grandes mutations de la  géographie 
in d u s t r ie l le  e t  de la  géograph ie des em plois en France.

D ern ières années de l a  cro issance /avant 1975/* le s  
"d é c e n tra lis a t io n s  in d u s t r ie l le s "  -  q u a li f ic a t io n s  e t  sexes 
d i f fé r e n c ie n t  nettement le s  espaces.

Un ensemble de tra item en ts  e ffe c tu é s  sur l'en q u ê te  
"S tructu re des Emplois" a permis de montrer le  partage du 
t e r r i t o i r e  fra n ça is  selon  ces deux c r i t è r e s  de la  q u a l i f ic a 
t io n  e t  du sexe a deux é c h e lle s : 1 é c h e lle  in fra -ré g io n a le
de l'a rron d issem en t-bassin  d 'em p lo i; 1 é c h e lle  "h ié ra rc h ie  
urbaine" prenant en compte le  degré d 'u rban isa tion  de la  
commune du l ie u  de. t r a v a i l .

-  Bassins d 'em p lo is :

Le t r a v a i l  à c e t te  é c h e lle  permet de dess iner un zonage 
de la  France qui met bien en r e l i e f  le  l ie n  en tre c r o is -



F ig .  4. France -  arrondissements
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Meaux
77-1

Melun
77-3 Provins

77-4Rambouillet 
v 78-2

Etampes
91-5

Montareau 
77-5 r ^Fontainebleaj

Nemours
77-6

F ig . 5. Ile -d e -F ra n ce : zones d ’ em plois; a/ départements de 
la  2effie couronne
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F ig .  6 . I le -d e -F ra n ce : zones d 'em p lo is ; b/ Paris  e t  l e s  dé
partements de la  1 ère couronne
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sance économique, c o n s titu t io n  de grands groupes in d u s tr ie ls  
nationaux / le  p lus souvent d ’ o r ig in e  paris ienne/  e t  m u lti
p l ic a t io n  des emplois in d u s tr ie ls  en p rov in ce .

Ces em plois , essen tie llem en t de fa b r ic a t io n , l e  plus 
souvent non q u a l i f ié s ,  s ’ implantent dans le s  v i l l e s  pe
t i t e s .  e t  moyennes des rég ions ju squ e-la  s o u s - in d u s tr ia li-  
séess Bassin p a r is ien  s t é r i l i s é  par une a ttra c t io n  p a r i
sienne plus que sécu la ire , Ouest ru ra l,  a in s i que dans de 
grandes v i l l e s  du Midi /Toulouse, par exemple/.

Notre ca rtograph ie /J. Cohen, 1981 e t  1985/ a grande
ment montré par le s  hauts in d ices  de femmes non q u a l i f ié e s  
de la  production , le s  deux " fr o n ts  p ion n ie rs " su ccess ifs  
qui s ’ é ta b lis s a ie n t  en 1969 dans l ’ au réo le externe du 
Bassin p a r is ien  /quoique .peu a l ’ Est/, puis en 1977 lo in  
à l ’ Ouest sur le  Massif a im orica in , le s  pays de la  L o ire  
e t  jusque vers  le  M assif cen tra l /Auvergne, Dordogne, 
Lot/ . Ces in d ices , ra p p e lon s-le , é ta ie n t  ca lcu lés  a p a r t ir  
des données des enquêtes "S tru c tu re  des em plois" du M ini
s tè re  du t r a v a i l  pour le s  années 1969, 1977 e t 1981. La 
base 100 rep résen ta it  l e  r a t io :  pourcentage de la  ca tégo r ie
d ’ emplois dans la  zone, pourcentage de la  c a té go r ie  d em
p lo is  dans la  France e n t iè r e .

C ette  p rogress ion  se marque par le  changement dans la  
c la sse  des plus hauts in d ices  des em plois non a u a lifé s  fém i

n ins en tre 1969 e t  1977*
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L o ca lis a tio n  de ces arrondissements: c f .  f i g .  4 .

A b b e v il le , Beauvais, 
Clermont de l 'O is e ,  
Verv ins , M ontd id ier, 
Nogent-s/Se±ne, Sens, 
Clamecy, D ijon , Bayeux, 
Bernay, Chartres,^A lengon, 
Angers, St-Jean d Angély, 
Carpçntras, Apt, Le Vigan 
e t  C eret.

Dreux, Châteaudun, Mayenne, 
Fougères, M orla ix , Lannion, 
Chateau lin , Pon tivy , Segré, 
Saumur, La F lèche, 
Châteauroux. Châteauchinon, 
Chinon, C h a te lle ra u lt , 
B e lla c , Is s o ir e ,  S a r la t, 
Cahors, Neyrac, Boulay- 
M oselle , Beaune, Louhans.
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Oeuvre de grands groupes in d u s tr ie ls  essen tie llem en t, 
puisque d 'ap rès  B. F e rn io t /1976/: "D ix  en trep r ises  seu le
ment ont créé  le  quart des emplois d é c en tra lis és : Renault, 
Thomson-CSF, Sn ias, Saviem, C itroen , La Radiotechnique,
D .B .A ., C reu so t-Lo ire , Honeywell-Bu ll e t  K leber-Colom bes", 
ce développement, y compris chez le s  femmes, de l 'e m p lo i 
t a y lo r is é  -  de type fo rd ie n  -  a é té  le  vecteur d 'un change
ment de mode de v ie  dans le s  rég ion s  ru ra les . Comme on 
l ' a  évoqué, i l . a  in d u it de nombreux emplois t e r t ia i r e s  l i é s  
à la  reproduction  so c ia le  /enseignement, santé, cen tres 
com m erciaux.../, emplois dévolus encore plus fréquemment 
aux femmes que l 'e m p lo i in d u s tr ie l lui-même.

Désigné à l'epoque sous le  vocab le  de "d éce n tra lis a 
t io n  in d u s t r ie l le " ,  Ce mouvement appara ît comme l 'a p p l i 
ca t ion  du modèle fo rd ie n  de production  de masse par la  
m ob ilisa tion  d'une main d 'oeu vre sans q u a l i f ic a t io n  indu
s t r i e l l e ,  mais nombreuse.

Le déploiem ent sur de la rg es  espaces provin ciaux tra 
d u it la  d i f f i c u l t é  à con tinuer le  système d 'a t t r a c t io n  de 
main d 'oeuvre ex té r ieu re  /provinciaux, étrangers d 'abord  
européens, puis a fr ic a in s  e t  récemment asia tiqu es/  p r a t i
qué par le s  grandes usines de la  rég ion  p a ris ien n e.
L 'exem ple le  plus connu est c e lu i des constructeurs auto
m obiles.

Dynamisés par c e t te  augmentation massive de la  produc
t io n , d'une p a r t , e t  par l 'é la rg is s e m en t du marché in té 
r ie u r  que rep résen ta it le  développement du s a la r ia t  d 'au tre  
p a rt , ces grands groupes in d u s tr ie ls  ont pu re n fo rc e r  con
sidérablem ent leu r p o te n t ie l  de recherche-conception  de 
nouveaux p rod u its , dont le s  emplois ont é té  maintenus là  
où se trouvent le s  réserves  de main d 'oeu vre tr è s  q u a l i f ié e ,  
c 'e s t - à - d ir e  pour l 'e s s e n t i e l  à P a r is . ■

Face à c e t  é larg issem ent de l a  zone d 'in flu en ce  p a r i
sienne e t  de la  d iv is io n  du t r a v a i l  à p a r t ir  de la  ca
p i t a le ,  des espaces gardent encore des s p é c i f ic i t é s  anté
r ie u re s  ou une plus grande autonomie, qu i se marquent dans 
le s  deux cas sur le s  ca rtes  par de m e illeu rs  in d ices  d 'em plo is 
q u a l i f ié s .
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Dans le  prem ier cas, on trouve le s  espaces de la  France 
in d u s t r ie l le  des années 50s Zones m in ières e t  in d u s tr ie lle s  
/Mord, L o rra in e , v ieux  bassins du Sud/, po rts  /Nantes-Saint 
N aza ire , M a rse ille -L a  C io ta t-L a  Seyne, Le Havre-Rouen.. ./ ,  
grandes v i l l e s .

Dans l e  second cas, le s  régions le s  plus é lo ign ées  de 
P a r is  /côte a tlan tiq u e , M idi/ ont é té  moins fréquemment 
ch o is ie s  /par le s  groupes fran ça is  tou t au moins/ pour 
l 'im p la n ta t io n  des grandes usines fo rd ien n es . Lorsque de 
grands groupes s 'y  sont in s ta l lé s ,  l 'é lo ign em en t le s  a p lu 
t ô t  conduits à accorder une c e r ta in e  autonomie e t  en tous 
cas une grande p a rt d 'em p lo is  t r è s  q u a l i f ié s  a des é ta b lis 
sements qui m éritent p lu s , dans ce cas, le  q u a l i f i c a t i f  
de "d é c e n tra lis é s "  /par exemple Thomson a Brest en 
é le c tron iq u e , ou de fagon  plus importante encore, le s  
grands constructeurs de l'a é ron a u tiq u e -a é ro sp a tia le  de 
Toulouse/. *

Deux rég ion s  re lè v en t des deux cas a la  fo is :
La prem ière es t la  rég ion  RhÔne-Alpes, au to-cen trée sur 

l 'a g g lom éra tio n  lyonnaise e t  le s  deux pô les  de Grenoble 
e t  S a in t-É tien n e , re la yés  par une h ié ra rch ie  complète de 
v i l l e s  in d u s t r ie l le s  où le s  c r is e s  des unes ont pu 
ju s q u 'ic i  ê t r e  à peu près compensées par le  développement 
des au tres.

La seconde es t l 'A ls a c e ,  que sa s itu a tio n  fr o n ta l iè r e  
p la ce  également à p rox im ité  d 'in flu en ces  allemandes e t 
su isses , mais qu i peut du même coup jo u ir  de plus d'autonomie 
v is -à - v is  de P a r is .

-  H iéra rch ie  urbaine:

Les h ér ita ges  des s itu a tion s  ré g io n a les  d if fé r e n c ié e s  
comptent tou jours beaucoup, a in s i qu 'on v ien t de 1 exposer, 
mais en s 'é la r g is s a n t  spatia lem ent, la  d iv is io n  du t r a v a i l  
v ie n t  accorder une tr è s  grande importance à la  h ié ra rch ie  
urbaine: l 'en q u ê te  "S tru ctu re  des em plois" /1977/ ré v è le
un ordonnancement généra l des q u a li f ic a t io n s  selon  le  niveau 
d 'u rb an isa tion  /J. Cohen, 1981/.
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Après 1975î La c r is e  e t  la  mise en p lace  de nou velles
structu res industrie/em plo i

-  La chute des emplois p rod u c tifs . Désengagement des 
groupes, m e illeu re  rés is tan ce  des P .M .I.

De 1977 à 1981, l'ensem ble p rod u c tif de l 'in d u s t r ie  hors 
Bâtiment a perdu 434 OOO emplois /d 'ap rès l 'en q u ê te  "S truc
tu re des em plois"/ . Mais c e la  représen te surtout des sup
p ressions d 'em plo is des groupes /-582 000/, c e l le s  des 
p e t i t e s  e t  moyennes in d u s tr ies  étan t moins sévères /-52  000/. 
Les P .M .I. ont d 'a i l le u r s  atténué légèrem ent ces p ertes  par 
un b ila n  de +8 000 emplois non p rod u c tifs  / d ire c t io n  admi
n is t r a t iv e ,  g es t ion , fon c tion s  com m erc ia les .../ , tand is  que 
le  ré s u lta t  des groupes r e s t a i t  n é g a t i f  pour ce type d 'em plo is

/ -1 3  000/.
On a donc b ien  un désengagement des groupes, simultané

ment a leu r  redéploiem ent a l 'é c h e l le  in te rn a tion a les  re 
cherche de n ou ve lles  réserves  de main d 'oeu vre peu coû
teuses a l 'é t r a n g e r  -  Ir la n d e , Espagne, Maghreb, Sud-Est 
a s ia t iq u e . . .  - ;  accès a de nouveaux marchés par l 'im p la n ta 
t io n  lo c a le  d 'é tab lissem en ts  de production , aux É tats-U nis 
notamment.

Ce mouvement en tra îne des d i f f i c u l t é s  pour le s  P .M .I. 
so v is -tra itan tes , qui amène- souvent des ferm etures d 'é ta 
blissem ents ou suppressions d 'em p lo is , mais aussi, a 
l 'in v e r s e ,  un ré investissem ent /beaucoup plus modeste/ des 
créneaux ou marchés d é la is s é s  par le s  groupes e t  de la  
fo n c tio n  de conception , d ir e c t io n  e t  g e s t ion  de la  produc
t io n .

En termes de h ié ra rch ie  urbaine, l 'a va n cee  des P .M .I. 
se marque la  où le  désengagement des groupes est l e  plus 
f o r t  / v i l l e s  de 50 000 a 200 000 hab itan ts/  mais aussi 
dans le s  communes ru ra les  s itu ées  en dehors de Z .P .I .U .

Le " ru ra l profond" semble a in s i ê t r e  1 u ltim e étape de 
la  g é n é ra lis a tio n  du f a i t  in d u s tr ie l en Prances on y trouve 
le s  d ern iè res  réserves de main d 'oeu vre "bana le" -  peu qua
l i f i é e ,  peu coûteuse.
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nombreuses également dans le s  v i l l e s  plus grandes, le s  
nouvelles in i t ia t i v e s  de c réa tio n  . de P .M .I. sont plus 
r is ib le s  dans le s  v i l l e s  moyennes parce q u 'e l le s  n 'y  sont 

pas o ccu ltées , dans le s  b ila n s , par un d éc lin  plus sévère 
encore des P .M .I. de la  généra tion  précédente.

-  R ed is tr ib u tion  sp a tia le  de l 'e m p lo i p rod u ctif e t  
nouveaux pô les  de développement: " v i l l e s  n o u ve lle s " , 
"tech nopo les"

Dans l'exem p le  p a r is ien  que l 'o n  a plus p a r t ic u l iè r e 
ment étud ié /J. Cohen, 1985, 1986 e t 1987/, on a montré 
que, fa ce  au d é c lin  in d u s tr ie l dans le  cen tre e t  une grande 
p a r t ie  de la  proche ban lieue / le s  secteurs Nord e t  Est 
étant le s  p lus a t te in ts / , le s  seuls p ô les  de cro issance 
se trouvent en " v i l l e s  n ou ve lle s " ou dans le  quart Sud- 
Ouest -de l 'a g g lo m éra tio n , où se d ép lo ie  le  p r in c ip a l fron t 
a ctu e l d 'e x ten s ion  de l '"a g g lo m é ra t io n  des em p lo is ".

S i l 'o n  éca rte  M a m e-la -V a llée , encore peu dynamique, 
en lim ita n t donc l'ensem ble des " v i l l e s  n ou ve lles” a 
Ponto ise-C ergy, Melun-Senart e t  surtout Evry e t  S a in t- 
-Q u en tin -en -Yve lines , le s  n ou ve lles  zones in d u s tr ie l le s  du 
Sud e t  de l 'O u es t sont e ffe c tiv em en t sp éc ifiq u es , au sein  
de l 'a g g lo m éra tio n , non seulement par leu rs  fo r t s  taux 
d 'in gén ieu rs , cadres e t  tech n ic ien s  d 'é tu de /ce qui est 
aussi l e  cas de Paris-O uest e t  du département adjacent 
des Hauts de Seine/, mais aussi parce q u 'e l le s  se con
sacrent plus que le s  au tres à la  recherche-conception - 
-d ir e c t io n  de la  production .

Mais ces nouveaux p ô les  n 'a b r ite n t  pas que des emplois 
" h i - t e c W . I l s  a t t ir e n t  de nouveaux b a ta illo n s  d emplois 
de la  reproduction  so c ia le  /pas seulement le s  g o l fs  ou 
ten n is  des d ép lian ts  p u b lic it a ir e s ,  mais aussi des super
marchés ou des restau ran ts " fa s t  fo o d "/ . S y in s ta l le n t  
également des étab lissem ents de négoce, maintenance, trans
p o r t , manutention ou magasinage, v o ir e  conditionnement 
ou montage, de p ro d u its - in d u s tr ie ls , souvent de firm es 
é tran gères: la  présence de produ its de haute tech no log ie
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F ig . 7. Régions
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accompagne c e l le  d emplois du même typ e , mais e l l e  n 'en  ap
porte  pas nécessairem ent /L. Carroue, "1987/.

CONCLUSION

Cette d i f f i c u l t é  à re c o n v e r t ir  le s  espaces in d u s t r ia l i 
sés lo r s  des mutations in d u s t r ie l le s ,  c e t te  tendance des 
en trep r ises  a p ra tiq u er une ges tion  "e x te n s iv e "  de l ' e s 
pace, é v ita n t  le s  coûts sociaux des recon vers ions, se 
v é r i f i e n t  encore p lus fo rtem ent que par le  passé dans la  
présente périod e  de remodelage du système p rod u c tif fran 
ça is  .

Face a l ' in s e r t io n  grandissante des en trep r ises  fra n 
ça ises  dans la  d iv is io n  in te rn a tio n a le  du t r a v a i l ,  l 'É t a t  
a observé depuis la  f i n  des années 70 une pause dans 
l'aménagement du t e r r i t o i r e ,  délégant ensu ite une p a r t ie  
des re sp o n sa b ilité s  à la  Région et aux C o l le c t iv i t é s  l o 
c a le s .

Le rapport de la  Commission Guichard propose une r e 
lance de l 'a c t i o n  n a tio n a le , mais on sent bien  que ce 
n iveau présen te désormais, a son tou r, des p ertes  de cohé
rence e t  de m a îtr ise  des évo lu tion s  qui amènent des régu
la t io n s  peu s a t is fa is a n te s : déréglem entation , f l e x i b i l i s a 
t io n  du t r a v a i l  avec une m u lt ip lic a t io n  des emplois pré
c a ire s  et sous-payés e t  un recu l de la  p ro tec t io n  s o c ia le .

Au plan économique, s i certa in s  groupes cherchent a 
garder fo rc e  e t  cohérence a le u r  a ss ise  nationa le  ou ré g io 
n a le , ce n 'e s t  pas le  cas de tous. En p a r t ic u l ie r ,  la  
tendance à couper la  recherche de la  production  à base 
de t r a v a i l  q u a l i f ié  la is s e  le  pays p lu tô t  mal armé pour 
a f fr o n te r  la  concurrence japonaise ou c e l le  de la  R.E .A.

Que penser de la  m u lt ip lic a t io n  des P.Î/..I.? E lle  t r a 
du it une c e r ta in e  vo lon té , de la  part d un p e t i t  nombre 
de personnes, de "prendre l e  pouvoir" in d iv idu e llem en t, 
d 'ê t r e  acteur a part e n t iè re  de la  m odernisation économique, 
de ne pas se la is s e r  dominer par la  c r is e .  La où on la  con
s ta te , i l  s 'a g i t  bien d'une ac tion  de développement lo c a l
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qui va "brancher" c e t  espace sur un réseau d 'a c t iv i t é s  écono
miques.

On ne d o it  pas o u b lie r  cependant que le  nombre d 'em plo is 
a in s i créés es t fa ib le ,  e t  que ces p e t it e s  en trep r ises  
do iven t s 'a r t ic u le r  étro item en t aux pa rten a ires  inégaux que 
sont le s  grands groupes in d u s tr ie ls  pour su rv ivre  -  esp o ir 
qu i d 'a i l le u r s  ne leu r es t pas acquis pour autant.
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W alerian PAŃKO

LES CADRES JURIDIQUES DE LA DYNAMIQUE -DU DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAL ET LOCAL EN POLOGNE

Parmi p lu s ieu rs  fa c teu rs  formant la  dynamique du dévelop
pement ré g io n a l e t  lo c a l le  d ro it  joue un rô le  im portant.
Le d r o it  crée le s  cadres e t  le s  formes d 'exp ress ion  des 
in té rê ts  régionaux e t  locaux, de leu r  con fron ta tion  avec 
le s  autres ca té go r ie s  d 'in t é r ê ts  e t  en fin  de leu r r é a l is a -  
txon  .

Évidemment, l 'a c t i v i t é  des communautés rég ion a les  e t 

lo c a le s  ne se r é a l is e  pas exclusivem ent dans le  cadre des 
p r in c ip es  l é g i s l a t i f s  du fonctionnem ent du pouvoir e t  de 
l 'a d m in is tra t io n  t e r r i t o r ia l e ,  mais certainem ent ces p r in 
c ip es  ont, dans le s  cond itions po lon a ises , la  s ig n i f ic a t io n  
d é c is iv e .  C e tte  id ée  e s t  a la  base de nos r é f le x io n s .

1. La d iv is io n  adm in is tra tive  en vigueur en Pologne 
forme le s  cadres t e r r i t o r ia u x  e t  ju rid iq u es  de l 'a c t i v i t é  
p o lit iq u e  e t  économique des c o l l e c t i v i t é s  ré g ion a les  e t  
lo c a le s .  C ette  d iv is io n  r e c o u v r e - t - e l le  le s  fr o n t iè r e s  des 
systèmes régionaux ou locaux qui se sont formés au cours 
de l 'h i s t o i r e ,  r e n fo r c e - t - e l le  ou bien  a f f a i b l i t  le s  l ie n s  
économiques e t  cu ltu re ls  des c o l l e c t i v i t é s  rég ion a les  ou 
lo ca le s?  La réponse a c e t te  question  ne peut pas ê t r e  c la ir e .

La d iv is io n  t e r r i t o r ia l e  a c tu e lle  de la  Pologne /312.000
2

km / es t en v igueur depuis 1975  lorsque la  d iv is io n  du pays

C ette  problématique e s t  développée dans: Model władzy 
lo k a ln e j w system ie^reform y gospodarczej /Modèle du pouvoir 
lo c a l dans le  système de la  réforme économique/, éd. M. Ku
le s z a , v o l .  I-V , Warszawa 1982-1985« C f. aussi M. Kulesza,
W. Pańko, Instrumenty p o l i t y k i  p rze s trzen n e j. Aspekt prawny 
/Instruments de la  p o lit iq u e  t e r r i t o r ia l e .  Aspect ju r i 
dique/, dans: B iu le tyn  KPZK PAN, fa s c .  130, PWN Warszawa 
1986.
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a t r o is  éch e lon s tvo ïvod ies , arrondissements /powiat en po lo 
nais/ e t  communes /gmina en po lona is/ 2 a érté remplacée par 
la  d iv is io n  a deux échelons: vo ïvo d ies  e t un ités de "base:
villes-communes e t  communes ru ra les  . I l  est c e r ta in  que 
la  nou velle  d iv is io n  a rompu la  m a jo rité  dès l ie n s  régionaux 
formés en dés in tégran t, en tre  au tres, le s  régions t e l l e s  que 
la  Grande Pologne / l ’ ancienne vo ïvod ie  de Poznań/, Mazovie 

À 'ancienne v o ïv o d ie  de Varsovie/  ou la  Basse S i lé s ie  / l 'a n 
cienne vo ïvo d ie  de Wrocław/. En même temps, on a sanctionné 
le s  fr o n t iè r e s  des régions en t ra in  de form ation  a caractère 
in d u s tr ie l,  comme p .ex . la  vo ïvo d ie  de Legnica /bassin de 
m inerai de cu ivre/  ou la  vo ïvo d ie  de Tarnobrzeg /bassin de 
sou fre/ . En général; on a a f f a ib l i  l 'im portan ce  p o lit iq u e  
/ a in s i que 1 importance économique/ des vo ïvod ies  e t  cec i 
contrairem ent aux slogans o f f i c i e l s  sur la  d éc en tra lis a t io n  
proclamés en 1975 par le s  organes du pou voir cen tra l e f f e c 
tuant la  réform e en grande hâte e t  d 'une façon a rb it r a ir e .  
C 'e s t  a in s i que le  cen tre a certainem ent l im ité  l 'in f lu e n c e  
p o lit iq u e  du pouvoir rég ion a l sur l e  cen tre  e t  a ren fo rcé  
le  système de branches de l'économ ie n a tion a le  /des m in istères 

économiques/.
Para llè lem ent a la  dim inution de la  grandeur des v o ïv o -

p
d ies  /actuellem ent en moyenne 6.300 km /, on a augmente 
la  grandeur des un ités de base e t  su rtou t des communes

En 1975 au moment de la  réform e, i l  y a va it 22 vo ïvo 
d ies  /dont 5 v i l l e s  -  vo ïvo d ies/ , 314 arrondissements e t  
environ  3200 u n ités  de base /plus de 2360 communes ru ra les  
e t  830 v i l l e s / .

3 Le 1 . I I . 1988, outre 4-9 vo ïvod ies  i l  y a va it environ  
2400 un ités de base dont 1550  communes ru ra le s .

 ̂ Le "m orcellem ent" des vo ïvod ies  a augmenté,dans le s  
années 70, le  rô le  de J "m acrorégions" qui groupent quelques 
vo ïvod ies  e t  servent a la  p la n if ic a t io n  pour le s  organes 
centraux de p la n if ic a t io n .  Par con tre , pour le s  buts de 
p la n if ic a t io n  ré g io n a le , le s  vo ïvod ies  peuvent c ree r  le s  
"zones fo n c tio n n e lle s "  /p .ex . régions in d u s t r ie l le s ,  agg lo 
mérations municipales/ dans le  cadre d une ou de quelques 
vo ïv o d ie s .



p
ru ra les  /actuellem ent en moyenne 125 km / ce qui é t a i t  in d is 
pensable par su ite  de la  liq u id a tio n  des arrondissements 
/powiats/, mais en p r in c ip e , le  nouveau système des un ités 
de base de la  d iv is io n  t e r r i t o r ia l e  s 'e s t  détaché du système 
lo c a l actuel e t  i l  a aussi é lo ign é  le s  organes du pouvoir 
e t  de l 'a d m in is tra t io n  lo c a le  des communautés lo c a le s .  La 
nou velle  d iv is io n  n 'a  pas créé non plus le s  cadres appro
p r ié s  de fonctionnement pour le s  grandes agglom érations 
in d u s t r ie l le s ,  en le s  détachant en tre au tres des t e r r i t o i r e s  
environnants.

Dans le s  années 80, la  d iv is io n  t e r r i t o r ia l e  é t a i t  l 'o b 
j e t  d'une v iv e  c r it iq u e .  On y a t t i r a i t  . l 'a t t e n t io n  sur la  
quan tité  énorme de demandes de changement de la  d iv is io n  
en vigueur déposées par le s  hab itan ts des v i l la g e s  e t  des 
v i l l e s  in c lu s , contre leu r propre v o lon té , dans le s  autres 
organismes t e r r it o r ia u x .  On dém ontrait aussi le s  c o n f l i t s  
sociaux e t  p o lit iq u e s , p a r fo is  dangereux e t  spontanés, 
qui ava ien t é c la té  dans le s  années 1980-81, justement dans 
le s  vo ïvo d ies  nouvellement créées où le s  organes du pou
v o i r  a rb itra irem en t formés ava ien t commis p lu s ieu rs  
fau tes  à cause du manque du con trô le  s o c ia l de la  p a rt des 
m ilieu x  régionaux fa ib le s .

2. La dynamique du développement ré g io n a l e t lo c a l  
dépend en grande mesure de l ' i n i t i a t i v e  ou au moins de 
l 'a p p u i des a u to r ité s  t e r r i t o r ia l e s  -  rég ion a les  e t  lo c a le s . 
Ces a u to r ité s  re p ré s e n te n t-e lle s  le s  in té rê ts  régionaux e t  
locaux ou d o iv e n t -e lle s  r é a l is e r  le s  tâches n a tion a les , 
en disant franchement, le s  tâches de l 'É t a t ?  Ce doute e s t  
ju s t i f i é  ca r a la  lum ière de la  l o i ,  le s  a u to r ité s  t e r r i 
t o r ia le s  en Pologne, c 'e s t - a - d ir e  le s  C on seils  du peuple, 
sont en même temps:

-  éléments de la  stru ctu re h iérarch ique du pou voir 

d 'É ta t , e t
-  organes de l'au tonom ie t e r r i t o r ia l e .
C ette  so lu tion  ju rid iqu e  de compromis admise en 1983^

^ C f. la  l o i  du 20.V I I . 1983 sur le  régim e des C onseils
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n 'é lim in e  pas l e  p r in c ip e  id éo log iqu e du "cen tra lism e démo
cra tiq u e " e t  du p r in c ip e  de l 'u n ifo rm ité  du*système du 
pouvoir d 'É ta t . C ette  expression  du compromis en tre le  
dogmatisme e t  l e  pragmatisme n 'e x c lu t - e l le  pas l 'e x is t e n c e  
de l'au tonom ie t e r r i t o r ia le ?  Les pouvoirs régionaux e t  locaux 
p eu ven t- ils  a v o ir  dans ces cond itions leu rs  propres d ro its  
a r é a l is e r  leu rs  propres in té rê ts ?  Leurs d ro its  propres, 
autonomes, indépendants e t  non le s  a ttr ib u tion s  e t  tâches 
é ta tiqu es  cédés par le  p ou vo ir cen tra l?  I l  semble que le s  
d ern iè res  réform es du pouvoir t e r r i t o r i a l  /du mois de ju in  
1988/ ren fo rcen t l'indépendance des pouvoirs régionaux e t 
locaux bien qu "'e lles  n 'é lim in en t pas la  dépendance h ié ra r 
chique des échelons p a r t ic u l ie r s  de la  structu re du pouvoir 
e t  des organes a d m in is tra t ifs  e x é c u t ifs .  I l  fa u t c r o ir e  
d 'ap rès  le s  mesures ju rid iqu es  admises dernièrement sur la  
p ro p r ié té  communale, que le s  réformes iro n t  p lus lo in  vers  
l 'a u to g e s t io n  t e r r i t o r ia l e .

Les compétences du p ou vo ir e t  de l 'a d m in is tra t io n  t e r r i 
t o r ia le  s 'é la r g is s e n t  sans cesse . Le pou vo ir rég io n a l gagne 
ces compétences au détrim ent du pouvoir cen tra l e t  le  pou
v o ir  lo c a l au détrim ent du pou voir ré g io n a l.  Jusqu'a pré
sent ce processus é t a i t  plus l ' e f f e t  du processus de décon
cen tra tion  e t  moins de d éc e n tra lis a t io n  du système du pouvoir 
d 'Ê ta t .

L 'a c t i v i t é  du pouvoir rég ion a l e t  lo c a l  dépend en grande 
mesure de l 'a u th e n t ic it é  des é le c t io n s  aux co n s e ils  du 
peuple. Les changements de la  l o i  é le c to ra le  en 1988 con s ti
tuent un progrès sen s ib le , mais in s u ffis a n t  pour la  m ob ili
sa tion  des é le c te u rs . Une fa ib le  p a r t ic ip a t io n  é le c to ra le  
aux d ern iè res  é le c tio n s  en es t la  preuve. La "s o c ia l is a t io n "  
p lus poussée du mode de dés ign ation  des candidats aux con
s e i l l e r s  e s t la  con d ition  s in e qua non de form ation  des re 
présen tations authentiques e t  optim ales des communautés ré 

g ion a les  e t lo c a le s »
La s u p é r io r ité  r é e l l e  des con se ils  du peuple é lu s sur

du peuple e t  de l'autonom ie reg ion a le  /J.O. n° 41, te x te  185 
avec m od ifica tion s  u lté r ie u re s / .
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le s  organes a d m in is tra t ifs  e x é c u t ifs  constitu e  aussi une des 
cond itions d 'exp ress ion  co rre c te  e t  de r é a l is a t io n  des 
in té r ê ts  régionaux e t  locaux. Dans ce cad re , on observe 
aussi un progrès v is ib le ,  mais le s  organes d 'adm in is tra 
t io n  t e r r i t o r ia l e  re s ten t fortem ent subordonnés dans la  h ié 
ra rch ie  de l 'a d m in is tra t io n  d 'É ta t .

La dim inution du nombre d 'u n ités  de base t e r r i t o r ia l e s  
e t  surtout la  c réa tio n  des communes groupant même p lu sieu rs 
v i l la g e s  e t  la  p r iv a t io n  des p e t it e s  v i l l e s  e t  de la  majo
r i t é  des q u a rtie rs  municipaux de leu rs  propres organes du 
p ou vo ir lo c a l  augmentent l'im portan ce  de l 'a u to g e s t io n  
des h ab itan ts . C 'e s t  une form e, l im ité e  dans ses compé
tences e t  in s t itu t io n n e llem en t, de rep résen ta tion  des 
in té r ê ts  des hab itan ts d irectem ent par eux-mêmes /p .ex . 
la  réunion des hab itants du v i l la g e /  ou par l 'in te rm é d ia ir e  
de leu rs rep résen tan ts . Dans l e  cadre du plan soc io -écono
mique de la  commune / v i l l e / ,  " l 'a u to g e s t io n  des hab itan ts" 
décide p .e x . de l 'a l l o c a t io n  des moyens pour l 'e n t r e t ie n ,  
des ensembles d 'h a b ita t io n , e t  des bâtiments d 'in t é r ê t  
pu b lic  e t  s o c ia l ;  e l l e  peut a vo ir  une in flu en ce  sur le  
fonctionnem ent du réseau commercial e t  de s e rv ic e s , de 
l 'in s t r u c t io n  publique, du transport communal /urbain/ e t  
de la  s écu r ité  s o c ia le .  Remarquons cependant que même ces 
a ttr ib u tion s  modestes peuvent ne pas ê t r e  r é a lis é e s  s i  le  
C onseil du peuple de la  commune / v i l le /  reconnaît q u 'e l le s  
dépassent le s  compétences de l 'a u to g e s t io n , q u 'e l le s  sont 
con tra ires  a la  l o i  ou aux " in t é r ê t s  sociaux e s s e n t ie ls "  
/ a rt . 135/a l .  2 de la  l o i  sur le s  C on seils  du peuple/.

3. L 'im portance économique des rég ions e t  des u n ités  
t e r r i t o r ia l e s  lo c a le s  con s titu e  la  ga ran tie  de la  dynamique 
rég ion a le  e t  lo c a le  du développement. C ette  importance dé
pend de l 'a v o i r  des rég ions  e t  u n ités ,d e  l 'é ten d u e  de la  
capac ité  de conduire le u r  propre a c t iv i t é  économique.

Malheureusement, a p a r t ir  de 1950 jusqu 'à  p résen t, 
n i le s  v o ïv o d ie s , n i le s  u n ités  t e r r i t o r ia l e s  lo c a le s ,  
ne pouvaient ê tre  l e  su je t  de la  p ro p r ié té  communale. 
L 'a ccep ta t io n  du p r in c ip e  d 'u n ifo rm ité  de la  p ro p r ié té
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d 'É ta t  ex c lu a it  l 'e x is t e n c e  de la  p ro p r ié té  communale^. Les 
v i l l e s  e t  le s  communes ru ra le s  ont aussi perdu la  person
n a l it é  morale e t  donc la  capac ité  de conduire indépendemment 
l 'a c t i v i t é  économique. La l ib é r a l is a t io n  de la  v ie  p o lit iq u e  
e t  économique après 1956 a créé la  p o s s ib i l i t é  du dévelop
pement de "l'écon om ie  t e r r i t o r ia l e "  /en tre autres des en tre
p r is es  tou jou rs publiques, créées par le s  a u to r ité s  t e r r i 
t o r ia le s  e t  dépandant d 'e l le s / ,  mais ce développement a é té  
rompu à la  m o it ié  des années 70 lorsque la  m a jo rité  de 
" l 'é con om ie  t e r r i t o r ia l e "  a é té  re p r is e  par l 'in d u s t r ie  dé
pendant d irectem ent de l 'a d m in is tra t io n  cen tra le  d 'É ta t . 
C 'é t a i t  p o ss ib le  parce q u 'i l  manquait de ga ran ties  lé g a le s  
correspondantes.

C 'e s t  pourquoi, dans le s  années 1980-81, on a en trep r is  
une d iscussion  sur la  p ro p r ié té  communale e t  malgré une 
f o r t e  ré s is ta n ce  des dogmatiques, la  d ern ière  réform e des 
a u to r ité s  t e r r i t o r ia l e s  a accordé aux con se ils  du peuple'" 
la  p erson n a lité  morale e t  l e  changement de la  C on stitu tion

t  *  *  8
a r é ta b l i  la  p ro p r ié té  communale .

L 'im portance de ces m od ifica tion s  es t énorme, mais 
n 'ou b lion s  pas q u 'e l le s  do iven t encore attendre le  dévelop
pement lé g a l  /en tre au tres , la  l o i  sur la  p rop r ié té  commu
nale e s t  en prépara tion/ . Au jourd 'hui déjà, apparaissent le s  
essa is  d'une in te rp ré ta t io n  ré tré c is s a n t l e  domaine e t  l e  
ca rac tère  de la  p ro p r ié té  comïnunale. Malgré tou t, le s  
changements e ffe c tu é s  do iven t ê tre  considérés comme une 
grande chance d 'a c t iv is a t io n  économique e t  p o lit iq u e  des 
communautés ré g ion a les  e t  surtout des communautés lo c a le s .

En 1?^0 la  p ro p r ié té  des communes ru ra les  e s t  devenue 
p rop r ié té  d r ita tj aux hab itan ts des communes on n 'a  la is s é  que 
le s  d ro its  l im it e s  de d isp oser de certains,com posants de ces 
biens en l e  t r a ita n t  comme v e s t ig e s  du passé. C f. T . Barnat, 
Sÿtuacja prawna m ienia gminnego / s itu a tio n  ju rid iqu e des biens 
communaux/, Nowe Prawo 1982, nos 11-12.

 ̂ C e tte  ré so lu t io n , r e je ta n t  la  p o s s ib i l i t é  d 'a t t r ib u t io n  
de la  p erson n a lité  morale a l'au tonom ie t e r r i t ç r i a l e  étan t la  
communauté des hab itan ts, e s t vivement c r it iq u é e .

® La C on stitu tion  de la  République Popu la ire de Pologne 
statue actuellem ent! "Les C on seils  du peuple d isposent en  ̂
vertu  des lo is  des biens communaux constitu an t la  p rop r ié té  
de l'au tonom ie t e r r i t o r ia l e " .



Le problème de la  p ro p r ié té  communale e s t l i é  a c e lu i 
des d ro its  des organes t e r r i t o r ia u x  dans le  domaine fin an 
c ie r ,  donc dans l'économ ie budgétaire de l 'É t a t .  Les organes 
t e r r it o r ia u x  é ta ien t fin ancés  ju squ 'à  présen t des moyens 
budgétaires d 'É ta t  e t  des fonds d 'a f fe c ta t io n  spéciaux. Sans 
en tre r  dans le s  d é ta i ls ,  i l  fau t con s ta ter que du p r in c ip e  
de l 'u n ifo r m ité  de la  p ro p r ié té  d 'É ta t  r é s u lta it  logiquement 
1 u n ité  du système de p la n if ic a t io n  e t  de ges tion  des moyens 
fin a n c ie rs  d 'É ta t . Ce système n ationa l r é g la i t  la  procédure 
budgétaire /é labora tion  e t  exécu tion  du budget, p r in c ip es  
de la  d is c ip l in e  budgétaire^ c réa tion  e t  u t i l is a t io n  des 
fonds, déterm ination  des sources alim entant le s  budgets 
t e r r i t o r ia u x ,  y compris le s  p r in c ip es  du d r o it  f is c a l/  
en décidant de ce que dans l'écon om ie budgétaire i l  e x is t a i t  
la  p r io r i t é  des plans nationaux sur le s  plans te r r ito r ia u x .  
En e f f e t ,  ce système re s te  en vigueur ju squ 'à  p résen t, mais 
i l  semble que la  s itu a tio n  ju rid iqu e e t  fin a n c iè re  des 
a u to r ité s  t e r r i t o r ia l e s  a changé pour le  mieux. Les Conseils 
du peuple peuvent actuellem ent /à p a r t ir  de 1988/ p r o f i t e r  
des c r é d its  bancaires e t  aussi plus s ta b les  e t  avantageuses 
sont le s  déterm inations des revenus propres des C on seils  du 
peuple /p .ex . l e  pourcentage sur le s  impôts/. Cela  ne s ig n i
f i e  pas sans doute l'au tofinancem ent rég ion a l e t  encore 
moins c e lu i des un ités lo c a le s .  Dans tous le s  É tats contem
pora ins le s  do tations cen tra le s  sont le  moyen indispensable 
assurant non seulement le  développement, mais aussi le s  
cond ition s  d 'o rg a n isa t io n  du fonctionnement des u n ités  t e r r i 
t o r ia le s .  I l  fau t cependant que l 'é ten d u e  de revenus propres 
e t  le  mode d 'a t t r ib u t io n  des do ta tions  so ien t p lus s ta b les .

4 . La conception  du développement rég ion a l e t  lo c a l 
trouve avant tou t son expression  dans:

-  le s  plans t e r r it o r ia u x  socio-économiques /surtout dans 
le s  plans de p ersp ec tiv e  e t  quinquennaux des vo ïv o d ie s  e t  des 
communes/^,
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^ C f. la  l o i  du 26.11.1982 sur la  p la n if ic a t io n  so c io - 
économique /J.O. n 7» te x te  51 avec m od ifica tion s  u lt é 
r ieu res/ .
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-  le s  plans régionaux e t des d its  plans locaux d amenage- 
10ment t e r r i t o r ia l

Les plans indiqués ci-dessus sont non seulement le s  actes 
p o lit iq u e s  e t  la  source d 'in fo rm ation , mais selon  l 'o r d r e  
ju rid iqu e  p o lon a is , i l s  sont le s  actes l é g i s l a t i f s .  La pro
cédure lé g a le  de p la n if ic a t io n  est assez p réc ise  /surtout 
en ce qui concerne la  p la n if ic a t io n  te r r ito r ia le /  e t  p lusieu rs 
actes norm atifs d é fin is s e n t le s  plans en tan t que base 
lé g a le  d 'a c t i v i t é  de l 'a d m in is tra t io n  e t  des su je ts  écono
miques.

Le d r o it  g a r a n t i t - i l  aux communautés rég ion a les  e t  
lo c a le s  la  p a r t ic ip a t io n  d é c is iv e  au processus de p la n if ic a 
tion ?  L'autonomie de p la n if ic a t io n  à l 'é c h e l l e  ré g ion a le  e t  
lo c a le  e s t - e l l e  assurée? La réponse à c e t te  question  ne peut 
pas ê tre  c la i r e .

Les d isp os it io n s  ju rid iqu es  d 'é la b o ra t io n  donnent la  pos
s ib i l i t é -  de la  p a r t ic ip a t io n  d ir e c te  des habitants a la  
c réa tion  des plans socio-économiques des vo ïvod ies  e t  des 
communes / v i l le s / .  Les données de base des plans e t  des 
p ro je ts  de plans sont présen tées aux discussions publiques 
e t  aux organ isa tion s p o lit iq u e s ,  s o c ia le s , aux synd icats, 
aux m ilieux  s c ie n t i f iq u e s . C ette " s o c ia l is a t io n "  du pro
cessus de p la n if ic a t io n  es t encore mieux ga ran tie  dans 
la  procédure lé g a le  de p la n if ic a t io n  t e r r i t o r ia l e  qui p ré
v o i t  le s  formes d if fé r e n te s  de la  "p a r t ic ip a t io n  s o c ia le "  
a l 'é la b o ra t io n  e t  à la  con certa tion  des p lans. Ces garan
t ie s  sont d 'au tant plus r é e l le s  que le s  d éc is ion s  admini
s t ra t iv e s  rendues sur la  base des plans d aménagement 
t e r r i t o r ia l  sont soumises /a p a r t ir  de 1980/ au con trô le  

ju d ic ia ir e .
Plus d i f f i c i l e  a ap p réc ier est la  question  d autonomie 

de p la n if ic a t io n  t e r r i t o r ia l e ,  c e s t -a -d ir e  de 1 autonomie 
de la  p la n if ic a t io n  rég ion a le  par rapport à la  p la n if ic a t io n  
c en tra le  e t  la  question de l'autonom ie de p la n if ic a t io n

10 C f. la  l o i  du 12.V I I . 1984 sur la  p la n if ic a t io n  t e r r i 
t o r ia le  /J.O. n 35, te x te  185 avec m od ifica tions  u lté 
r ieu res/ .
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lo c a le  fa ce  à la  p la n if ic a t io n  cen tra le  e t  ré g io n a le . Une 
t e l l e  autonomie a é té  form ellem ent d éc larée  par le s  dispo
s it io n s  ré g la n t la  p la n if ic a t io n  socio-économique /1982/ 
e t  le s  d isp os it io n s  rég issan t l e  système des a u to r ité s  
t e r r i t o r ia l e s  /1983/. L'autonomie de la  p la n if ic a t io n  ré 
g ion a le  e t  lo c a le  e s t  pourtant l im ité e ,  en tre au tres, par 
l 'o b l ig a t io n  "d'examen de con fo im ité " des plans locaux aux 
plans de v o ïv o d ie s  e t  des plans de v o ïv o d ie s  aux plans 
nationaux. C e tte  o b lig a t io n  est in te rp ré té e  de manière 
t r è s  la rg e  e t  le s  changements l é g i s l a t i f s  e ffe c tu és  dern iè re 
ment /1986/ dans ce domaine montrent que fo r t e s  sont encore 
le s  tendances con serva trices  v isan t la  r e s t itu t io n  de la  
structu re h iérarch ique de la  p la n if ic a t io n ,  c 'e s t  parce que 
la  p la n if ic a t io n  t e r r i t o r ia l e ,  c 'e s t - à - d ir e  la  p la n if ic a t io n  
socio-économique e t  s p a t ia le ,  étant de la  compétence de 
l 'a d m in is tra t io n  rég ion a le  e t  lo c a le ,  re s te  tou jours la  p la 
n i f ic a t io n  é ta tiqu e  e t  non autonome. Dans ce domaine, le  
développement de la  p ro p r ié té  communale peut apporter beaucoup 
de b ien .

5. L 'im p lan ta tion  d 'im portants investissem ents in d u s tr ie ls  
ou de transport décident souvent des tendances e t  de la  ra p i
d it é  du développement ré g io n a l e t  lo c a l ,  des cond ition s de 
v ie  des communautés ré g ion a les  e t  lo c a le s .  Jusqu'à 1985i le s  
m odalités ju rid iqu es  l im ita ie n t  le  r ô le  des organes ré g io 
naux e t  locaux dans le  domaine de p r is e  de d éc is ion s  sur 
ces im p lan tations. Ces déc is ion s  dépendaient avant tou t 
des organes a d m in is tra t ifs  supérieurs e t  l e  d ro it  perm etta it 
d 'im p lan ter le s  investissem ents contrairem ent aux é ta b lis s e 
ments des plans d'aménagement du t e r r i t o i r e  vo tés  pair le s  
C onseils du peuple. Les d isp os it io n s  lé g a le s  en vigueur ont 
radicalem ent é la r g i  l'é ten d u e  des compétences des a u to r ité s  
t e r r i t o r ia l e s  e t  surtout rég ion a les  en ce qui concerne 
l 'im p la n ta t io n  des in vestissem en ts. La l o i  ex ige  aussi la  
conform ité absolue des d éc is ion s  de lo c a l is a t io n  aux plans 
d'aménagement du t e r r i t o i r e .  Cependant, le s  m od ifica tions 
l é g is la t iv e s  préparées ces dern iers  mois augmentent en 
grande mesure le s  compétences des organes t e r r ito r ia u x
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d 'ad m in is tra tion  en lim ita n t le  r ô le  des C on seils  du 
peuple.

6 . l a  déterm ination  des zones d'urbanisme / te rra in s  de 
construction/ e t  leu r p répara tion  à l'aménagement sont 
le s  tâches appartenant au pouvoir e t  à l 'a d m in is tra t io n  
locaux. Les d isp os it io n s  lé g a le s  en vigueur depuis t r o is  
ans sou lignent encore davantage le  p r in c ip e  indiqué c i -  
-dessus en l ia n t  plus é tro item en t l e  d r o it  de d é lim ita t io n  
e t  d 'a c q u is it io n  des zones d'urbanisme / s i e l le s  ne sont 
pas la  p ro p r ié té  d 'É ta t/  avec l 'o b l ig a t io n  des organes 
locaux d 'a ssu rer l 'in fr a s t r u c tu r e  /équipement technique/ 
des p a rc e lle s  de constru ction . Malheureusement c e t te  o b lig a 
t io n  n 'e s t  pas pleinem ent r é a l is é e ,  le s  compétences f o r 
m elles des organes locaux ne trouvant pas l 'a p p u i dans le s  
p o s s ib i l i t é s  fin a n c iè re s , m a té r ie lle s  e t  techniques de ces 
organes. Ce n 'e s t  pas le  seu l cas où le s  p o s s ib i l i t é s  
lé g a le s  des a u to r ité s  lo c a le s  sont plus la rg e s  que le s  
p o s s ib i l i t é s  r é e l le s  de leu r  r é a l is a t io n .  On p a r le ra  encore 
de p a r e i l le s  d isp rop ortion s . E lle s  ré su lte n t , en tre au tres, 
du f a i t  q u ' i l  e s t plus f a c i l e  de d é c e n tra lis e r  des a t t r i 
butions que de c rée r  la  base o rga n isa tion n e lle  e t  technique 
lo c a le  indispensable pour l 'e x é c u t io n  des travaux de géo
d és ie , techniques, d 'in fr a s tru c tu r e , de r e c u lt iv a t io n , e tc .  
Au jourd 'hu i, c/est d 'au tant plus important que la  base 
o rgan isa tion n e lle  e t technique ex is ta n te  es t formee par
le s  entrepx-ises qui dans le s  cond itions de la  réforme éco
nomique -  en p ro fita n t  de l'autonom ie -  p ré fè ren t p .e x . 
le s  commandes de l 'in d u s t r ie  lourde que c e l le s  de 1 admini

s tra t io n  lo c a le .
7. La d é lim ita t io n  des zones d'urbanisme n 'e s t  qu un 

élément de la  ges tion  fo n c iè re  largement comprise qui ap
p a r t ie n t  à la  sphère de compétences du pouvoir lo c a l .  A 
c e t te  sphère appartien t p .e x . la  l ib r e  d isp o s it io n  par 
l 'a d m in is tra t io n  lo ca le  des fonds a g r ic o le s  d É tat / i l s  
constitu en t 18,4% de la  t o t a l i t é  des te r ra in s  a g r ic o le s  en 
Pologne/. Les p r in c ip es  ju rid iqu es  sur la  d is p o s it io n  de ces 
te r r e s  sont actuellem ent c r it iq u é s  parce q u 'i l s  excluent la
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p a r t ic ip a t io n  des C onseils  du peuple a la  d éc is ion  d 'a l lo c a 
t io n  des t e r r e s  aux a g r icu lteu rs  in d iv id u e ls ; aux fermes 
d 'É ta t  ou aux coop éra tives ; ajoutons que le s  p r ix  de ces 
t e r r e s  /et l e  montant du fermage/ dépendent avant tou t de 
l 'a d m in is tra t io n  a g r ic o le  c en tra le . C 'e s t  a vec 'p e in e  que 
la  n écess ite  de ré g io n a lis a t io n  de la  p o lit iq u e  fo n c iè re  
trouve- sa p lace dans la  ré gu la tion  ju r id iq u e . Par contre, 
on ne peut pas n ie r  que la  p o lit iq u e  fo n c iè re  par rapport 
aux te rra in s  urbanisés / te rra in s  de construction/ a un

» , -i -]
caractere  ré g io n a l . Les cond itions /y compris le s  p rix/  
d 'a c q u is it io n  /y compris l 'e x p ro p r ia t io n /  des immeubles et

 ̂ z  ̂p
de leu r vente dépendent en grande mesure du pouvoir rég ion a l 
Mais une la rg e  étendue de p rin c ip es  de la  ges tion  des fonds 
non a g r ic o le s  est tou jours é ta b lie  par le s  organes suprêmes 
d 'ad m in is tra tion . I l  semble pourtant que le s  réform es l é g i 
s la t iv e s  tendent à la  soumission de la  ges tion  des fonds 
aux p r in c ip es  du marché l ib r e .  Après 40 ans "d 'ad m in is tra 
t io n "  des fonds, le s  a u to r ité s  t e r r i t o r ia l e s  n 'y  sont pas 
préparées.

8 . La régu la tion  ju rid iq u e  de la  p ro te c t io n  de l 'e n v ir o n 
nem ent^ a ttr ib u e  l e  r ô le  s in g u lie r  a l 'é c h e lo n  rég ion a l du 
pouvoir e t  de l 'a d m ih is tra t io n . Outre certa in es  compétences 
dans le  domaine de la  protection , de la  nature / la  créa tion  
du parc n a tion a l ou des réserves  n a tu re lle s  dépend des a u to ri
té s  cen tra les/  la  m a jo rité  des compétences de p ro te c t io n  est 
s itu ée  à l 'é c h e l l e  ré g io n a le , c 'e s t - à - d ir e  la  c réa tio n  des 
zones de p ro tec t io n  de l 'a g r ic u ltu r e  e t  de la  s y lv ic u ltu re ,

C f. la  l o i  du 29.IV .1985 sur la  ges tion  des fonds e t 
l 'e x p r o p r ia t iç n  des immeubles /J.O. n 22, te x te  99 avec modi
f ic a t io n s  u lté r ie u re s / .

12 C f. en tre autres le  règlem ent du C onseil des m in istres 
du 16.IX .1985 sur le s  p r in c ip es  p a r t ic u l ie r s  e t  le  mode d'usu
f r u i t  des fonds e t  la  vente des immeubles d 'É ta t  /J.O. n 47, 
te x te  239/.

^  C f.,1 a  l o i  du 31.1.1980 sur la  p ro te c t io n  e t  l'aména
gement de l'environnem ent /J.O. n 3> te x te  6 avec m od ifica
t io n s  u lté r ieu re s/ .
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du paysage, de l 'é ta b lis s em en t des zones de p ro te c t io n  des 
étab lissem ents in d u s tr ie ls .  La m a jo rité  de compétences des 
a u to r ité s  lo c a le s  a le  ca rac tère  e x é c u t if .  Mais de l ' é t a t  
de l'environnem ent ne déciden t pas le s  moyens légaux de 
p ro te c t io n , ces moyens n 'é ta n t  pas en mesure de supprimer 
le s  e f f e t s  d'une mauvaise économie de l'environnem ent. La 
suppression de ces e f f e t s  es t d 'au tant p lus d i f f i c i l e  que 
le  poids de l 'in d u s t r ie  décidant du s o r t  de l'environnem ent 
est souvent supérieur au poids des a u to r ité s  ré g ion a les  e t  
lo c a le s .  I l  en décide au ssi, en tre au tres, l e  niveau é le v é , 
suprarégional de concentration  o rga n isa tion n e lle  de l 'in d u 
s t r ie  /unions, consortium/, a in s i que le s  p ré férences  

„ ju rid iqu es  pour certa in es  branches de l'écon om ie . L 'exem ple- 
-typ e  en e s t  l 'in d u s t r ie  d 'e x tra c t io n  a la q u e lle  l e  d r o it  
m in ier donne une trè s  la rg e  indépendance par rapport aux 
a u to r ité s  ré g io n a les  et d 'au tant plu3 par rapport aux auto
r i t é s  lo c a le s .  Dans ce domaine aussi nous apercevons l 'h é r i 
tage de la  ge s tion  cen tra le  de l'écon om ie .

X X X

Espérons que le s  réform es p o lit iq u e s  e t  l é g is la t iv e s  
ré a lis é e s  en Pologne supprimeront le s  f r e in s  a la  dynamique 
rég ion a le  e t  lo c a le  de développement, e t  q u 'e l le s  y apporte
ron t de n ou ve lles  im pulsions. Cet esp o ir se r é a l is e r a  s i  
ces réform es /p .ex . la  " r e s t itu t io n "  de la  p rop r ié té  commu
nale/ ne sont pas considérées par le s  a u to r ité s  d 'É ta t  comme 
une fu i t e  à la  r e s p o n s a b ilité , fa ce  à l 'é c h e c  du modèle 
c e n tra lis é  de l 'É t a t .  La s o c ié té  non plus ne peut t r a i t e r  
ces réform es, e t  surtout c e l le s  concernant le  développement 
de l'autonom ie t e r r i t o r ia l e ,  d'une manière d é fen s ive  en tant 
que moyen de la  défense des in té rê ts  locaux e t  régionaux 
contre l'om n ipotence de l 'É t a t .  Une t e l l e  a tt itu d e  so c ia le  
d e fen s ive  e s t  b ien  com prise, mais e l l e  n e s t  pas ju s t i f i é e  
dans le  monde contemporain où la  dynamique du développe
ment rég io n a l e t  lo c a l ne peut pas ê tre  r é a lis é e  a l 'e n 
contre de l 'É t a t .  C 'e s t  pourquoi, le s  réform es du système
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ju rid iqu e des a u to r ité s  t e r r i t o r ia l e s  ne s u ffis e n t  pas, une 
profonde réform e du système, de l 'É t a t  tou t e n t ie r  e t  de 
1 économie est aussi n écessa ire . Sans ces réform es,un déve
loppement ré g io n a l e t  lo c a l  r é e l  e t  durable n ’ e s t  pas pos
s ib le  .





N ico le  MATHIîCU

LES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT RURAL: UNITÉ OU DIVERSITÉ?

C ette  communication pose la  question  des modèles de déve
loppement à l 'é c h e l l e  d ’ une m icro -rég ion , e t  en s 'a ttach an t
à une p o lit iq u e  au demeurant mineure de l 'É t a t ,  c e l l e  du dé-

-1
veloppement lo c a l ou de pays .

Malgré un recours constant e t  pour a in s i d ire  mythique a 
la  " p e t i t e  r é g io n " , la  r é f le x io n  sur le s  modèles de dévelop
pement continue de f a i t  a se d é f in ir  essen tie llem en t par 
rapport e t  au n iveau de l 'e x p lo i t a t io n  a g r ic o le , d'une f i l i è r e  
a gro -a lim en ta ire , se r e s t r e in t  le  p lus souvent aux choix  éco
nomiques e ffe c tu é s  par quelques a g r icu lte u rs . Ceci au po in t 
que le s  recherches tendent a p r i v i l é g i e r ,  même lo r s q u 'e l le s  
mettent l 'e s p a c e  au cen tre  de l 'a n a ly s e ,  le  système agra ire  
comme élément dominant d 'un "système p rod u c tif lo c a l"  /COUJARD 
1982/ ou d 'un "système s o c ia l de p rodu ction ". De p lu s , la  
mise en r e la t io n  de l 'É t a t  avec le s  modèles de développement 
se l im ite  généralement a la  c r it iq u e  de sa p o lit iq u e  a g r ic o le .

L 'exp ress ion  développem ent,loca l / d 'a i l le u r s  p a r fo is  
synonyme sans e x p l ic i t a t io n  de développement ru ra l/  e s t u t i
l i s é e  en deux sens: dans une d é f in i t io n  o b je c t iv e  ou théo
r iq u e , l e  développem ent,loca l e s t  le  processus,de déstructu
ra tio n / res tru c tu ra tion  économique e t  s o c ia l ,  /développement/ 
dans un espace donné / le  lo c a l qu i, en l'o c cu rren ce , eçt 
p lu tô t  ru ra l du po in t de vue morphologique/; dans une ç le f i-  
n it iç n  o rd in a ire  ou du langage pratique ç t  renvoyant a 
l , id e o lo g ie  e t  au mouvement ^ o c ia l: l e  développement lo c a l
désigné tou t processus qui s a ffirm e dan§ le s  d iscours ou 
dans le s  actions comme un processus de développement lo c a l 
/développement g lo b a l, autodéveloppement, développement auto
cen tre/ , q u itte  a d é f in ir  a p o s te r io r i  ce que 1  on peut qua
l i f i e r  de développement e t  de lo c a l dans ces processus.

On a adopté le s  d é f in it io n s  su ivan tes:
-  Développement: l a  d é f in it io n  retenue es t é t r o i t e ,  à 

s a vo ir  l e  processus de s tru ctu ra tion/déstru ctu ra tion  /ou _ 
changement/, technique des systèmes p rod u c tifs . I l  se r é fé r é  
à un choix  économique e t  un progrès techn ique.
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Dans c e t te  recherche, au c o n tra ire , la  p e t i t e  rég ion , 
n otion  a la q u e lle  n 'e s t  accordée qu'une va leu r op éra to ire  - 
n i découpage a d m in is tra tif n i t e r r i t o i r e  doté d'autonomie, 
d in d e n tité , ou de l im ite s  d é f in i t iv e s  -  a pour p r in c ip a l 
in té r ê t  de con s titu er  un espace d 'ob se rva tion  de tou t le  
processus de d es tru ctu ra tion / restru c tu ra tion , q u 'i l  s o it  
a g r ic o le  ou non a g r ic o le , des rapports sociaux, e t  c ec i 
dans sa dimension lo c a le  /au sens propre/ comme dans son 
a r t ic u la t io n  avec des phénomènes a-locaux. L 'É ta t  a e t a eu 
une p o lit iq u e  lo c a le  m anifeste dans le s  procédures des plans 
d aménagement ru ra l, le s  con trats  de pays e t ,  tou t récem
ment, le s  chartes intercommunales. Ce q u 'i l  fau t comprendre 
d 'abord  c 'e s t  la  part que tiennent le s  modèles de développe
ment ru ra l p récon isés par l 'É t a t  dans le  processus du change
ment s o c ia l lo c a l is é .  L 'a c t io n  que l 'É t a t  a a in s i f a i t  pré
v a lo ir  a - t - e l l e  eu un rô le  d 'hom ogénéisation ou a - t - e l l e  con
fo r t é  la  d iv e r s it é  que la  dimension lo c a le  in tro d u it  dans 
la  co n c ré t isa t ion  d'un processus?

-  Modèle de développement: un modèle de développement 
e s t  gn qu elque,sorte  une s tru ctu ra tion  mentale cçmplexe 
/modele/ du développement auquel on tend. I l  s a g it  de 
rendye compte de c e t te  s tru ctu ra tion  e t  de c e t te  com plexité 
/m odeliser/, s o it  à p a r t ir  de conceptions exprimées, s o it ,  
e t  le  p lus%souvent, au tra v e rs  de p ra tiqu es  qui le s  ré v è len t.

-^Modèle de développement lo c a l :  le  terme de lo c a l in tr o 
du it l 'e s p a c e . Un modèle de développement lo c a l  lo r s a u 'i l v es t 
conçu ou s 'ap p liqu e à ion espace. A d jo ind re^ loca l a modèle 
de développement suppose que l 'o n  a it  pu rep ére r vire. 7 in i t i a 
t i v e  tendant à re s tru c tu re r  l 'e s p a c e , s o it  parce q u 'e l le  
s a ffirm e  en tant que t e l l e ,  comme une s tru ctu ra tion  vo lon 
t a i r e  /par exemple dans l e  cadre des procédures contractu 
e l l e s  d'aménagement ou de développement m ic ro -rég ion a l/ , s o it  
parce qu'on^peut id e n t i f i e r  un groupe ou une in s t itu t io n  
dçnt l e  modèle de développement implique une r e la t io n  a 
1 espace, au pays ou au lo c a l .  En ce sens, l 'É t a t  a des 
modèles de développement lo c a l .

On peut d is tin gu er deux fa m ille s  de modèles de dévelop
pement ru ra l.  Les prem iers sont des "modèles a p r io r i ” ou 
"modèles c g n s tru its " , p lusvproches de la ,c r é a t io n  utopique 
ou de l ' i d é a l yty p e . Ces modèles spatiaux émanent le  plus 
souvent de l 'a p p a r e i l  d 'É ta t  e t  donnent l ie u  a des te x te s . 
Les seconds sont des "modèles a p o s te r io r i"  ou d.es^"modeles 
en a c te " , issus de la  s o c ié té  c i v i l e ,  id e n t i f ié s  à p a r t ir  
des pratiqu es so c ia le s  t e l l e s  q u 'e l le s  proviennent d acteurs 
e t  de groupes sociaux locaux, e t  dont on d é f in i t  le s  o b je c t i fs  
e t  conceptions sou s-jacen tes.
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L'examen des acteurs sociaux, des jeux et systèmes de pou
v o ir ,  b r e f des pratiqu es so c ia le s  lo r s q u 'e l le s  s 'e x e rcen t à 
l 'o c c a s io n  des procédures de développement m icro -rég ion a l 
ré v è le  une d iv e r s it é  des fo im es de l 'a r t ic u la t io n  .Local-État 
t e l l e  que l e  problème e s s e n t ie l  e s t  de l ' in t e r p r é t e r ,  de la  
p o rte r  au niveau d'une question  de recherche: "La  d iv e r s it é
des modèles de développement ru ra l: h is to ir e ,  nature e t
s ig n i f ic a t io n "  /Mathieu, Mengin, 1986/.

C 'e s t  à p a r t i r  de la  comparaison d 'exp érien ces  de déve
loppement lo c a l dans t r o i s  procédures d'aménagement de la  
Région A qu ita in e , le  B laya is  /Aventur, 1986/, la  Haute-Lande 
/Mengin, 1986/, e t  la  Soûle /D alla  Rosa, 1986/ que l 'o n  a 
ten té  de répondre à ces questions.

Le B layais ou "Hauts de G ironde", d é lim ité  par un FAR en 
1975 re la y é  par un con tra t de pays en 1978, englobe un en
semble de communes marqué par une double con joncture. Une 
c r is e  grave de la  production  du v in  blanc o b lig e  le s  p e t it s  
e t  moyens po lycu lteu rs  de c e t te  p a r t ie  de la  rég ion  a une 
reconvers ion , à une d iv e r s i f ic a t io n  ou à un abandon de 
l 'a c t i v i t é  a g r ic o le .  P lu s ieu rs  grands travaux de l 'É t a t  
s 'y  sont dép loyés. Parmi eux, la  constru ction  par EDF, à 
p a r t ir  de 1975, de la  cen tra le  n u c léa ire  de Braud dans la  
zone des marais a en tra îné le  gonflement de la  popu lation  
ru ra le  jusqu 'en  1982, date a p a r t ir  de la q u e lle  une c r is e  
de l 'e m p lo i e t  des revenus des commerçants e t  a rtisan s a 
s u iv i la  mise en fonctionnem ent de la  c en tra le . L ' i n i t i a t i v e  
e s t donc, dans ce cas, p lus exogène qu'endogène.

C 'e s t  au con tra ire  une in i t i a t i v e  de développement lo c a l 
qu i d é f in i t  a l 'o r i g in e  le  t e r r i t o i r e  de la  Haute-Lande.
A p a r t ir  du constat de la  c r is e  économique / la  s y lv ic u ltu re  
e t le s  in d u str ies  du bo is/  e t  démographique, Y. Durourè, 
c o n s e il le r  généra l PS, crée  en 1973 une asso c ia tion , le  
CELAG, pu is en 1979 l'A IR EAL, a sso c ia tion  1901 de dévelop
pement pour repeup ler le  pays par c réa tio n  d 'em p lo is  e t 
v a lo r is a t io n  des ressources lo c a le s .  Pour y répondre e t  re 
prendre l ' i n i t i a t i v e ,  des adm in istrations rég ion a les  appuyées 
par la  DATAR mettent en p la ce  un schéma d'aménagement /1987/
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s u iv i de p lu s ieu rs  Controls de pays précon isant une in te rven 
t io n  d if fé r e n te  de c e l le  de p ro te c t io n  c u ltu r e l le  e t  n a tu re lle  
mise en p lace à tra vers  le  Parc N atu rel Régional. De la  ren
contre en tre ces vo lon tés  lo c a le s  e t  le s  a d m in is tra t ifs  
chargés de mettre en p lace l 'a c t io n  de l 'É t a t  n a ît un jeu 
complexe de fo rc e s  s o c ia le s  e t de modèles dans une superposi
t io n  de découpages spatiaux.

La Soûle es t le  plus connu des t r o is  cas car le s  procédures 
m icrorég ion a les  qui l 'o n t  d é f in ie  /Contrat de pays, puis PAR 
e t  Contrat de pays confondus/ ont é té  mises en avant comme 
un modèle de la  pédagogie du développement lo c a l e t  de la  
p a r t ic ip a t io n  de la  popu la tion  aux choix  démocratiques d 'a c 
tion s  p r io r i t a i r e s  a fin a n ce r  par l 'É t a t .  La recherche a 
é ta b l i  un b ilan  de c e tte  h is to ir e  mouvementée en se dégageant 
du mythe par la  mise en évidence de l 'é v o lu t io n  des groupes 
sociaux réellem ent im pliqués dans le s  actions successives e t 
en ten tan t de d é f in ir  leu r p lace dans le  processus de r e 
structuration/de s tru ctu ra tion  d'une v a l lé e  au demeurant d iv is ée  
entre haut e t  bas.

1. SOUS LES POLITIQUES LOCALES DE L'ÉTAT, DEUX MODÈLES

P lu s ieu rs  modèles de développement ru ra l é laborés pour 
la  "p e t i t e  r é g io n " , ou le  "pays" ont é té  successivement congus 
dans le s  sphères de l 'a p p a r e i l  d 'É ta t  depuis la  Seconde

2 x r
Guerre mondiale . Émanant de sphères d if fé r e n te s  du pouvoir 
c en tra l, ces modèles son t d is t in c ts  pour a ffirm e r  la  sp éc i
f i c i t é  de leu r  conception, leu r  compétence e t  donc le u r  pré
dominance sur ce r ta in s  espaces. I l s  le  sont aussi parce 
q u 'i ls  ont é té  conçus a des moments h is to r iqu es  b ien  p réc is  
e t  donc marqués par le s  cond itions socio-économiques dans 
le s q u e lle s  i l s  ont é té  é laborés /période de cro issance,

2 / /
Des recherches an tér ieu res , prolongées dans l e  cadre

de l 'é q u ip e  Systèmes de Pouvoir e t  Dynamique des Espaces
Ruraux du la b o ra to ire  S tra te s  /Bontrçn e t  a l .  1983, Bontron
1984, Luginbuhl 1986 .../  l 'o n t  montre.
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événements de 1968, .premier choc p é t r o l ie r ,  c r is e  de l 'e m p lo i,  

e t c ./ .
Ces modèles de développement ne sont évidemment pas le s  

seu ls "modèles spatiaux" con s tru its  dans le s  adm in istrations 
c en tra le s , mais i l s  ont en commun de n 'ê t r e  pas des. modèles 
dominants se d é fin is san t p lu tô t  comme opposés a ceux aux
quels on se r é fè r e  l e  p lus souvent /métropole d 'é q u i l ib r e ,  
modèle rég io n a l e t armature urbaine, rég ion s  u rbaines, e tc ./ , 
ou au moins comme " c o r r e c t i f s "  ou complémentaires par rapport 
a eux.

Un prem ier m odele.s p a t ia l g loba l^  a e te  propose pour 
l 'e s p a c e  ru ra l dans le s  années 60, en période de cro issan ce . 
C 'e s t  le  modèle p o la r is é  é laboré conjointem ent au Commissariat 
Général du Plan e t  a la  CNAT e t  au m in is tère  de l 'A g r ic u ltu r e .  
I l  trouve ses rac in es  dans un modèle équ iva len t an té r ieu r, 
l e  "modèle v i l l a g e  c e n tre " , conçu durant la  Seconde Guerre 
mondiale par des hauts fon c tion n a ire s  en contact à la  fo is  
avec des géographes e t  avec des m ilieu x  ch ré tien s . I l  n a ît 
d 'un consta t: le s 'd is p a r i t é s  économiques dans le  t is s u  ru ra l
n a tion a l vont en s 'a c c ro is s a n t . L 'exode a g r ic o le  e t  ru ra l, 
n écessa ire  pour la  "m odern isa tion ", l '" in d u s t r ia l is a t io n "  
de l 'a c t i v i t é  a g r ic o le  pensée comme sou ffran t du "su per- 
peuplement", a pour conséquence d 'a gg ra ve r  l e  d éséq u ilib re  
ville/cam pagne, en p a r t ic u l ie r  sur le  p lan  des n iveaux de 
v ie  e t  de l 'a c c è s  p a r it a ir e  aux équipements e t  s e r v ic e s .
Pour une fr a c t io n  des représen tan ts de l 'É t a t ,  soutenus^par 
quelques grands élus p o lit iq u e s  e t  par des in t e l le c tu e ls  e t 
responsables de mouvements ch rétien s  e t  humanistes tous 
" r u r a l is t e s " , la  seu le façon  d 'a ssu rer un ré éq u ilib ra ge  
apparaît a lo rs  de repenser globalem ent l 'e s p a c e  e t  de promou
v o ir  un modèle sp a t ia l " a l t e r n a t i f "  à contrecourant du modèle

^ On ne s a it  pas encore suffisamment, fau te de travaux 
de recherche portan t sur c e t te  p ér iod e , ce qu'on peut d ire  
sur c e t te  question  ypour l 'e n tre -d e u x  gu erres . Le mççlèle lo c a l 
pour la  campagne y é t a i t ,  s e m b ie - t - i l ,  p lu tô t  a l 'e c h e l l e  du 
v i l l a g e ,  un "m odele-bourg" en quelque so r te , préconisant 
l'aménagement de la  p lace / la  m a ir ie , 1 é c o le , la  p o s te . . ./ ,  
le  déplacement du c im etiè re  extra-muros, e t c . . .
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dominant e t  des e f f e t s  du développement c a p ita l is t e  e t  de la  
cro issance sur l 'o r g a n is a t io n  de l 'e s p a c e .

Le modèle p o la r is é  implique l 'e x is t e n c e  d'une r e la t io n  
de cohérence e t  d 'é q u i l ib r e  en tre ce qui e s t -du domaine 
s e c to r ie l  ou cen tra l / le s  a c t iv i t é s  économiques/ e t  ce qui 
e s t  du domaine h o r izon ta l ou s p a t ia l / la  r é p a r t it io n  du 
peuplement sur un t e r r i t o i r e / .  Pour que c e t te  cohérence 
e x is t e ,  i l  fau t nécessairement que l 'e s p a c e  de hase / la  pe
t i t e  région/  comporte une p e t i t e  v i l l e  ou un bourg cen tre , 
qui es t en quelque so rte  un m icropôle de développement re 
la yé  éventuellem ent par ces cen tres encore p lus é lém en ta ires. 
S i c e t te  con d ition  es t rem p lie , la  m odernisation des a c t iv i 
té s  économiques e t  en p a r t ic u l ie r  de l 'a g r ic u ltu r e  /dont 
on s a it  pourtant b ien  q u 'e l le  s'accompagne d'une dim inution 
du nombre des t r a v a i l le u r s  employés/ peut s 'e f fe c tu e r  sans 
en tra în e r de d éséq u ilib re  dans la  mesure où peut s 'é t a b l i r  
une r é p a r t it io n  optim ale dans l 'e s p a c e  e t  des a c t iv i t é s  e t  
du peuplement. La re s tru c tu ra tion  e t  la  con so lid a tion  d'un 
morceau d 'espace ru ra l autour d'un p ô le  permet d 'en  fa i r e  
une e n t ité  r é s is ta n t  spatia lem ent aux tendances g lo b a les  de 
la  concentration  e t  au d éséq u ilib re  démographique. En ce 
sens, le  modèle e s t  r é a l is t e  p u is q u 'i l  prend comme ré féren ce  
une r é a l i t é ,  la  m icro -rég ion  p o la r is é e  qui e x is te  dans le  
concret, même s i  ce n 'e s t  pas partou t, e t  que l 'o n  d o it  donc 
re n fo rc e r , v o ir e  r e c ré e r . L 'a c t io n  de l 'É t a t  d o it  se p o rte r  
essen tie llem en t sur le s  équipements n écessa ires  aux besoins 
e s s en t ie ls  de la  population/ensemble s c o la ir e ,  s a n ita ir e , 
de com m unication.../ en garan tissan t par la  r a t io n a l i t é  de 
ses im plantations e t  de leu r  n iveau  l 'é q u i l ib r e  du to u t.

Le modèle p o la r is é  e s t  donc b ien  g lo b a l,  h o r izo n ta l, 
impliquant l'in terdépen dance des secteurs d 'a c t iv i t é  e t 
des ca tégo r ie s  de popu lation  supposant une c e r ta in e  homo
g é n é ité , ou au moins une rédu ction  des écarts  en tre le s  
niveaux de développement; le s  l im ite s  de son extension  
sp a t ia le  / le  déeoupage/ do iven t t e n ir  compte de c e t te  a p t i
tude à la  cohérence e t  le  modèle est souvent associé  a la  
notion  de "zone homogène" ou "d 'u n ité  n a tu re lle " .  I l  est
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un fa c teu r d 'hom ogénéisation  de l 'e s p a c e  ru ra l, mais en c e l 
lu le s  de base re la tivem en t autonomes e t  d if fé r e n c ié e s  par 
la  stru ctu re in tern e des a c t iv i t é s  économiques, s i  ce n 'e s t  
par c e l le  du peuplement.

Ce modèle a p r is  naissance presque exclusivem ent dans 
le s  sphères cen tra les  de l 'a p p a r e i l  d 'É ta t  e t  dans le  m ilieu  
de l 'e x p e r t is e .  I l  pose comme une n écess ité  l 'a c t io n  vo lon 
t a ir e  de l 'É t a t ,  même s i  e l l e  e s t  s é le c t iv e  e t  p a r t i e l l e  
e t  in d u it donc une démarche descendante de l 'É t a t  vers  
le  lo c a l ,  une a p p lica t io n  du théorique au r é e l ,  une r a t io 
n a l i t é  gén éra le  qui s 'in ca rn e  dans la  p a r t ic u la r it é  du lo c a l .

, » 4
Le te x te  qui d é f in i t  le s  Plans d Aménagement Rural 

consigne le s  p r in c ip a le s  ca ra c té r is t iq u e s  de ce modèle po
la r i s é ,  e t  en syn th étise  l 'e s p r i t .  A lo rs  que dans l e  modèle 
théorique la  dimension p o l i t iq u e  ou de "dém ocratie lo c a le "  
t ie n t  peu de p lace  par rapport a la  dimension économique ou 
d 'o rg a n isa t io n  de l 'e s p a c e ,  dans son a p p lic a t io n , c 'e s t - a -  
-d ir e  dans la  mise en p lace  des Plans d'Aménagement Rural, 
le  r ô le  accordé à la  p a r t ic ip a t io n  des é lu s , des s o c io -  
-p ro fe ss io n n e ls  e t  de ce qui sera  appelé par la  s u ite  le s  
" fo r c e s  v iv e s "  de la  p e t i t e  ré g ion  e s t  e s s e n t ie l i  Une v é r i 
ta b le  pédagogie de la  p la n i f ic a t io n  démocratique es t incon
testablem ent associée  à l 'a p p l ic a t io n  in  s itu  du modèle po la 
r is é .

Des rég ion s  p i lo t e s ,  parce qu 'en  s itu a tio n  d i f f i c i l e ,  
ont é té  désignées pour y app liqu er le  modale / la  Lo zère , 
la  Haute-Saône e t  l 'A in  notamment/ avant même que la  p o l i 
tiqu e  des PAR ne s o i t  lan cée , puis après sa mise en p lace 
/ROCH 1985/. Mais, au n iveau  c e n tra l, on a p r is  assez ra p i
dement conscience des l im ite s  du modèle pour con treba lancer, 
s i ce n 'e s t  s 'opposer au modèle s p a t ia l dominant l i é  au dé
veloppement c a p ita l is t e  e t  a la  c ro issan ce . Des équipements 
p u b lics  ra tionnellem en t im plantés dans le s  c h e fs - lie u x  de

4 c f .  L .O .F . e t  décret du 8 ju in  1970 qui e s t ,e n  quelque^ 
so rte  l'abou tissem ent t des r é f le x io n s  e t  des experiences qui 
form ent la  p o lit iq u e  d aménagement ru ra l en tre  1960 e t  1970 
dans sa phase de c o n s titu t io n .
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canton e t  le s  p e t it e s  v i l l e s  de bonne t a i l l e  démographique 
/CES e t  ly c é e s , cen tres de télécomm unication, hôpitaux 
ruraux e t  cen tres  médicaux, e tc ./  non seulement ne s u ffis e n t  
pas à enrayer l e  dépeuplement e t  a "déve lopper l 'e s p a c e  ru
r a l " ,  mais p a r t ic ip e n t  à la  form ation  de poches de d é s e r t i f i 
ca tion  par suppression de certa in s  n iveaux de s e rv ic e s . En 
f a i t ,  le  "modèle p o la r is é "  p o r ta it  intrinsèquement ses 
propres p o in ts  de b u to ir . "M odern iste", i l  ne con tena it - 
aucune remise en cause de. la  log iqu e économique p rod u cti- 
v is t e  autre que la  dénonciation  des in é g a l i t é s  sp a t ia le s  qui 
en décou la ien t.

A lo rs  même que le  modèle de développement ru ra l, d 'abord 
l im it é  aux c e rc le s  "Aménagement ru ra l"  du m in istère  de 
l 'A g r ic u ltu r e  e t  au Commissariat Général du Flan, gagna it 
du te r ra in  dans d 'a u tres  m in istères /m in istère de l 'É q u ip e 
ment, de l 'É d u ca tion  N a tion a le , e tc ./ ,  son a p p lica t io n , 
le s  Plans d'Aménagement Rural, s 'é lo ig n a i t  de plus en plus 
de la  conception  théorique de départ. Les PAR se sont m ulti
p l ié s  /140 ca rtes  sur la  France ru ra le  1984/ mais i l s  se 
sont d ispersés dans de m u ltip les  a c t ion s , remembrements, 
renforcem ents des équipements comme adduction d eau, i r r i g a 
t io n ,  constru ction , e tc .  L 'É ta t  f in a n ç a it  des in v e s t is s e 
ments en échange de c e t te  vo lon té  communale ou intercommu
nale de se "m oderniser" sans espérer f r e in e r  un éventuel 
d é c lin  démographique ou économique, sans penser renverser 
le s  log iqu es  a l 'o e u v r e .  Par con tre , la  dimension de "con
c e r ta t io n "  de démocratie lo c a le ,  peu présen te dans le s  fon 
dements du modèle i n i t i a l ,  a é té  un aspect p r in c ip a l de 
son a p p lic a t io n . Les PAR ont stim ulé l e  d ia logue en tre  élus 
locaux, n o tab les , s y n d ic a lis te s , e t c . ,  dans le s  espaces 
concernés par le s  procédures. Pour n égoc ie r  avec 1 É ta t, 
ceu x -c i deva ien t forcément p résen ter un minimum d u n ité .
Le modèle p o la r is é  de développement ru ra l,  incarné dans 
le s  P lans d'Aménagement Rural, a fina lem en t conduit a la  
c réa tio n  d'une pédagogie de la  g e s t ion  c o l le c t iv e  d un 
t e r r i t o i r e  e t  a donc e te  en quelque so rte  un preambule 
à la  d éc e n tra lis a t io n  pour le s  espaces ruraux. L animation 

en e s t  incontestablem ent l e  p rodu it.
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l e  deuxième modèle con s tru it au n iveau cen tra l de l 'É t a t  
e s t  le  modèle lo c a l ou de pays. Contrairement au précédent, 
i l  n 'a  pas p r is  naissance dans le s  c e rc le s  de l 'a d m in is tra 
t io n  e t  des u n iv e rs ita ir e s  p a r is ien s . C 'e s t  à la  f i n  des 
années 1950, e t  plus évidemment a p a r t ir  de 1968, que la  
n otion  de développement ru ra l change de sens e t  se d istin gu e 
nettement de c e l l e  d'aménagement ru ra l,  in tégran t avec des 
contenus d iv e rs  l ' i d é e  d'une a lte rn a t iv e  e t  d'une rupture 
fa ce  au modèle, économique dominant. Le courant " lo c a l i s t e "  
se d é f in i t  a lo rs  comme une convergence de mouvements sociaux 
aux o r ig in es  e t  aux id é o lo g ie s  va r ié e s  / régiona lism e, mouve
ments a n tip rod ü c tiv is te s  e t  c u ltu re ls , e tc ./  /Mathieu 1986/. 
L 'a p p a re il d 'É ta t , e t  surtout la  DATAR va v i t e  v o ir  dans 
ces dynamiques s o c ia le s , dans ces in i t i a t i v e s  lo c a le s , des 
po in ts  d 'appui in té ressan ts  pour re la n ce r  une s t ra té g ie  de 
développement sp a t ia l que la  c r is e  commence à éb ran ler.
C 'e s t  a p a r t ir  de là  que se d é f in i t  par récupération  le  modèle 
é ta tiqu e  du "p a ys ".

Par rapport au modèle p o la r is é ,  i l  se c a ra c té r is e  par 
sa m o b ilité  e t  par la  p lace  accordée à la  p a r t ic u la r it é ,  
à la  v a r ia b i l i t é .  Son extension  s p a t ia le  / le  découpage/ 
est à géom étrie v a r ia b le  e t  ses q u a lité s  sp a tia le s  in tern es 
/ le  peuplement, le s  a c t iv it é s /  ne sont pas prédéterm inées, 
ne peuvent ê tre  rédu ites  à des normes. I l  est en d é f in i t iv e  
p lus a b s tra it ,  p r iv i lé g ia n t ,  en d é p it  de son a p p e lla t io n  
de "p ays", le s  f lu x  e t  le s  connexions, le s  réseaux. En ce 
sens, le s  mouvements de "pays" qui se reconnaissent dans 
c e t te  nou velle  conception du développement ru ra l fo n t  un 
contresens sur son contenu.

Pour la  DATAR, e t ju squ 'à  l'ém ergence de ces dynamiques 
s o c ia le s , l 'e s p a c e  ru ra l é t a i t  cons idère , comme non "moder- 
n isa b le "  ou non "am énageable". Dorénavant, on peut lu i  pro
poser une "panop lie  d 'o u t i ls  dont l 'o b j e c t i f  permanent est 
de re n fo rc e r  l e  pouvoir de p a rten a ires  locaux 'modernes' e t 
de c rée r  de nouveaux espaces d 'in te rv e n t io n "  /P. de Roo,
Pour 1986/. Tout groupe, tou te  in s t itu t io n ,  tou t organisme 
qui cherche à se développer d o it  ê tre  con forté  par 1 action
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de l 'É t a t  qu i s 'engage a chaque f o i s  dans un con tra t p a rticu 
l i e r .  À ,l'hom ogénéité  e s t  p ré fé rée  l 'h é té r o g é n é ité  e t  l 'e n 
t ro p ie  / le  sou tien  à tou t ce qui bouge/, à l 'é ten d u e , l e  
ponctuel e t  le  lo c a l au sens propre. C 'e s t  au fond un modèle 
sans élément f i x e  autre que l 'e x is t e n c e  d'un mouvement, 
d'une dynamique. Les notions d 'h o r iz o n ta l i té  /opposée a la  
v e r t i c a l i t é  e t  au s e c to r ie l/  e t de g lo b a l y sont encore 
présen tes mais sans ê tre  associées à c e l le s  d 'é q u il ib r e  ou 
de cohérence, sans im pliquer une "o rga n isa tio n  de l 'e s p a c e " ,  
un ordre.

Le modèle lo c a l va s 'in ca rn e r  a p a r t ir  de 1975 dans la  
procédure des Contrats de Pays, d 'abord  nationaux pu is ré 
gionaux. Malgré l 'a c c e n t  mis sur le s  s o l id a r it é s  e t  le s  
interdépendances, le s  te x te s  fondant le s  Contrats de Pays 
tradu isen t le  peu ' d 'im portance accordée aux schémas géné
raux, l 'u n iv e r s e l .  Ce n 'e s t  pas un modèle perm ettant de 
r é s is t e r  au "dépeuplem ent", à la  d é s e r t i f ic a t io n ,  aux d is 
p a r ité s  d'équipem ent, mais un "b r ic o la g e "  con jon ctu re l fondé 
sur deux p r in c ip es ! "Heureux le s  élus capables de s 'o rg a n is e r ” 
e t  " l a  dynamique lo c a le  a t t i r e  le s  fonds p u b lic s " . En d 'au tres  
term es, l 'É t a t  ne propose plus un modèle indéfin im en t repro
d u ctib le  e t  adaptable a tou tes le s  s itu a tio n s  p a r t ic u liè r e s ,  
mais i l  d is tr ib u e  co n s e ils , avis  e t  soutiens fin a n c ie rs  au 
coup par coup, cas par cas, en fo n c tio n  des besoins e t  des 
vo lon tés  qui se m anifestent expressément. Le modèle lo c a l 
e s t  un modèle de c r is e .  I l  reporte  sur le s  c o l l e c t i v i t é s  
lo c a le s  le s  fon c tion s  qui é ta ie n t  considérées comme du resso rt 
du niveau cen tra l^ .

Parce q u ' i l  a é té  congu en période de c r is e ,  l e  modele 
lo c a l  e s t  aussi p lus souple que le  modèle précédent dans

^ On peut sex demander s i  le  passage de c e t te  phase 
d'"aménagement" a une phase de "ménagement" n ,e s t  pas aussi 
dû au f a i t  qu 'on es t parvenu aux l im ite s  de 1 a c tion  admi
n is t r a t iv e  t e l l e  q u 'e l le  s 'e s t  exercée a tra vers  le s  PAR 
e t  le s  SIVOM, Tout se passe comme s i  c e t te  ac tion  adm inistra
t i v e  a v a it ,ré e lle m en t fondé le s  pays, le  mouvement de pays 
n 'é ta n t  l'ém ergence, au n iveau c u ltu re l,  que de ce qui e x is te  
d é jà  au n iveau du r e e l .
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le  schéma des re la t io n s  en tre  le s  d i f f é r e n ts  secteurs de l 'é c o 
nomie comme dans le  n iveau e t  le  type de développement pré
con isés. L 'a g r ic u ltu re  n 'e s t  plus pensée comme devant a t
te in d re  dans tou tes ses composantes un niveau "optimum", 
c o m p é tit if e t  performant mais comme une a c t iv i t é  comportant 
p lu sieu rs "v a r ia n te s "  dans le  niveau technique e t des reve
nus, va rian te  pouvant a l l e r  jusqu 'à  la  p lu r ia c t iv i t é .  Pour 
le s  secteurs non a g r ic o le s , l 'e m p lo i n 'e s t  plus considéré 
n i comme le  r é s u lta t  d'un ajustement en tre un niveau de 
popu lation  e t  le s  emplois n écessa ires  pour répondre a ses 
beso in s, n i comme c e lu i de l 'im p la n ta t io n  d'un é ta b lis s e 
ment in d u s tr ie l venu de l 'e x t é r ie u r  apporter des emplois 
supplém entaires. La n otion  d 'é q u il ib r e  en tre le s  secteurs 
d 'a c t i v i t é  n 'e x is t e  pas tand is  que c e l le  de "c ré a t io n  
d 'em p lo is " prend un sens plus "autonome” , l i é  a la  capacité 
qu 'ont le s  c o l l e c t i v i t é s  lo c a le s  e t  le s  habitants du pays 
de c rée r  une a c t iv i t é  au sens f o r t .  Le con trat qui engage 
l 'É t a t ,  d 'abord  au niveau cen tra l pu is par son r e la i s  ré 
g io n a l, engage aussi l'o rgan ism e lo c a l  con tractan t /syndicat 
de pays, 8IV0M, . . . /  sur un p ro je t  quel q u ' i l  s o i t ,  dont 
le s  chances de r é a lis a t io n  sont bonnes e t  qui contribue à 
la  c réa tion  d 'em p lo is  "nouveaux". L 'a rg en t de l 'É t a t  d o it  
a l l e r  là  où un con trat en tre  É tat e t  lo c a l  est p o ss ib le .

Deux conceptions de l 'a c t io n  de l 'É t a t  qui ne sont, 
en d é f in i t iv e ,  pas en phase avec le  mouvement s o c ia l.

2. DANS L'APPLICATION, UNE THÉS GRANDS DÉFORMATION DES MODÈLES

Toute te n ta t iv e  pour systém atiser l 'a c t io n  de l 'É t a t  au 
tra v e rs  des procédures q u 'i l  a mises en p lace dans le s  
15 dern ières  années, q u ' i l  s 'a g is s e  des Plans d Aménagement 
Rural ou Contrats de Pays, débouche sur le  constat d une 
grande d iv e r s it é  de pratiqu es e t des ré s u lta ts .

Comment comparer la  p o lit iq u e  d aménagement ru ra l en 
Haute-Savoie, dans l ' I s è r e  e t  en Lozère? Quelles d i f f é 
rences en tre des Contrats de Pays lo rsqu  i l s  sont précédés 
par un Flan d'Aménagement Rural ou lorsqu  i l s  ne le  sont pas?
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Les espaces o f f ic ie l le m e n t  "aménagés" se com porten t-ils  d i f f é 
remment de ceux qui sont à l 'é c a r t  des procédures PAR ou 
Contrats de Pays? e tc . La d iv e r s i t é ,  d 'a i l le u r s  r e la t iv e ,  
des modèles con s tru its  dans le s  sphères de l 'a d m in is tra t io n  
cen tra le  s e r a i t - e l le  à l 'o r i g in e  de la  d iv e r s it é  observée 
dans le s  p ra tiqu es  d'aménagement ru ra l e t  de développement 
lo c a l?

-L 'a n a ly s e  des t r o is  Contrats de Pays aqu ita in s a permis 
de montrer q u 'i l  n 'en  é t a i t  r ie n . La d iv e r s it é  constatée 
ne procède en aucun cas d'une d if fé re n c e  en tre le s  deux 
principaux modèles de développement ru ra l qui auraien t pu 
en sous-tendre l 'a p p l ic a t io n .  On ne trouve jamais tra ce  
d'une ré fé ren ce  exprimant consciemment la  d is t in c t io n  entre 
le  modèle p o la r is é  e t  le  modèle lo c a l .  Dans leu r conduite, 
n i le s  Plans d'Aménagement Rural n i le s  Contrats de Pays 
ne correspondent à un modèle. I l  peut même y a v o ir  confu
s ion  entre le s  deux: d 'abord  parce que le s  procédures
ne se succèdent pas tou jours dans l 'o r d r e  chronologique®, 
mais aussi parce que ce qu'on c r o i t  exem plaire d'une procé
dure e t  du modèle qu i, théoriquem ent, lu i  correspond, l ' e s t
en f a i t  de l 'a u t r e .  A in s i,  le  prem ier Contrat de Pays de la
Soû le, qui a é té  considéré comme un "v é r ita b le  id é a l type
de la  démarche d'autodéveloppement dont i l  a contribué a 
a ffe rm ir  le s  fondements théoriqu es" /D a lla  Rosa 1986/ est 
en f a i t  beaucoup plus remarquable par son caractère  démo
cra tiqu e  e t sa pédagogie p a r t ic ip a t iv e  qui es t c a ra c té r i
stique du modèle PAR. On constate une grande d is to rs io n  
en tre " th é o r ie "  e t  "p ra t iq u e " dans l 'a c t io n  de l 'É t a t ,  
une t r è s  grande p la s t ic i t é  qui in firm e totalem ent 1 hypothèse 
d'une a r t ic u la t io n  h ié ra rch isé e  ou "descendante" du rapport 

É ta t/ lo c a l.
Cette p la s t i c i t é ,  synonyme donc de d iv e r s i t é ,  t ie n t

Pour la  Soû le, un Contrat de Pays su iv i d un PAR, la  
fu s ion  des deux procédures ,pu is un deuxième Contrat de Pays; 
pour l e  B la ya is , un PAR précède classiquem ent le  Contrat de 
Pays; dans le s  Landes, la  su perpos itiçn  est rendue encore 
plus complexe du f a i t  de la  c réa tio n  d un Parc N atu rel Régio
n a l . .  .
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d 'abord aux s tra té g ie s  v a r ié e s  des adm in istrations départemen
ta le s  e t  ré g io n a les  comme des agents e t  animateurs chargés 
de mettre en p la ce , de su ivre  e t de f a i r e  déboucher ces pro
cédures sur des r é a lis a t io n s .  Les re x a is  départementaux et 
régionaux de l 'É t a t  ne cherchent pas, généralem ent, a ap
p liq u e r  le s  p o lit iq u e s  d é f in ie s  à l 'é c h e lo n  c e n tra l.  Les 
D irec tion s  départem entales de l 'A g r ic u ltu r e ,  qui devra ien t 
ê tre  en p r in c ip e  des agents de d if fu s io n  du modèle sp a t ia l 
p o la r is é  e t d 'un développement g lo b a l^ , l 'o n t  rarement in té 
gré  dans leu rs  f in a l i t é s  e t  leu rs o b je c t ir s .  E lle s  n 'ap 
p liqu en t l e  p lus souvent qu'un modèle stric tem en t a g r ic o le ,  
donc s e c to r ie l  ou v e r t ic a l ,  à base d 'in ves tissem en ts  fin a n - 
gab les sur le u r  budget propre ou sur des c r é d its  au tres sur 
lesqu e ls  l e  m in istère  de l 'A g r ic u ltu r e  a un poids /Eidar par 
ex ./ . Les in gén ieu rs en ch e f de la  DDA, en d é p it  des re 
commandations q u 'i l s  re ço iv en t autour des te x te s  d'"aména
gement ru r a l" ,  v o ien t essen tie llem en t dans ces procédures 
l 'o c c a s io n  de r é a l is e r  des travaux hydrauliques e t  de re 
membrement comme pour l e  B la ya is , l 'a b a t t o i r  de Mauléon ou 
des g ît e s  ruraux; e t l'OPAH dans la  Soû le; dans le s  Landes, 
la  fa ib le  im p lica tion  de la  DDA t ie n t  au f a i t  que le s  m a ls i- 
cu lteu rs  sont gros consommateurs d'équipements p r iv é s  e t  de 
suoventions qui peuvent ê t r e  accordées d irectem ent sans le  
détour d'une procédure e t de fonds spéciaux, tand is que 
l'aménagement p ro d u c tif du m assif f o r e s t ie r  p r iv é  pose un 
énorme problème sur leq u e l la  DDA commence a se pencher 
en lançant une é tu d e .. .  Dans l'ensem D le, ses s e rv ic e s  
ne se r é fè re n t  qu 'à  un modèle de développement a g r ic o le  
plus ou moins "p ro d u c t iv is te "  e t  se d és in téressen t des modèles 
de développement plus globaux la is s é s  aux so ins des seu les 
c e l lu le s  d'aménagement ru ra l sur le s q u e lle s  l'an im a teu r de 
pays peut c e r tes  compter mais pour une e f f i c a c i t é  r e la t iv e 
ment ré d u ite . L 'A t e l i e r  R ég iona l d'Aménagement R ura l, dont

Supposé apte à promouvoir e t  moderniser le s  a c t iv i t é s  
a g r ic o le s  tou t en soutenant le s  a c t iv i t é s  non a g r ic o le s  par 
une p o lit iq u e  d'équipement des tin é à 1 ensemble de l a  popula
t io n  ru ra le .
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la  voca tion  es t expressément de d i f fu s e r  l e  modèle de dévelop
pement ru ra l, a en p r in c ip e  plus de l iD e r té  d 'a c t io n  puisqu' 
i l  n 'y  a p a s .d 'a u tres  regroupements des s e rv ic es  de la  DDA 
à ce n iveau, mais son pou voir d 'in te rv e n t io n  es t l im it é  au 
domaine des études e t  p rop os it ion s  e t  des p rê ts  ou fin ance
ment de personnel pour l 'a n im a tion . Ce n 'e s t  que lorsque le s  
chargés d 'é tu de e t  animateurs prennent leu r  "autonom ie", comme 
en Haute-Lande, qu'on débouche sur des r é a lis a t io n s . De p lus, 
le s  adm in istrations ren tren t en c o n f l i t  pour d é lim ite r  leu rs 
champs d 'a c t io n s  e t  l'aménagement ru ra l dev ien t a lo rs  un 
simple enjeu de pou voir. A in s i,  la  DDA de Gironde, évincée 
des n égoc ia tion s  pour l 'im p la n ta t io n  de la  cen tra le  nuc léa ire  
par la  p ré fe c tu re , a impulsé la  p o lit iq u e  lo ca le  du FAR puis 
du Contrat de Pays a f in  de montrer que l'e s p a c e  ru ra l c o n s ti
tu a it  encore son domaine p r i v i l é g i é  d 'a c t io n  sur leq u e l e l l e  
fo n d a it  sa propre lé g i t im i t é .  Par la  s u ite , sa s t r a té g ie ,  
dans le s  Hauts de Gironde, a cons is té  a am éliorer par des 
subventions la  p ro d u c t iv ité  des e x p lo ita t io n s  a g r ic o le s  
touchées par la  c r is e  de la  vigne blanche, sans rée llem en t 
développer une r é f le x io n  plus g lob a le  sur l 'é q u i l ib r e  entre 
le s  d ive rses  a c t iv i t é s  économiques du monde ru ra l.

Quant au modèle " l o c a l " ,  au Contrat de Pays, i l  se d eva it 
d 'ê t r e  d if fu s é  par le s  p ré fe c tu re s , e t  en p a r t ic u l ie r  par 
la  p ré fe c tu re  de rég ion  chargée de " f a i r e  passer" chez le s  
é lu s , du moins jusqu 'en  1983, par l e  b ia is  du C on se il Régio
nal e t  du Comité Économique e t  S o c ia l,  l 'e s p r i t  DATAR de con
c e r ta t io n  intercommunale, de c o n tra c tu a lis a t io n  e t  d 'in n ova tion  
a n t ic r is e .

Or, i l  fa u t recon n a ître  qu 'en  A qu ita in e l 'a d m in is tra t io n  
départementale e t  rég ion a le  ne r e t ie n t  de ces n ou ve lles  
procédures c o n tra c tu e lle s  que le s  p o s s ib i l i t é s  fin a n c iè re s  
n ou ve lles  a n égoc ier  avec le  personnel p o lit iq u e  le  mieux 
implanté e t  l e  p lus proche du gouvernement en p la c e . Cela 
conduit à des s itu a tio n s  paradoxales e t  c o n tra d ic to ir e s .
A in s i, en Soû le, non seulement la  p ré fe c tu re  ne s 'e s t  pas 
f a i t  le  d iffu s e u r  de l 'e s p r i t  DATAR, mais i l  y  a eu au con
t r a ir e  désaveu de l 'a c t io n  du P r é fe t  par c e l l e - c i ,  ce qui
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a pesé largem ent sur l e  déroulement de l 'a c t io n ® . La DDA, 
après s 'ê t r e  "beaucoup in v e s t ie  e t  a v o ir  joué un r ô le  impor
tan t d 'an im ation  e t  d 'a ss is ta n ce  techn ique, s 'e s t  désenga
gée dès q u 'e l le  sent q u 'e l le  ne sera  paa m aître d 'ouvrage 
d'aucune des actions retenues dans le s  programmes du 
Contrat de Pays ou du PAR. Les s t r a té g ie s  de l 'a d m in is tra 
t io n  sont beaucoup plus l i é e s  a l 'a p p a r e i l  p o lit iq u e  en p lace 
e t  à la  géographie é le c to ra le  qu 'à  un o b je c t i f  m odélisé.
Les "grands é lu s " ont, au niveau du C on se il R ég ion a l, un 
redoutable pou vo ir de censure q u 'i l s  n 'h é s ite ro n t pas à 
f a i r e  jou er, notamment en Soûle pour le  programme c u ltu re l.  

D 'a i l le u r s  le s  modèles de développement ru ra l élaborés 
par l 'É t a t  au n iveau cen tra l comportent une con trad ic tion  
in te rn e  le s  rendant in ap p lica b les  dans leu r t o t a l i t é .  La 
p o l i t iq u e  des Contrats de Pays p récon ise un développement 
ru ra l é q u il ib r é ,  en p roscrivan t notamment tou t développement 
stric tem en t a g r ic o le .  Cependant, p a ra llè lem en t, le s  te x te s  
n o t i f ie n t  que seu les des stru ctu res c o l le c t iv e s  e t  non des 
p a r t ic u l ie r s  peuvent b é n é f ic ie r  de subventions. C e l le s - c i  
se destinen t donc dout naturellem ent au monde a g r ic o le  
d é jà  fortem ent organ isé en synd icats e t  coop éra tives , a lo rs  
q u 'in d u s tr ie ls  e t  a rtisan s  ruraux manquent généralement de 
structu res adéquates pour récupérer un financement éven tu el. 
C ette  so rte  d '" in adéqu a tion  ju r id iq u e " a fortem ent marqué 
le s  choix d 'op éra tion s  à en v isager e t  exp lique en p a r t ie  le  
d éséq u ilib re  qui s 'e s t  opéré souvent au p r o f i t  de l 'a g r i c u l 
tu re .

Après que le  prem ier p ro je t  d e ,con tra t ré d ig é ,p a r  la  
P ré fe c tu re  en accord avec l e  "grand é lu " lo c a l  a i t  é té  r e je t é  
e t  que, dans l e  cadre du SIVOM de Ta rd ets , le s  " p e t i t s  élus" 
se so ien t prononces pour une démarche c o l le c t iv e  e t  p a r t ic ip a 
t i v e ,  la  P ré fe c tu re  a sys tém atiqu em en t,fre in é ,les  phases d 'exé 
cu tion . E l le  n 'a  jamais, s igné l 'a r r ê t é  de c ré a tiç n  du,Syndicat 
Intercommunal de la  Soûle parce qu 'y é ta ien t,rep ré s en te s  le s  
p rés id en ts  des cçmmissions de t r a v a i l  qu i n 'é ta ie n t  pas des 
"c la s s iq u es  e t lé g it im es  é lu s " .  Entraînant la  prudence de la  
DDA e t de la  DDE, la  P ré fe c tu re  a la is g é  s 'e n l is e r  le s  doss iers  
dçns le s  méandres de l 'a d m in is tra t io n  a tous niveaux / rég ion , 
département, s e rv ic e s  s p é c ia lis é s / , le s  a ction s  qui ava ien t 
pourtant f a i t  l 'o b j e t  d un con tra t n 'é ta n t  pas s u iv ie s  de
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De même, la  p o lit iq u e  des PAR comme des Contrats de Pays 
v is e  à une p a r t ic ip a t io n  de tou tes le s  fo rc e s  socio -écono
miques lo c a le s .  Cependant la  longueur imposée de la  procé
dure /3 ans minimum pour re c e v o ir  une subvention souvent 
minime/ exp lique que le  secteur c a p it a l is t e  /m aïsicu lteu rs 
de la  Haute-Lande, in d u s tr ie ls  b la ya is  ou mauléonnais/ 
se dés in téresse  de financements souvent fa ib le s  e t ne répon
dant pas a le u r  s t ra té g ie  à court terme d 'in ves tissem en ts .

C 'e s t  donc d 'abord  dans l 'a n a ly s e  de l 'o r g a n is a t io n  
chargée en p r in c ip e  d 'a p p liq u e r  la  modèle théorique mais 
en f a i t  de m ettre en p lace la  procédure que l 'o n  trouve 
l 'e x p l ic a t io n  de la  t r è s  grande v a r ié té  des déroulements 
e t  des ré s u lta ts  de l 'a c t io n  de développement ru ra l de 
l 'É t a t .  Dans la  p ra tiqu e , le  développement lo c a l e s t  le  
plus souvent p a r t ie l  e t  s é l e c t i f ,  ne s a t is fa is a n t  qu'un 
des éléments du modèle théoriqu e, l 'a s p e c t  c u ltu re l ou pé
dagogique, ou la  modernisation a g r ic o le  par exemple, sans 
a tte in d re  l 'o b j e c t i f  de g lo b a l i t é  ou d 'h o r iz o n ta l i té  qui 
e s t  commun aux deux modèles, même s i  le  prem ier l 'e n v is a g e  
sur l'ensem ble du t e r r i t o i r e  concerné tand is que l 'a u t r e  
le  d é f in i t  plus ponctuellem ent.

3. LA DIVERSITÉ DU LOCAL, EXPRESSION DE LA DIVERSITÉ
DES MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT DES GROUPES SOCIAUX LOCAUX

Pourtant la  ra ison  e s s e n t ie l le  de la  fa ib le  norm alisa
t io n  de l 'a c t io n  de l 'É t a t  dans la  p o lit iq u e  de développe
ment lo c a l e t  de sa t r è s  grande p la s t ic i t é  est à rechercher 
du cô té  de la  s o c ié té  lo c a le  elle-même e t dans la  manière 
dont le s  groupes sociaux s 'in v e s t is s e n t  dans ces procédures.
Les modèles théoriques de l 'É t a t ,  contenus dans le s  d iscours 
e t  le s  é c r i t s  des promoteurs du développement ru ra l,  se heurtent 
aux modèles d é f in is  préalab lem ent par le s  couches s o c ia le s  lo ca 
le s  oui défendent leu rs in té rê ts  sp éc ifiq u es  sans se soucier des

n o t i f ic a t io n ,  " l e  P r é fe t  ne peut pas approuver ce q u 'i l  con
s id è re  comme un d ia logue trop  d ir e c t  e t  trop  p a r t ie l  en tre 
le s  organes de l 'É t a t  ou de la  Région e t le s  é lu s" /Dalla 
Rosa 1986/.
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te x te s , "modèles en acte"-m is  en évidence a p a r t ir  de l 'a n a 
ly s e  des p ratiqu es s o c ia le s  r é e l le s .

Sous le s  p ra tiqu es , t r o is  modèles de développement

Q uelles que so ien t le s  rég ion s , le s  groupes de "produc
teu rs " / a g r icu lteu rs , a rt isa n s , in d u s tr ie ls/  adoptent tr è s  
exactement des p ratiqu es de développement compatible avec 
leu rs  moyens de production .

Le modèle c lass iqu e dominant, q u ' i l  s o it  a g r ic o le ,  indu
s t r i e l ,  a r t is a n a l ou commercial, est adopté en quelque 
so rte  naturellem ent par le s  producteurs qui ont le s  poss i
b i l i t é s  de le  m ettre en oeuvre ou qui n 'on t pas ou ne vo ien t 
pas de ra ison  d 'en  changer.

C 'e s t  a in s i que le s  a g r icu lteu rs  land a is  in s ta l lé s  par 
la  CARA sur de t r è s  grandes surfaces avec un c a p ita l impor
ta n t, e t  le s  gros v it ic u lt e u r s  des Hauts de Gironde produc
teu rs de v in  d 'a p p e lla t io n  "C6te de Blo.ye", organ isés, 
adhèrent a un modèle de développement p ro d u c t iv is te , c la s 
sique pour le s  prem iers, con cu rren tie l pour le s  seconds.

Les commerçants e t  a rtisan s sont p rê ts  a adopter un 
modèle c a p it a l is t e  lo r s q u 'i ls  se sentent suffisamment armés 
pour se développer eux-mêmes dans la  conjoncture lo c a le  
/Soûle ou B laya is  pendant la  période du chantier/ .

Par con tre , le s  in d u s tr ie ls  de la  chaussure en Soû le, • 
f i l s  d 'en trepreneurs dynamiques, continuent à g é re r  un modèle 
c lass iqu e de développement q u 'i ls  n 'on t pourtant plus le s  
moyens de t e n ir ,  de par le  ca ractère  obso lè te  de leu r 
in d u s tr ie . Bien q u 'i ls  p é r ic l i t e n t ,  i l s  ne sont pas en 
mesure d 'en  adopter un au tre. Profondément imprégnés par 
le  modèle c a p it a l is t e  l ib é r a l  co n cu rren tie l, i l s  n 'on t pu 
aborder ensemble le s  problèmes locaux de la  c r is e  de la  
chaussure e t  la  s itu a tio n  préoccupante de l 'e m p lo i.  I l s  n ont 
pu c rée r  d 'a lt e r n a t iv e  à leu r modèle c lassique de développe
ment .

C 'e s t  pourtant lorsque le s  producteurs connaissent de 
graves d i f f i c u l t é s  ou sont sans moyens r é e ls  de développement
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q u 'i ls  p récon isen t un modèle d i f f é r e n t  que l 'o n  a id e n t i f i é  
comme c e lu i de développement lo c a l ou de m a îtr ise  de l 'e s p a c e .

C 'e s t  l e  cas des p o lycu lteu rs  du B laya is . I l s  ne peuvent 
espérer une am éliora tion  importante de leu rs  moyens de pro
duction , e t  seule une c e r ta in e  r a t io n a lis a t io n  peut per
m ettre de résoudre leu rs problèmes. I l s  sont conduits à 
adopter des pratiqu es communes en m atière de comm ercialisa
t io n . I l  e s t t r è s  in téressan t de sou lign er que ce fa is a n t, 
ce groupe de po lycu lteu rs  ju s q u 'ic i considérés comme des 
tenants d'une a g r icu ltu re  m arginalisée ont a ffirm é e t  f a i t  
recon n aître  un modèle d iv e r s i f i é  possédant sa propre logique 
de développement. I l s  ont a ffirm é , à c&té du modèle produc- 
t i v i s t e  c lass iqu e des v it ic u lt e u r s  producteurs de v in  rouge, 
la  lé g i t im it é  d'un autre modèle adapté aux p o s s ib i l i t é s  de 
leu r  im p lan tation  e t  de leu rs  propres moyens de production . 
Modèle de d iv e r s i f ic a t io n ,  opposé a la  s p é c ia lis a t io n , 
in trodu isan t une r a t io n a lis a t io n  de la  production  modeste 
mais r é e l l e ,  appuyée par un regroupement lo c a l pour la  mise 
en marché, im p lic item en t de développement lo c a l ,  b ien  q u 'i l  
se l im ite  à un seu l secteur d 'a c t i v i t é .

De même, le s  a g r icu lteu rs  de la  Soûle /Pyrénées-A tlan- 
tiqu es/ , qui n 'on t guère de p o s s ib i l i t é s  d a c c ro ît r e  leu rs 
moyens de production , s 'in v e s t is s e n t  dans une transform ation  
du l a i t  qui leu r assure un supplément d 'autonomie. I l s  v éh i
cu len t un modèle de développement économique, cherchant a 
compenser l 'im p o s s ib i l i t é  d 'adop ter de tou te  façon  un modele 
p ro d u c tiv is te  par une o rgan isa tion  s o c ia le  autant qu'écono
mique sur l 'e s p a c e  /réseau p a ra llè le  de com m ercia lisation  
de l'agneau  de l a i t . . . / .  En Soûle également, des a rtisan s 
ont con stitu é  des formes de coopéra tion  t e l l e s  que in s ta l la 
t io n  c o l le c t iv e  de séchage du b o is , réponse coordonnée a des 
appels d 'o f f r e  dans le  bâtim ent.

Souvent le s  p e t i t s  producteurs sans moyens r e e ls  de dé
veloppement redoutent l e  changement e t  re fusen t un processus 
de développement dont i l s  sentent confusément qu i l  risque 
de le s  m arg in a liser encore davantage p u is q u 'i ls  n ont pas 
le s  moyens d 'en  p r o f i t e r .  Ces producteurs sont a lo rs  con
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t r a in ts  d 'é la r g i r  a l 'e s p a c e , a la  s o c ié té  lo c a le ,  le u r  ré 
f le x io n .  I l  le u r  fa u t trou ver des appuis, s 'o rg a n is e r  au 
n iveau lo c a l  sur un modèle, mettre en oeuvre des pratiques 
d i f fé r e n te s  pour desserrer l 'é t a u  des lo is  s e c to r ie l le s ,  
recon qu érir une c e r ta in e  autonomie, demander a une structure 
lo c a le  de con s titu er  le  réseau d 'a id e  technique, morale, 
f in a n c iè re  qui peut perm ettre a un candidat/entrepreneur de 
s ' in s t a l l e r ,  e tc .  Garder la  m a îtr ise  du fo n c ie r  a f in  de 
conserver de n écessa ires  moyens de production , fa v o r is e r  
l ' i n s t a l l a t i o n  de jeunes a g r icu lteu rs  pour ne pas ê tre  trop 
m in o r ita ire s  dans un m ilieu  de plus en plus d iv e r s i f i é  est 
pour eux une cond ition  de leu r développement, v o ir e  une 
con d ition  de leu r su rv ie . I l  y a s im u ltan éité  en tre l 'a d o p t io n  
de p ratiqu es d if fé r e n te s  du modèle dominant e t  la  p r is e  en 
compte des ca ra c té r is t iq u e s  de l 'e s p a c e  économique e t  s o c ia l 
dans la  constru ction  d 'un modèle a l t e r n a t i f .  Tout se passe 
comme s i  l'é lo ign em en t du modèle c a p it a l is t e ,  par nature dé
lo c a l is é ,  o b l ig e a it  le s  producteurs a s'appuyer sur le  lo c a l 
pour trou ver leu r  vo ie  de développement.

Cn peut cons idérer comme une va rian te  de ce deuxième 
modèle de développement c e lu i que véh icu len t le s  en trepre
neurs de la  Haute-Lande. C 'e s t  un modèle lo c a l ,  cherchant à 
v a lo r is e r  des ressources lo c a le s  / a ig u i l le s  de p in , cours 
d 'eau  p rop ices a l 'é le v a g e  de la  t ru ite /  en s'appuyant sur 
des stru ctu res lo c a le s , des réseaux de sou tien . C 'e s t  un 
modèle peu c a p it a l is t e ,  mais pourtant t r è s  perform ant /peu 
de c a p ita l et beaucoup de m atière g r is e / , ‘ i l  d é f in i t  une 
s t ra té g ie  de haute te c h n ic ité ,  de conquête des marchés ex té
r ie u rs  a p a r t ir  des ressources n a tu re lle s  e t humaines 
1 — le s .  I l  im plique l 'in n o v a t io n , d.es structu res modestes 
par leu r t a i l l e  pour p lus d 'e f f i c a c i t é ,  des réseaux locaux 
e t  nationaux. C 'e s t  pourquoi i l  m érite l 'a p p e l la t io n  de 
modèle de développement "m oderniste lo c a l i s t e " .  Espace lo c a l 
de développement respectueux du m ilieu  ru ra l avec un con trô le  
lo c a l sur le s  types d 'im p lan ta tion  économique, mais espace 
fortem ent r e l i é  a l 'e x t é r i e u r  par des reseaux nationaux et 
même in ternationau x.
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Le modèle que mettent en oeuvre le s  entrepreneurs de la  
Haute-Lande est le  p lus complexe des modèles rencon trés.
A la  f o i s  t r è s  lo c a l par la  v a lo r is a t io n  des ressources 
qu i l  r é a l is é ,  soucieux d"harmoniser le s  structu res de pro
duction  avec la  s o c ié té  lo c a le ,  profondément attaché aux 
caractères  propres du pays, i l  veut in té g re r  c e t te  s o c ié té  
landaise dans la  s o c ié té  g lob a le  en préservant sa s p é c i f i 
c i t é ,  son ca ractère  unique.

La d iv e r s i t é ,  p rodu it des s t ra té g ie s  de développement
des groupes

Sur un espace ru ra l, le s  so c ié té s  lo c a le s  possèdent 
une certa in e  h é té ro gén é ité . Leur base économique e t  s o c ia le  
e s t  f a i t e  de groupes d iv e r s i f i é s .  Ces groupes sont cepen
dant dans des rapports d iv e rs  de com plémentarité, de pa
ra l lé l is m e , d 'e x t é r io r i t é ,  de concurrence, d 'antagonism es, 
d'hégémonie, qui tracen t des p a rticu la r ism es . Chaque groupe 
a l ' in t é r i e u r  de ces s o c ié té s  lo c a le s  use de s tra té g ie s  
propres pour assurer son développement en ten tan t d imposer 
son modèle. C 'e s t  dans l 'a n a ly s e  des rapports de fo rc e  qui 
s 'é ta b lis s e n t  en tre ces groupes, des a ll ia n c e s  qui se nouent, 
des c liv a g e s  qui s 'o p è ren t, que l 'o n  peut appréc ier v é r i 
tablement quels sont le s  modèles qui se sont imposés dans 
le  développement lo c a l .

Ceux qui se réclament du modèle dominant c lass iqu e cher
chent a s 'opposer aux te n ta t iv e s  de mise en p lace de modeles 
locaux de développement. Pour c e la , i l s  cherchent des appuis 
ex té r ieu rs , organ isa tions p ro fe s s io n n e lle s  e t qu elquefo is  
adm in is tra tives  qui sont t r è s  m éfiantes v is - a - v is  de groupe
ments locaux in te r s e c to r ie ls ,  d 'o rga n isa tion s  de pays qui 
fo n t  échapper en p a rt ie  leu rs  adhérents ou adm inistrés a 
leu r  tu te l le  unique. I l s  le  v iven t comme une a t te in te  a leu r 
champ de re sp o n sa b ilité  propre. Une o rgan isa tion  des pro
ducteurs a g r ic o le s  locaux est vécue comme une concurrence 
in to lé ra b le  a l 'o r g a n is a t io n  coop éra tive  mise en p lace  par 
la  p ro fe ss ion . Le modèle s e c to r ie l  de développement s'oppose
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au lo c a l ,  h o r izon ta l e t  non exclusivem ent p ro d u c t iv is te .
Ceux qui prônent une m a îtr ise  de l 'e s p a c e  lo c a l  

cherchent a l ' i n t é r i e u r  du t e r r i t o i r e  a c rée r  un consen
sus p réa lab le  au fron t de lu t te  qui pourra e fficacem ent 
s 'opposer aux agressions ex té r ieu res . Une r e v i t a l is a t io n  
c u ltu re l le  peut le s  y a id e r , comme en Soûle par exemple,
1 im p lica tion  dans des procédures proposées par l 'a d m in is tra 
t io n  ou le  C on seil Général peut c rée r  c e t te  opportun ité. 
C ette  s t r a t é g ie ,  dans un prem ier temps redonnant une con
science c o l le c t iv e  du pays, e s t  e f f ic a c e  mais e l l e  a ten 
dance, par son mouvement même, à t a i r e  le s  oppositions 
r é e l le s  d ivergen tes  des groupes. E l le  ne peut ré u s s ir  a 
terme que dans la  mesure où le  groupe qui est a l 'o r i g in e  
de ce mouvement est en p o s it io n  suffisamment hégémonique 
pour transform er l 'e s s a i  e t  le  c o n c ré t is e r  dans une p r is e  
de pouvoir p o l i t iq u e .  C 'e s t  actuellem ent ce que n 'on t réu ss i 
à fa i r e  n i le s  a g r icu lteu rs  de la  Soû le, n i ceux du B laya is , 
e t  c 'e s t  ce qui rend f r a g i l e  le u r  propre développement.
Le modèle de développement lo c a l q u 'i l s  ont cherché à imposer 
n 'e s t  pas réellem ent adopté.

Quant au modèle complexe moderniste, lo c a l i s t e ,  i l  e s t 
d i f f i c i l e  a "vendre" a la  popu lation  lo c a le .  Ces promoteurs 
sont au jourd 'hui is o lé s  dans la  s o c ié té  lo c a le  qu i se méfie 
de ces p ion n iers  e t  comprend mal leu rs  p ra tiqu es . La vo ie  
q u 'i ls  ont ch o is ie  actuellem ent est c e l l e  de la  conquête du 
pouvoir p o lit iq u e  lo c a l .  Ce n 'e s t  pas cependant de leu r 
p a rt s tra té g ie  c o l le c t iv e  mais d éc is ion  in d iv id u e lle ,  ce qui 
en l im it e  la  p o rtée . A terme, le  modèle peut cependant 
s 'en  trou ver d 'abord c r é d ib i l is é  puis imposé a la  s o c ié té  
lo c a le .

Le schéma es t en d é f in i t iv e  le  su ivan t: chaque groupe 
tend à imposer sa propre v is io n  du développement ru ra l tr è s  
marquée par son modèle personnel. I l  cherche pour c e la  des 
a l l ia n c e s ..  Cependant, ses chances de succès sont l i é e s  à 
son poids dans la  s o c ié té  ru ra le . Selon la  nature des ca té 
g o r ie s  dominantes sur l 'e s p a c e , le  rapport de domination qui 
leu r e s t p ropre, t e l  ou t e l  modèle de développement lo c a l va



- 134 -

ê tre  dominant. Ceci engendre une d iv e r s i f ic a t io n  importante 
des modèles de développement des s o c ié té s  ru ra le s . I l  e x is te  
en e f f e t  b ien  des cas de f ig u r e  d i f f é r e n ts  dans le s  rapports 
des ca té go r ie s  socio-économiques le s  unes par rapport aux 
au tres.

A in s i c 'e s t  le  lo c a l  lui-même qui con stitu e  c e t  élément 
de d iv e r s i f ic a t io n .  I l  e s t  év id en t que dans ces cond itions 
1 adoption d ’ un modèle de développement lo c a l e s t le  
r é s u lta t  de rapports de fo r c e  dans une so c ié té  lo c a le ,  sur 
un espace qui ne peut ê t r e  qu'un moment de l 'h i s t o i r e .  De 
tou te  façon , i l  y a tou jou rs coex istence de modèles qui 
s 'opposent, s 'ig n o re n t ou se combattent. L 'un domine davan
tage a un moment donné se lon  l ’ é q u ilib re  instauré en tre le s  
fo rc e s  pn od u ctiv is tes  du moment.

La c r is e  a, de par l'éb ran lem en t donné au modèle domi
nant, fa v o r is é  l 'é c lo s io n  de modèles a l t e r n a t i fs  lo c a l is é s .  
Pour le s  plus conscien ts , devant le  d é c lin  in é lu c ta b le , la  
recherche d ’ une v o ie  nou velle  s ’ impose. Mais un modèle 
ne peut s 'im poser que lo r s q u 'i l  e s t adapté aux besoins 
dominants des couches le s  plus im portantes e t  ne peut 
ê tre  adopté par sa seule vertu  théoriqu e. C 'e s t  pourquoi 
le  modèle de développement lo c a l est f r a g i l e ,  i l  n 'a  pas 
comme le  modèle moderniste lo c a l is t e  e t  le  modele dominant 
la  fo rc e  d ’ un modèle économique; ne se fondant pas sur 
l ’ id e n t ité  c a p it a l is t e ,  i l  ne peut ê tre  que p é r i - c a p i t a l is t e .

C ette  d iv e r s i t é  de la  base s o c ia le  e t  des modèles de 
développement qui se constitu en t e t s imposent en fo n c tio n  
de la  p o s it io n  des groupes dans la  stru ctu re s o c ia le  lo c a le  
l im ite  de f a i t  l 'É t a t  dans ses am bitions. On es t lo in  des 
modèles de développement ru ra l con s tru its  dans le s  sphères 
cen tra les  de l 'É t a t  e t  de l 'im age  banalisée d'une h iéra rch ie  
descendante É ta t/ soc ié té  c i v i l e  tant est fo r t e  1 im b rica tion  

en tre le s  deux.
On a reconnu que l 'o b j e c t i f  des adm in istrations n a 

jamais é té  d 'a p p liqu e r un modèle théorique de développement 
ru ra l encore moins de 1 imposer. Le "modèle lo c a l"  préco
n isé  dans le s  Contrats de Pays n 'e s t - i l  pas une simple
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fagade occu lten t une vo lon té  r lu s  p r é c is e : atténuer les- con
f l i t s  locaux, apa iser le s  élus ou recomposer le s  fo rce s  
p o lit iq u e s  en procurant des financements excep tionnels dont 
1 u t i l is a t io n  é t a i t  la is s é e  a leu r l ib r e  choix? L 'exem ple 
du B laya is  est en ce cas pa rticu liè rem en t s i g n i f i c a t i f  
dans la  mesure où le s  p o lit iq u e s  de développement lo c a l 
v is a ie n t  su rtou t a compenser 1 'aménagement produ it par 
l 'im p la n ta t io n  de la  c en tra le  n u c léa ire , imposée sans 
r é e l l e  con certa tion  avec le s  é lu s , qu i provoquait des 
pertu rbations importantes dans le  m ilieu  lo c a l .  L 'a c t io n  
de l 'É t a t  se passe de modèles e t la  p la s t ic i t é  des ob jec 
t i f s  de l 'a d m in is tra t io n  s 'e x p liq u e  par la  d iv e r s it é  des 
enjeux e t  des réac tion s  des groupes sociaux locaux fa c e  a 
la  mise en p lace des procédures.

En d é f in i t i v e ,  la  s p é c i f i c i t é  de la  s o c ié té  lo c a le  
s 'exprim e dans le  mode de mise en r e la t io n  de ses propres 
s tra té g ie s  avec c e l le s  de l 'É t a t ,  on peut meme d ire  dans 
le s  choix de l 'a r t ic u la t io n  lo c a l/ É ta t . En ce sens, le s  
p o lit iq u e s  t e r r i t o r ia l e s  de l 'É t a t ,  quels que so ien t le s  
modèles ayant s e r v i de ré fé ren ce , ont é té  des instruments 
e f f ic a c e s  non seulement de la  ré s is ta n ce  mais de la  repro
duction  des s o c ié té s  dans le u r  d iv e r s i t é .
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Jacek WÓDZ

PLANIFICATION SOCIALE DANS LES RÉGIONS

LES TRADITIONS DANS LE DOMAINE DE PLANIFICATION

Parmi le s  d if fé r e n ts  types de p la n if ic a t io n ,  la  p la n i f i 
ca tion  s o c ia le  n 'e s t  n i la  p lus ancienne n i la  plus impor
ta n te . La t r a d it io n  de la  p la n if ic a t io n  découle surtout 
de la  p la n if ic a t io n  économique e t  de l'aménagement du t e r r i 
t o i r e .  C 'e s t  a in s i que la  p la n if ic a t io n  so c ia le  a é té  
in te g ré e  dans le  cadre de la  p la n if ic a t io n  économique, ce 
qui é t a i t  à son tou r l 'e x p r e s s io n  des revandications venant 
de l'ép oqu e d 'e n tre  deux guerres e t in s c r it e s  dans le s  pro
grammes p o lit iq u e s  des p a r t is  de gauche a in s i que de d i f 
fé ren ts  groupes sociaux de gauche, p r is  au sens la r g e .  I l  
é t a i t  surtout question  d 'en g lob e r dans le  cadre de la  p la 
n i f ic a t io n  s o c ia le  le s  problèmes de l 'e m p lo i /et par consé- 
quant la  lu t te  contre le  chômage/, d 'ou vertu re de l 'éd u ca 
t io n  n a tion a le  e t de la  s écu r ité  s o c ia le  a tous le s  c ito yen s .

Dans le s  cond itions p a r t ic u liè r e s  de la  Pologne, ces 
t ra d it io n s  a l la ie n t  de p a ire  avec des programmes nationaux 
d 'u n if ic a t io n  des rég ions e t  des groupes de popu lation  qui 
au cours de la  période des partages de la  Pologne ont é té  
annexés aux t r o is  puissances d 'occupation  / la  Prusse, la  
Russie e t  l 'A u tr ic h e / . C 'e s t  a in s i que la  t r a d it io n  de 
la  p la n if ic a t io n  so c ia le  en Pologne es t  marquée par de nom- 
breux aspects p o lit iq u e s  . Le rô le  de la  p la n if ic a t io n  so
c ia le  dans le  v ie  du pays a é té  cependant essen tie llem en t 
accru. Dans une so c ié té  de socia lism e r é e l  la  p la n if ic a 
t io n  sous tous ses aspects , autrement d it  tous le s  types

S.M. Zawadzki, Podstawy planowania regionalnego /Les 
fondements de la  p la n if ic a t io n  rég ion a le/ , Warszawa 1969* 
pp. 11-39.
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de p la n if ic a t io n ,  est devenu un procédé fondamental de l 'o r g a 
n isa tio n  e t  de la  ges tion  de la  v ie  s o c ia le . Mais dès le  
début de c e t te  période, la  p la n if ic a t io n  a é té  conçue éga le
ment comme un instrument de la  p o lit iq u e .  E lle  d eva it en 
e f f e t  perm ettre de form er une so c ié té  d 'a v e n ir , basée sur 
le s  p r in c ip es  de la  th éo r ie  de la  s o c ié té  s o c ia l is t e ,  où le s  
d iffé re n c e s  de c la sses  auraient d isparu  e t  où l 'o n  au ra it 
créé des bases pour r é a l is e r  le s  p r in c ip es  de l 'é q u i t é  
s o c ia le .  C erta in s  éléments de la  p la n if ic a t io n  so c ia le  ont 
a in s i acquis un rang de p re s t ig e  comme par exemple la  p la n i
f ic a t io n  de l'é d u c a t io n  n ationa le  / lu t te  contre l'ana lphabé
tisme couronnée d'un succès/ ou dans le  domaine c u ltu re l 
/ce qui a en tra îné de nombreux phénomènes p o s i t i f s  surtout 
en ce qui concerne un accès général à la  cu ltu re comme 
d 'a u tre  p a r t , de nombreux phénomènes n é g a t ifs  surtout à 
l'ép oqu e s ta lin ien n e  quand la  c réa tio n  a r t is t iq u e  a é té  
également soumise aux rigueurs de la  p la n if ic a t io n  avec 
tou tes le s  séqu e lles  de c e t  é ta t  de choses/. On pou rra it 
d ire  de manière généra le  que le s  prem ières années de 
l 'a p rè s -g u e r re  ont é té  pour la  p la n if ic a t io n  une période 
de f lo ra is o n  mais que c e l l e - c i  a é té  soumise aux p r io r i t é s  
p o lit iq u e s  d 'abord et économiques en su ite . Reste cependant 
a sou lign er qu'au cours des prem ières années de l 'a p r è s -  
-guerre on a f a i t  un v r a i e f f o r t  in te l le c tu e l  a f in  de c rée r  
un système de p la n if ic a t io n 's o c ia le  en vue de depasser l e  
cadre d 'in te rv e n t io n  simple dans des domaines donnes de la  
v ie  s o c ia le , e t  de proposer un système qui pou rra it prendre 
en cons idéra tion  le s  l ie n s  et le s  co rré la tio n s  ex is ta n t 
dans la  v ie  en tre l e  développement de ses branches d i f f é 
ren tes.

I l  e s t im possib le, en évoquant le s  tra d it io n s  de la  p la 
n i f ic a t io n  sociale., en Pologne, de passer sous s ile n c e  la  
n otion  de la  p la n if ic a t io n  cen tra le  qui des annees durant, 
é t a i t  un élément d 'im portance c a p ita le .  Le centralism e de 
p la n if ic a t io n ,  c 'e s t  a d ire  l e  p r in c ip e  selon  lequ e l tou tes 
le s  déc is ion s imuortantes concernant l 'a v e n i r  s o c ia l sont 
p r is e s  a l 'é c h e l l e  d É ta t, e t  l e  r ô le  du plan e t par
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là-meme, c e lu i  d'un grand nombre de p la n is te s  p ro fess ion n els  
con s is te  à transform er ces déc is ion s  p r is e s  par le s  auto
r i t é s  cen tra le s  en des tâches ré p a r t ie s  - aux échelons in fé 
r ie u rs  avec, en même temps, la  re d is tr ib u t io n  des moyens 
n écessa ires  pour le s  accom plir, v o i là  ce qui con stitu e  le  
ca ractère  fondamental du système po lon a is  de p la n if ic a t io n .  
Rien d 'étonnant que le s  problèmes de p la n if ic a t io n  à 
l 'é c h e l l e  in fé r ie u r e  e t  à c e l l e  de la  p la n if ic a t io n  so c ia le  
dans le s  rég ion s  n 'on t jamais é té  abordés avec autant 
d 'in s t is ta n c e  que la  p la n if ic a t io n  c en tra le . Le centralism e 
de p la n if ic a t io n  conçu comme l e  p r in c ip e  suprême du proces
sus des d éc is ion s  concernant l 'é v o lu t io n  fu ture de la  so
c ié t é  a eu au moins t r o is  aspects . Primo, i l  a ga ran ti que 
le s  déc is ion s im portantes a rrê tées  à l 'é c h e l l e  cen tra le  
y prendraient une forme concrète de tâches so c ia le s  ou éco
nomiques à accom plir. Secundo, i l  a accordé au cen tre  le  
d is p o s i t i f  du pouvoir de con tr& ler tou t important élément 
de p la n if ic a t io n  dans sa mise en oeuvre. T e r t io ,  i l  a 
s o u s tra it  la  r é a l is a t io n  des o b je c t i f s  de p la n if ic a t io n  à 
la  vo lon té  ou à l 'o p in io n  des auteurs du plan sans t e n ir  
compte de l 'o p in io n  des popu lations concernées par l a  r é a l i 
sa tion  du p lan . En même temps cependant la  pratique d'une 
p la n if ic a t io n  trop  c e n tra lis é e  surtout quand c e l l e - c i  con
cerna ien t des problèmes qui n 'é ta ie n t  pas d irectem ent l ié e s  
à l'économ ie /p .ex . le s  a f fa ir e s  c u ltu re l le s  ou le s  prob
lèmes r e l a t i f s  à la  p ro te c t io n  d'environnement/ mais où le  
sens commun de l 'o p p o r tu n ité  d'un investissem ent donné 
p assa it au prem ier p lan , c e t te  p ra t iq u e - là  a en tra îné une 
atrophie d 'a c t iv i t é s  e f f ic a c e s  chez le s  populations lo c a le s  
e t ,  au po in t de vue so c io lo g iq u e , forme une so rte  de per
ve rs ion  s o c ia le , c 'e s t - à - d ir e  provoque des reven d ica tion s  
permanentes posées par des communautés lo c a le s  qui ne ces
sa ien t de demander au cen tre de fa i r e  tou jours p lu s.

Le système c e n tra lis é  de la  p la n if ic a t io n  a é té  cimenté 
par une lé g is la t io n  abondante / lo is  e t décrets/  e t  c 'e s t  
a in s i q u ' i l  a assuré son fonctionnem ent sans a v o ir  besoin  
de re c o u r ir  à des in i t i a t i v e s  venant de la  popu lation  ce qui
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a en tra îné l'abandon conscien t de tou te  p o s s ib i l i t é  de mise 
en va leur des ressources d'une dynamique so c ia le  d'une 
commune ou d'une s o c ié té  lo c a le  sans p a r le r  de c e l l e  d'une 
ré g io n . La p la n if ic a t io n  cen tra le  é t a i t  basée sur l e  p r in 
c ip e  que tou te  déc is ion  importante concernant l 'o r g a n is a t io n  
de la  s o c ié té  e t  des méthodes de s a t is fa i r e  aux besoins, 
de c e l l e - c i ,  est p r is e  par le  cen tre e t  que à l 'é c h e l l e  
in fé r ie u re  i l  n 'y  a que des a f fa ir e s  d 'in t é r ê t  mineur. De 
p lu s, le s  n iveaux in fé r ie u r s  de l 'é c h e l le  adm in is tra tive  
ont é té  p r iv é s  de tous moyens f in a n c ie rs  propres /impôts 
locaux ou tou te  so rte  de con tr ib u tion  versée  par la  popu
la t io n / . Ce système a f a i t  n a ître  p lu s ieu rs  problèmes so- 
c'iaux, i l  s 'e s t  avéré qu i l  fau t c ré e r  un nouveau modèle
de re la t io n s  en tre le  cen tre  e t  le s  rég ion s , fau te  de quoi

2
tou te  p la n if ic a t io n  cen tra le  e f f ic a c e  s e r a it  im possible .

LES ESSAIS DE DÉCISIONS RÉGIONALES DANS LE DOMAINE 
DE LA PLANIFICATION SOCIALE

Ce modèle de la  p la n if ic a t io n  cen tra le  r e s t a i t  en vigueur 
en Pologne jusqu'au début des années q u a tre -v in g t. Mais 
même durant c e t te  période, des essa is  d'une p la n if ic a t io n  
so c ia le  rég ion a le  ont eu l ie u  a l 'é c h e l l e  de ce r ta in es  r é 
g ion s . I l  fa u t cependant p ré c is e r  immédiatement que dans 
l a  r é a l i t é  po lona ise la  n otion  de rég ion  correspond exacte
ment aux l im ite s  adm in is tra tives  d'une v o ïv o d ie . Les malen
tendus qui en découlent seron t présen tes p lus lo in ,  mais 
nous prenons comme élément de base c e t te  u n ité - la  parce que 
le s  essa i de p la n if ic a t io n  rég ion a le  ont eu l ie u  dans le  
cadre des v o ïv o d ie s . L a c t iv i t é  des a u to r ité s  lo c a le s  de 
H au te -S ilés ie  au cours des années so ixan te et au début des 
années so ixa n te -d ix  re s ten t un exemple de c e tte  te n ta t iv e  
d'une p la n if ic a t io n  rég ion a le  dans l e  cadre de la  p la n i f i 
ca tion  nationa le  c e n tra lis é e . Le r ô le  économiquement important

2
J. Wodz, Planowanie społeczne / P la n if ic a t io n  so c ia le/ , 

Warszawa 1986, pp. 159 e t  su iv .
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de c e t te  v o ïv o d ie  e t  le s  asp ira tion s  p o lit iq u e s  des respon
sables p o lit iq u e s  régionaux é ta ien t à l 'o r i g in e  d'un plan 
rég ion a l qui a lancé un programme d 'in ves tissem en ts  dans 
le s  domaines de la  p ro te c t io n  d'environnem ent, de l'am énage
ment du t e r r i t o i r e ,  e t  de l o i s i r s .

Cependant, le s  prem ières v ra ie s  te n ta t iv e s  de c ré e r  
une p la n if ic a t io n  ré g ion a le  se s itu en t au début des aimées 
qu a tre -v in g t lorsque une s é r ie  des l o i s  sur la  p la n i f ic a -  
t io n  a créé le s  bases pour ce genre d a c t iv i t é  . C e tte  l é 
g is la t io n  ayant in tro d u it  la  notion  de p la n if ic a t io n  r é g io 
nale a d é f in i  égalem ait la  manière d 'é t a b l i r  l e  p lan . Le 
p ro je t  du plan  es t é laboré par le s  a u to r ité s  de la  v o ïv o d ie  
/ le s  d ive rses  commissions du plan/ pour ê t r e  ensu ite soumis 
a une d iscussion  publique e t  aux assoc ia tion s  p ro fe ss io n 
n e lle s  / assoc ia tion  des économ istes, p .e x ./ .  Après a vo ir  
obtenu des av is  n écessa ires , on é labore une ou p lu s ieu rs  
vers ions  f in a le s  du p r o je t  du plan qui sont soumises aux 
a u to r ité s  ré g io n a les , e t  notamment au C onseil du Peuple de 
la  V o ïvod ie . Une f o i s  vo té  par c e lu i - c i ,  l e  plan en tre 
en vigueur.

Hélas, une pratiqu e généra le d 'é tab lissem en t de plans 
régionaux ne f a i t  que commencer. Les ra ison s  en sont nom
breuses dont, su rtou t, l'a b sen ce  d 'an a lyses  soc io log iqu es  
concernant le s  besoins sociaux au niveau de la  ré g io n .

QUELQUES RÉFLEXIONS SOCIOLOGIQUES SUR L'ÉTABLISSEMENT 
DES PLANS SOCIAUX DES RÉGIONS

La réponse à la  question  su ivante: c e t te  s o c ié té  lo c a le  
a - t - e l l e  e t  dans q u e lle  mesure le  sentiment de form er une 
e n t ité  rég ion a le  -  est le  po in t de départ de tou te r é f le x io n  
so c io lo g iq u e . A fin  d 'é v i t e r  des com plications rappelons 
que, d 'ap rès  le s  analyses so c io log iqu es , i l  n 'y  a en 
Pologne que quelques rég ion s  où ce sentiment d'appartenance

 ̂ J. Wódz, Planowanie społeczne w regionach  / P la n if ic a 
t io n  so c ia le  dans le s  rég ions/ , Warszawa 1987.
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ré g ion a le  se m anifeste nettem ent; la  majeure p a r t ie  d o it  leu r 
ca ra c tère  " r é g io n a l"  a l 'o r g a n is a t io n  adm in is tra tive  du pays. 
Une autre question  importante du po in t de vue soc io log iqu e 
se pose -  q u 'e s t  ce qu une rég ion  pour n otre  ré fle x io n ?  Les 
d é f in it io n s  soc io log iqu es  de la  rég ion  ne manquent pas, 
mais i l  s e r a it  va in  de le s  c i t e r  tou tes . I l  s o u f f i t  en 
l'o ccu ren ce  de se r é fé r e r  a la  conception  du H. Dulong 
se lon  la q u e lle  on ne peut p a r le r  d'une rég ion  qu 'à  p a r t ir  
du moment où sa popu lation  m anifeste de manière c la i r e  un 
sentiment d id en tx te  re g io n a le  . C ec i ne veut pas d ir e  que 
l 'o n  pu isse envisager une mesure s o c ia le  rigoureuse qui 
p e rm ettra it  de d é f in ir  à p r io r i  que dans une t e l l e  vo ïvod ie  
c e t te  s o c ié té  rég ion a le  e x is te  e t  dans l 'a u t r e  pas. La ré 
g ion  n 'e s t  pas é ta b l ie  une f o i s  pour tou tes , c 'e s t  une 
chaîne de processus sociaux qui f a i t  que ce sentiment 
d 'id e n t i t é  rég ion a le  peut se re n fo rc e r  ou par con tre , dispa
r a î t r e .  C 'e s t  a in s i que le s  régions peuvent donner p lus de 
r e l i e f  à leu r ca rac tère  p a r t ic u l ie r  e t  que d 'au tre  p a rt , un 
processus d 'a ffa ib lis s e m e n t  de ces d if fé re n c e s  qui se mani
fe s te n t  d'une rég ion  à l 'a u t r e  e s t d é jà  engagé e t  que par 
conséquent c e t te  id e n t it é  rég ion a le  tend a s 'e f fa c e r .  Nous 
nous proposons de démontrer que c 'e s t  de c e t te  approche de 
la  d é f in it io n  de la  rég ion  au'émerge une chance de la  p la n i
f ic a t io n  ré g io n a le .

C 'e s t  en fo n c tio n  de ces t r a i t s  ca ra c té r is t iq u e s  propres 
à la  rég ion  q u 'i l  fa u t m ettre en r e l i e f  ces éléments du 
sentiment d 'id e n t i t é  ré g io n a le  qui pou rra ien t ê tre  u t i le s  à 
la  p la n if ic a t io n  ré g io n a le . On p ou rra it c r o ir e  apparement 
que tous le s  éléments du sentiment d 'id e n t i t é  ré g ion a le  
ont une importance profonde pour la  p la n if ic a t io n  dans la  
ré g io n . R ien de p a r e i l ,  et c 'e s t  parce que la  p la n if ic a t io n  
a l ie u  dans une so c ié té  t r è s  marquée par des années de la  
p la n if ic a t io n  c e n tra lis é e  e t  g lo b a le . Or maintenant, la  p la 
n i f ic a t io n  so c ia le  dans le s  rég ions ne peut pas englober

^ R. Dulong, Les ré g io n s , l 'É t a t  e t la  s o c ié té  lo c a le ,  
Paris  ^978, p . 18.
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tous le s  domaines de la  v ie ,  nombreux é tan t compris dans le  
p lan  c e n tra l, e t  l 'o b j e t  du p lan  ré g io n a l ne comprend'que 
ces domaines de la  v ie  qui ont une dimension essen tie llem en t 
ré g io n a le . I l  va de s o i que c ’ e s t  dans ces domaines q u 'i l  fau t 
v o ir  la  s p é c i f i c i t é  de la  p la n if ic a t io n  rég ion a le  e t  que 
c 'e s t  bien  là  q u 'i l  fau t essayer d 'e x p lo i t e r  ce sentiment 
d 'id e n t i t é  rég ion a le  à la  p la n if ic a t io n .  A in s i, le  problème 
con s is te  à f a i r e  coordonner la  p la n if ic a t io n  cen tra le  e t 
ré g io n a le , e t  à rechercher dans ces domaines - qui fo n t 
l 'o b j e t  de la  p la n if ic a t io n  rég ion a le  l 'a p p u i e t  le  concours 
de la  popu lation  de la  ré g io n , qu i peuvent v e n ir  du sentiment 
de son id e n t it é  ré g io n a le .

Une p r is e  de p o s it io n  d 'o rd re  éth ique est également im
po rtan te . On ne peut pas e x p lo ite r  le  sentiment d 'id e n t i t é  
rég ion a le  pour ju s t i f i e r  l'a b sen ce  de ce r ta in es  a c t iv i t é s ,  
su rtou t dans l e  secteur des b iens e t  des s e rv ic es  sociaux.
On ne peut pas admettre, du po in t de vue aussi b ien  éthique 
que p o lit iq u e , une s itu a tio n  où la  s p é c i f i c i t é  d'une rég ion  
pauvre mais avec un f o r t  sentiment d 'id e n t i t é  ré g io n a le  con
s is t e r a i t  en une atrophie des besoins sociaux e t  en f a i t  que 
ce r ta in s  biens ou s e rv ic es  n y sont pas te llem en t reven d i
qués. On ne peut pas en déduire que des progrès dans 
l 'a c c è s  à ces b ien  ou à ces s e rv ic es  ne sont pas à en v isager. 
Autrement d i t ,  nous sommes d 'a v is ,  qu 'en  aucun cas la  spé
c i f i c i t é  rég ion a le  ne p ou rra it  pais j u s t i f i e r  des d éc is ion s  
de la  p la n if ic a t io n  ré g ion a le  p r is es  au détrim ent de la  
s o c ié té  r é g io n a le . H élas, des exemples ne manquent pas, 
surtout s ' i l  s 'a g i t  de la  p la n if ic a t io n  de l 'é d u c a t io n  n a tio 
nale e t  de l 'a c c è s  à la  cu ltu re . On ne peut pas toucher 
au p r in c ip e  d 'é g a l i t é  des chances du développement dans le  
cadre de la  p la n if ic a t io n  ré g io n a le . La s p é c i f i c i t é  r é g io 
na le  d ev ra it  se m an ifester dans la  manière d 'e n v is a g e r  des 
so lu tion s  concernant l 'a v e n i r  e t  non sous forme de d éc i
sions qui o f fr e n t  ou re fu sen t certa in s  b iens ou so lu tion s .

La chance de re la n ce r  l 'a c t i v i t é  d'une so c ié té  lo c a le  
e s t ,  au po in t de vue so c io lo g iq u e , un élément important de 
la  p la n if ic a t io n  ré g io n a le . Ce postu la t n 'e s t  r é a l is a b le  que 

sous deux con d ition s :
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a/ Premièrement, i l  fa u d ra it  que le s  so c ié té s  rég ion a les  
concernées so ien t convaincues de l 'e f f i c a c i t é  de c e t te  a c t i
v i t é  émanant de la  popu la tion . Ceci re s te  en rapport avec 
1 ex is ten ce  d un cadre lé g a l dans lequ e l ces in i t ia t i v e s  
lo c a le s  peuvent se r é a l is e r  e t ,  d 'a u tre  part avec un fa cteu r 
psychologique de confiance e t  avec la  con v ic tion  du "bien fondé 
de ces a c t iv i t é s .  Dans la  Pologne d 'au jou rd 'h u i, i l  y a s i 
tu a tion  où le  cadre lé g a l a dé jà  é té  d é f in i ,  mais i l  e s t 
encore tou jours d i f f i c i l e  de surmonter l 'a p a th ie  m anifestée 
envers des in i t ia t i v e s  e t  des a c t iv i t é s  lo c a le s , c e t te  
apathie étant la  conséquence de p lu sieu rs décennies d'une 
pratique de la  p la n if ic a t io n  c e n tra lis é e  e t  du d ir ig ism e , 
donc une s itu a tio n  où le s  in i t ia t iv e s  émanant de la  popu
la t io n  é ta ien t d i f f i c i l e s  à r é a l is e r .

b/ La deuxième con d ition  cons is te  en la  c réa tion  des con
d it io n s  où la  s o c ié té  rég ion a le  p ou rra it  exprimer ses op i
nions sur ses propres besoins e t  p résen ter ses propres 
v is io n s  du progrès s o c ia l.  Les assoc ia tion s  ré g ion a les  
y sont un instrument p r i v i l é g i é .  Mais dans ce dom aine-là, 
i l  y a également une s itu a tio n  où dans un clim at gén éra le
ment fa vo rab le  à la  fond ation  de c e l l e s - c i ,  leu r a c t iv i t é  
se heurte à des obstac les  a d m in is tra t ifs . Espérons, qu 'à 
la  I I e étape de la  réforme économique dans notre pays ces 
d i f f i c u l t é s  aura ien t é té  surmontées e t  que le s  associa tion s 
non seulement rég ion a les  deviendront l'in stru m en t de l ' e x 
press ion  des p lus importants problèmes de la  s o c ié té  r é g io 
n a le , mais développeront également leu rs  propres i n i t i a 
t iv e s  à la  f o i s  s o c ia le s  e t  économiques.

LE PLAN SOCIAL DE LA RÉGION -  INSTRUMENT DU RENOUVEAU 
DE LA VIE RÉGIONALE

Nous n 'avons pas cessé de montrer le s  aspects n é g a t ifs  
qui ont f a i t  que la  p la n if ic a t io n  rég ion a le  ne s 'e s t  pas 
développé en Pologne de manière s a t is fa is a n te  e t  que la  
s p é c i f ic i t é  rég ion a le  au l ie u  de s 'épanou ir tend à d ispa
r a î t r e .  C ette  op in ion  basée sur l 'e x p e r ie n c e  du passé
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ne p ou rra it purtant pas nous amener a en rendre responsable 
la  p la n if ic a t io n  ré g io n a le . Par con tre , nous sommes d ’ avis 
que la  p la n if ic a t io n  s o c ia le  dans le s  régions permet d 'espé
r e r  un renouveau de la  s p é c i f i c i t é  ré g io n a le  a lla n t  de p a ir  
avec l 'a c c e p ta t io n  de c e r ta in s  éléments fondamentaux du 
status quo p o lit iq u e  e t  économique e t  surtout du p r in c ip e  
de la  p la n if ic a t io n  de développement. On ne peut pas ad
m ettre que s i  la  p la n if ic a t io n  cen tra le  e t  le  d ir ig ism e 
se sont ré v é lé s  in e f f ic a c e s ,  tou te p la n if ic a t io n  d e v ra it  
ê t r e  nécessairement in e f f ic a c e .  Nous sommes persuadés q u 'i l  
e x is te  d 'au tres  méthodes de p la n if ic a t io n  "n o n -d ir ig is te " ,  
in ten n éd ia ire , dont on ne s 'e s t  pas encore s e r v i,  y compris 
c e l le s  qui tiennent compte des besoins sociaux e t  des 
v is io n s  du développement s o c ia l p résen té a l 'e c h e l l e  lo c a le .

Une analyse h is to r iqu e  e t  soc io log iqu e approfondie de 
tous le s  fa c teu rs  qui fo n t  la  s p é c i f i c i t é  d'une rég ion  
es t  le  po in t de départ de tou t plan rég ion a l moderne. Nous 
ne prétendons pas de d é f in ir  i c i  c e t te  s p é c i f ic i t é  ca r ses 
ca ractères  peuvent ê tre  b ien  d ive rs  e t  v e n ir  des sources 
d if fé r e n te s :  s o c io -h is to r iq u es , c u ltu r e l le s ,  n a tu re lle s ,
géographiques /p .ex . le  cas des rég ions maritimes/, e tc .
Les régions peuvent a v o ir  aussi une s p é c i f ic i t é  économique 
so lid e  qui dev ien t un fa c teu r c r é a t i f  e t  f a i t  n a ît r e  le  
sentiment d 'id e n t i t é  r é g io n a le . I l  e s t  d 'a i l le u r s  fréquent 
que le s  sources de s p é c i f ic i t é s  rég ion a les  se superposent 
ou exercent une in flu ence  commune. I l  fau d ra it encore 
se demander s i la  s p é c i f i c i t é  rég ion a le  engendre un s e n t i
ment d 'id e n t i t é  rég ion a le  e t  f a i t  n a îtr e  un genre p a rticu 
l i e r  de conscience ré g io n a le , qui p ou rra it  encourager aussi 
b ien  le s  personnes que le s  c o l l e c t i v i t é s  lo c a le s  à en tre 
prendre des a c t iv i t é s  en faveu r du développement de la  ré 
g ion .

I l  est l ie u ,  en fin , de d resser un b ila n  des besoins 
sociaux d'une part e t  des ressources dont peuvent d isposer 
le s  a u to r ité s  ré g io n a les , de l 'a u t r e .  C 'e s t  a lo rs  qu 'on peut 
essayer d 'é t a b l i r  un plan ré g io n a l dont l e  but s e r a it ,  
en partan t de la  s p é c i f ic i t é  ré g io n a le , de s a t is fa ir e
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aux besoins par le s  moyens d isp on ib les . S i l 'o n  in v i t e  la  po
p u la tion  à donner son av is  sur le s  o b je c t i f s  envisagés, e t  
s i  e l l e  accepte ceu x -c i, on p ou rra it la  m ob ilise r e t  essayer 
de l ' in t é g r e r  dans l e  processus de la  r é a lis a t io n  des 
tâches prévues par le  plan ré g io n a l. Un plan peut non seu le
ment diminuer le s  f r a is  des investissem ents importants mais 
également encourager une p r is e  de conscience ré g ion a le  e t  
f a i r e  re n a ître  a in s i le  sentiment d 'id e n t i t é  ré g io n a le .

On p ou rra it  a lo rs  se demander q u 'e s t-c e  qui e s t  donc ' 
nécessa ire  pour l 'é ta b lis s em en t d'une t e l l e  p la n if ic a t io n  
rég ion a le?  Evidemment, la  réponse a c e t te  question  n 'e s t  
n i simple n i n e tte , s'il est v ra i que le s  fa c teu rs  qui 
ga ran tissen t la  réu ss ite  d 'une t e l l e  p la n if ic a t io n  sont 
nombreux, i l  es t également v r a i  que l 'a c c o rd  des a u to r ité s  
cen tra les  e s t  la  con d ition  indispensable de sa r é a l is a t io n .  
Donc c 'e s t  à ces dern ières  de d éc ider de l 'e n t r é e  de la  
p la n if ic a t io n  rég ion a le  dans l e  cadre du système de la  
p la n if ic a t io n  nationa le  en v igueur. I l  en ré su lte  la  néces
s i t é  d 'a t t r ib u e r  aux a u to r ité s  lo c a le s  des moyens néces
sa ire s  a la  r é a lis a t io n  des o b je c t i f s  du plan ré g io n a l; 
i l  fa u t également c rée r  un clim at fa vo ra b le  de la  p a rt des 
adm in istrations qui d evra ien t encourager le s  in i t ia t i v e s  
émanant de la  popu lation , e t assurer le u r  soutien  aux 
a c t iv i t é s  des associa tion s lo c a le s  -  p o rte -p a ro le  de 3 'o o in io n  
publique lo c a le  e t  r é g io n a le .
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PROBLÈMES DE GESTION DES SYSTÈMES TERRITORIAUX LOCAUX 
/exemple des u n ités  t e r r i t o r ia l e s  en Pologne/

En Pologne, le s  communes /"gminy" en polonais/ e t  le s  
v i l l e s  /gminy m ie jsk ie/  constitu en t le s  un ités t e r r i t o r ia l e s  
de base. E lle s  ont é té  form ées par su ite  de la  réforme 
adm in is tra tive  en 1973 e t  1975« Ce sont des un ités  sp a t ia le s . 
Leur système de ges tion  / le  pouvoir lo c a l/  e s t  responsable 
de leu r  développement e t  de leu r fonctionnem ent.

On apprécie l 'e f f i c a c i t é  du pouvoir lo c a l  se lon  l 'a p t i 
tude du système à rem p lir ses fon c tion s  malgré le s  l im ita 
tion s  posées par l'environnem ent. La fo n c tio n  systémique 
du but des u n ités  t e r r i t o r ia l e s  e s t de s a t is fa ir e  le s  be
so in s , tou jou rs c ro issan ts , de la  s o c ié té  a in s i que de 
c ré e r  le s  cond itions convenables au fonctionnement e f f ic a c e  
des a c t iv i t é s  économiques.

Les p o s s ib i l i t é s  du pouvoir lo c a l  dans ce domaine ne sont 
pas i l l im i t é e s .  Ce pou voir a g it  dans l'environnem ent dé ter
miné qui pose justement se3 l im ite s .  Ce sont pour ce pou
v o ir  ses en trées ex té r ieu res  déterminant ses compétences.

Sans en tre r  dans le s  d é ta i ls ,  on peut a ffirm e r  qu'en 
p ratique le s  compétences e t  l'autonom ie du pouvoir lo c a l 
sont in flu en cées  surtout par:
1. le s  r e la t io n s  ex té r ieu res  déterm inant le s  dépendances ve r

t ic a le s ,  c 'e s t - à -d ir e  c e l le s  provenant du. C onseil du 
Peuple, de la  v o iv o d ie , du ch e f de vo ïvo d ie  e t  des 
organes a d m in is tra t ifs  p a r t ic u l ie r s :  se rv ices  de l'Éduca
t io n , de la  Santé, du Commerce e t c . ;

2. l'au tonom ie fin a n c iè re  ind ispensab le à r é a l is e r  sa propre 
p o l i t iq u e .  Rien ne subordonne autant que le  manque d 'a r 
gent.
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Non sans importance es t  l 'o r g a n is a t io n  du pouvoir lo c a l 
e t  la  façon  de son fonctionnem ent. En Pologne, dans le s  
systèmes locaux, le s  fon c tion s  d é lib é ra t io n  -  con trô le  sont 
séparées de c e l le s  de g e s t ion  -  exécu tion . Les prem ières 
re lè v en t de la  compétence du C onseil du peuple, le s  secondes 
de c e l le  de l 'a d m in is tra t io n  d 'É ta t . i

LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION D'ÉTAT

La l o i  sur le  système des C on seils  du peuple e t  de l 'a u to 
g e s tion  t e r r i t o r ia l e  s ign a le  que le s  organes de l'a d m in is tra 
t io n  d 'É ta t t e r r it o r ia u x  sont le s  organes ex écu tifs  e t  admi
n is t r a t i f s  des Conseils  du peuple e t  ag issen t dans le  cadre 
de leu r p ro p r ié té  t e r r i t o r ia l e .  I l s  mènent l 'a c t i v i t é  exé
c u t iv e  e t  adm in is tra tive  qui s e r t  à r é a l is e r  le s  tâches 
des C onseils  du peuple. En même temps l 'o rg a n e  lo c a le  de 
l 'a d m in is tra t io n  d 'É ta t e s t  soumis au même organe du niveau 
plus é le v é  e t i l  e s t  l e  représentant de c e lu i- c i  sur son 
propre t e r r i t o i r e .  C 'e s t  l e  maire /naczeln ik/ de la  commune 
/gmina/ qui e s t  l 'o rg a n e  lo c a l  d 'ad m in is tra tion  d 'É ta t .

Conformément à la  l o i  l e  maire de la  commune se trouve 
dans un système d'une double subord ination : v e r t ic a le  e t
h or izon ta le  ce qui s 'exprim e par la  façon  de le  nommer, et 
le  ca ractère  de ses tâches e t  de ses re sp o n s a b ilité s .

En accomplissant la  fo n c tio n  de l 'o rg a n e  e x é c u t if  e t 
a d m in is tra t if du C on se il du peuple, l e  maire de la  commune 
es t responsable devant c e lu i - c i  pour ses a c tion s , e t  sur
tou t pour la  r é a lis a t io n  du p lan  socio-économ ique, du 
budget e t  du p lan  d'aménagement e t  pour la  r é a l is a t io n  des 
autres lo is  déterminant le s  tâches de c e t  organe.

Les tâches du maire en tan t que représentant de 1 admini
s tra t io n  d 'É ta t  sont l i é e s  a la  fo n c tio n  de su rve illa n ce  du 
ch ef de v o ivo d ie  sur l 'a c t i v i t é  du pouvoir lo c a l .

Les tâches du maire de la  commune dans le  cadre de la  
subordination  v e r t ic a le  e t  h o r izo n ta le  sont form ulées de 
d if fé r e n te s  fagons. La fagon  de d é f in ir  "un bon maire de 
la  commune" par le s  deux organes qui l e  s u rv e il le n t  n 'e s t
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pas id en tiqu e . Pour le  ch e f de v o ïv o d ie , i l  eqt un bon fonc
t io n n a ire , quand i l  observe l e  système lé g a l  en vigueur 
e t  s u r v e i l le  de manière s a t is fa is a n te  la  r é a lis a t io n  des 
tâches présen tées dans le  p lan  de v o ïv o d ie .-

Le po in t de vue du C on se il du peuple es t d i f f é r e n t .  
C e lu i-c i  s 'in té r e s s e  surtout aux con d ition s  de v ie  e t  de 
t r a v a i l  des hab itan ts de la  commune. Leur op in ion  fa vo rab le  
envers le  maire dépend de la  façon  dont c e lu i - c i  s 'in t é 
resse  à la  commune, des actions q u ' i l  entreprend pour 
s a t is fa ir e  le s  besoins de la  s o c ié té  lo c a le .

Les buts ,de l 'a c t i v i t é  du maire d és iré s  par l 'u n  e t 
l 'a u t r e  ne sont pas en p r in c ip e  c o n tra d ic to ir e s . I l s  peuvent 
c o e x is te r , mais c e la  ne d o it  pas ê t r e  tou jours une co ex i
stance p a r fa it e .  Les tâches du ch ef de v o ïvo d ie  ex igen t 
la  m ob ilisa tion  de la  s o c ié té  lo c a le ,  le s  tâches du C onseil 
du peuple peuvent e x ig e r  l 'a c t i v i t é  du ch ef de v o ïv o d ie .
Le r ô le  du maire de la  commune es t de jo in d re  ces deux 
p o in ts  de vue. Comment i l  accom plit ses d evo irs , comment 
i l  s a t is fa i t  le s  besoins des deux cô tés  ou bien  s ' i l  donne 
la  p r io r i t é  aux tâches de l 'u n  d 'eux , c 'e s t  la  r e la t io n  de 
fo rc e  de leu r in flu en ce  qui en déc ide.

Le C on se il du peuple p a s s if  ou c e lu i qui ne p r o f i t e  pas 
de ses compétences pour d 'a u tres  ra ison s , peut ê tre  dominé 
par le  maire qui donnerait la  p r io r i t é  aux tâches du chef 
de v o ïvo d ie  au p ré ju d ice  des tâches du c o n s e il.  Dans le s  
cas p a r e i ls  l e  maire de la  commune peut surtout rep résen ter 
le s  in té r ê ts  de l 'a d m in is tra t io n  d 'É ta t , e t  sa fo n c tio n  de 
l 'o rg a n e  e x é c u t if  e t  a d m in is tra t if du C on se il du peuple sera 
moins v is ib le .

Le fa c teu r  qui fr e in e  ou-rend im possib le le  développement 
de l 'u n i t é  t e r r i t o r ia l e ,  e s t  la  l im ita t io n  e t  la  r i g id i t é  
des moyens f in a n c ie rs  mis à sa d is p o s it io n .

Les te n ta t iv e s  d'augmenter ces moyens par le  financement 
ex té r ieu r sont donc tou t a f a i t  compréhensibles. L 'e f f i c a 
c i t é  de ces te n ta t iv e s  e s t dans l ' i n t é r ê t  de la  s o c ié té  
lo c a le  e t  con stitu e  l 'u n  des fa c teu rs  de l 'a p p a r it io n  de 
l 'a u t o r i t é  du maire de la  commune. L 'e x is ta n c e  des sources
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p o te n t ie l le s  de fin a n ce r la  commune /y compris la  cro issance 
r é p é t i t iv e  des dotations durant l ’ année budgétaire/ f a i t  
qu ’ en généra l la  quantité r é e l l e  des moyens fin a n c ie rs  
reçus es t plus grande que dans l ’ o f f r e  in i t i a l e  pour la  
période donnée. C’ est la  s itu a tio n  typique pour tou tes le s  
procédures d ’ ad ju d ica tion . E lle  se répète  p lu s ieu rs  fo is  
ce qui dev ien t une habitude e t le  maire e s t  o b lig é  en 
quelque so rte  par la  communauté lo c a le  d ’ ob ten ir ces re s 
sources à tout p r ix . Dans ces a c t iv i t é s  le  maire es t sou
tenu, pa irfois aussi remplacé p a rt ie lle m en t, par l a  d ir e c 
t io n  de l ’ o rgan isa tion  lo c a le  du PZPR / P a rti communiste 
p o lona is/ , du Conseil du peuple, de la  coop éra tive  de con
s tru c tion  d ’ h a b ita tion s , du s e rv ic e  m édical, des éco les  
secondaires, du cen tre de la  cu ltu re e tc .  Cela ne g a ra n tit  
pas, bien  sur, l ’ e f f i c a c i t é  dans tous le s  cas, mais aug
mente ses chances. Cela permet aussi d ’ exp liqu er plus fa 
cilem ent le  manque de c e tte  e f f i c a c i t é ,  surtout qu e l l e  
ne dépend pas uniquement de la  fo rc e  e t  la  maniéré de 
l ’ in te rven tion . Far conséquent, ce qui dev ien t le  plus 
important pour le  maire, c ’ e s t  de lu t t e r  pour o b ten ir  le s  
moyens f in a n c ie rs  e t  le  r é s u lta t  en es t moins im portant.
I l  e s t aussi peu p lau s ib le  de chercher le s  ressources com
p lém enta ires de revenus dans la  commune elle-même, ou 
d ’ économiser sur le s  dépenses courantes s i  c e la  peut mener 
à rédu ire  l'approvisionnem ent e x té r ieu r  dans le s  p ériodes a 
v e n ir .

Le d é f i c i t  des ressources fin a n c iè re s  tan t que c e l l e s - c i  
s a t is fo n t  le s  besoins courants e t  assurent le  fonctionnement 
normal de la  commune, ne menace poin t le  maire. Devant la  
communauté lo c a le  y compris devant le  C on seil du peuple -  
i l  peut tou jou rs exp liqu er son peu d a c t iv i t é  par l e  manque 
des ressources /toujours l i é  avec le s  déc is ion s ex té r ieu res/ . 
Un autre argument -  également va la b le  -  es t c e lu i des problèmes 
techniques, l i é s  s o it  a 1 absence des moyens s o it  a 1 une 
p o s s ib i l i t é  de s 'a ssu rer le s  s e rv ic es  d'une en trep r ise  compé

ten te .
En analysant l 'a c t i v i t é  des organes d adm in istration
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d 'É ta t , nous pouvons observer que le s  p o s s ib i l i t é s  d 'a c t iv i t é s  
du maire d'une commune a in s i que ses d evo irs  en faveu r de 
c e t te  d ern ière  âépendent de ses p o s s ib i l i t é s  fin a n c iè re s , 
m a té r ie lle s , ex écu tives . La l im ita t io n  de ces p o s s ib i l i t é s  
peut e tre  même commode e t  s e r v ir  d 'e x p lic a t io n  d'une fa ib le  
a c t iv i t é  du m aire. C ette  e x p lic a t io n  ne peut pas ê t r e  con
te s té e  par le  C onseil du peuple parce que c 'e s t  c e lu i - c i  
qui décide des tâches à accom plir, en observant le s  p r in 
c ip es  de la  r é a l i t é  du p lan . La re sp o n sa b ilité  du maire 
par rapport au développement de la  commune es t donc considé
rablement l im it é e .  Ce développement dépend des personnes non 
subordonnées au maire pas plus qu'au C on se il du peuple, de 
c e l le s  qui d isposent des moyens m a té r ie ls , f in a n c ie rs  et 
du p o te n t ie l  e x é c u t if .  Nous observons i c i  un éca rt v iB ib le  
en tre le s  p ré ro ga tiv es  cons idérab les  du Conseil du peuple 
e t  de son organe e x é c u t if e t  a d m in is tra t if,  e t  le s  p o s s ib i
l i t é s ,  l im ité e s  par le s  d éc is ion s  des u n ités  du rang in fé 
r ie u r ,  d 'en  p r o f i t e r  /déterm inant l'é ten d u e  r é e l l e  d 'a c t i v i 
té s/ .

La fagon  dont l e  maire de la  commune rem p lit ses fon c tion s  
r e f l è t e  une fa ib le  p o s it io n  du C on seil du peuple. C e lu i-c i 
ne peut pas p r o f i t e r  de tou tes ses p ré ro ga tiv es  pour le s  
mêmes ra ison s que le  m aire. Ceci exp liqu e  donc pourquoi 
ses ex igences envers le  maire do iven t t e n ir  compte des 
p o s s ib i l i t é s  r é e l le s  de leu r  r é a l is a t io n ,  déterm inées en 
m a jo rité  par le s  fa c teu rs  qui ne dépendent pas de lu i .
A in s i,  le  C on se il du peuple juge le  maire en fo n c tio n  de la  
r é a l is a t io n  des tâches p a r t ic u l iè r e s ,  la is sa n t de cô té  le s  
estim ations g lo b a les , basées sur l 'a n a ly s e  de buts a t te in ts  
par la  communauté lo c a le .  Le manque de p o s s ib i l i t é s  cause 
p .e x . par une in su ffisa n ce  de ressources fin a n c iè re s  ou 
l'ab sen ce  d'une d éc is ion  d'une im ité  non subordonnée 
s ig n i f i e  que la  re sp o n sa b ilité  de la  ré so lu tio n  des prob
lèmes de la  commune a é té  transm ise a d 'au tres  s u je ts .
Dans une t e l l e  s itu a tio n  le  C onseil du peuple n 'a  aucune 
ra ison  de d ép réc ie r  le  t r a v a i l  du m aire, indépendamment du 
degré de s a t is fa c t io n  des besoins de la  communauté lo c a le .
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Dans ces c ircon stances , le  maire s 'em presse, en prem ier l ie u , 
de s a t is fa i r e  le s  exigences de l 'a u t r e  organe qui le  sur
v e i l l e  e t  notamment du ch ef de v o ïv o d ie , ce qui lu i  assure, 
en grande p a r t ie  l 'a d m in is tra t io n  de la  commune. Par consé
quent, une plus grande a tte n tio n  es t attachée a l 'o b s e r v a 
t io n  des p re s c r ip t io n s  e t  procédures fo rm e lle s  qu 'a  la  réso
lu t io n  des problèmes r é e ls  des h ab itan ts . Les p rop os ition s  
e t  demandes des v i l la g e o is  ne sont pas tou jours r é a lis é e s ,  
mais on ex ig e  une preuve concrète e t  fo rm e lle  d 'a c t iv i t é s  
du maire de la  commune p .e x . sous forme de le t t r e  adressée 
à un organe compétent.

LES POSSIBILITÉS DE DIRIGEE LE DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME 
PAR LE POUVOIR LOCAL -

Les formes p r in c ip a le s  des a c t iv i t é s  des Conseils  du 
peuple sont le s  su ivantes:
-  p la n if ic a t io n  socio-économique e t  s p a t ia le  e t  l 'o r g a n is a 

t io n  de r é a l is a t io n  de ces p lans;
-  nomination des en trep r ises  e t  usines qui servent a r é a l is e r  

le s  tâches importantes pour la  rég ion ;
-  d ir e c t io n  e t co n trô le  du t r a v a i l  des organes locaux de 

l 'a d m in is tra t io n  d 'É ta t ;
-  in i t i a t i v e  e t coord in ation  des actions en faveu r du dévelop

pement de la  rég ion  e t  s a t is fa c t io n  des besoins de la  popu

la t io n .
Les plans sont l 'in s tru m en t p r in c ip a l de form ation  du dé

veloppement de la  commune par le s  C onseils  du peup le . Ces 
plans sont o r ien tés  surtout a s a t is fa ir e  le s  besoins de la  
popu lation , mais i l s  do iven t aussi t e n ir  compte des d éc i
sions du p lan  socio-économique de v o ïv o d ie .  La r é p a r t it io n  
des compétences en tre le  pouvoir lo c a l e t  l a  v o ïvo d ie  compte 
i c i  considérablem ent. Formellement, le  C on seil du peuple 
décide de ces p ro je ts  qui ne sont pas en vigueur en dehors 
de la  commune. En r é a l i t é ,  i l  perd une p a r t ie  de ses p réro 
g a t iv e s  en fa veu r des autres organes de p la n if ic a t io n .
Les plans de vo ïvo d ie  contiennent beaucoup de tâches d e ta i l le e s
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t e l l e s  que p .e x . l 'a d d u c tio n  d 'eau , l 'é ta b lis s em en t d 'un sys
tème d 'égou ts , le s  éco les  m aternelles e t c .  De t e ls  p ro je ts  
ne sont pas prévus a ê t r e  r é a l is é s  dans tou te la  v o ïv o d ie , 
a in s i,  le s  C onseils  du peuple du n iveau fondamental fo n t 
des démarches pour que ces p ro je ts  en tren t dans le  plan 
de v o ïv o d ie . C 'e s t  donc le  jeu  pour en tre r  dans le s  plans 
du niveau plus é le v é . I l  n 'y  a pas de c r itè r e s  nets dans 
ce jeu .

Les organes de l 'a d m in is tra t io n  d 'É ta t a l 'é c h e l l e  de 
vo ïvod ie  sont donc ces a rb itr e s  qui ch o is issen t le s  tâches 
d 'in ves tissem en t le s  plus importantes a leu r  a v is . Évidem
ment, dans ce cas a cause de l 'o p t iq u e  plus la rg e  de ces 
organes ce sont d 'au tres  c r it è r e s  qui comptent que ceux 
va la b les  au niveau de l a  commune. Le système d é c is i f  p a r e i l  
e x is te  aussi par rapport aux investissem ents r é a lis é s  par 
le s  u n ités  économiques non subordonnées a la  commune. Des 
déc is ions p r is e s  par ces u n ités  do iven t te n ir  compte de 
ce r ta in es  ex igences du C on seil du peuple de la  commune, 
mais dans le  domaine d 'in ves tissem en ts  ces ex igences d é te r
minent surtout ce dont on d ev ra it  s 'a b s te n ir .  La p o s s ib i l i t é  
d 'o b l ig e r  a f a i r e  quelque chose n 'e x is t e  pas. Le r ô le  de 
l 'a d m in is tra t io n  de la  commune es t donc de demander quelque 
chose, de te n te r  a in trod u ire  dans le s  plans de développe
ment le s  déc is ion s  im portantes pour le s  cond itions de v ie  
e t  de t r a v a i l  de la  communauté lo c a le .  L 'e f f i c a c i t é  de ces 

e f f o r t s  reu t êrre considérab le s i le s  demandes correspondent 
aux besoins des un ités économiques. I l  est beaucoup plus 
d i f f i c i l e  d 'encourager le s  su je ts  économiques a résoudre 
le s  problèmes locaux, ceux qu i ag issen t indirectem ent sur 
leu r fonctionnement /éducation, s e rv ic e  m édical, logements, 
ou la  p o lit iq u e  urbaine/. Le pouvoir lo c a l  a une p o s s ib i l i t é  
plus grande d 'a g ir  e fficacem ent dans la  période de c réa tion  
ou de ré o r ie n ta t io n  de l 'a c t i v i t é  /m odernisation, extension/ 
des u n ités  non subordonnées. Ces changements n écess iten t, 
surtout quand i l s  en tra înent la  charge de l 'in fr a s t ru c tu r e  
économique et s o c ia le , un accord avec le  Conseil du peuple 
ou -  par l 'a u to r is a t io n  de c e lu i - c i  -  avec le  chef de v o l-
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vo d ie . I l  e s t ind ispensab le , pour o b ten ir  un accord à ces 
changements, /ou a la  lo c a lis a t io n /  que l 'u n i t é  économique 
p a r t ic ip e  financièrem ent, m atérie llem en t dans le  développe
ment de l 'in fr a s t r u c tu r e  économique ex té r ieu re  e t  s o c ia le  
ou bien q u 'e l le  constru ise  elle-même le s  ob je ts  dont e l le  
aura besoin . Ces ex igences ne sont pas déterm inées par 
l 'a d m in is tra t io n  de la  commune, mais en accord avec c e l l e -  
- là ,  par le  chef de v o ïv o d ie  qui peut plus ou moins te n ir  
compte des besoins de la  communauté lo c a le ,  mais qui ne 
peut pas n é g lig e r  le s d it s  b eso in s.

Dans ces c ircon stances, le s  plans élaborés ne sont pas 
le s  plans du développement socio-économique de la  commune, 
mais seulement le s  plans de la  r é p a r t it io n  des f r a is  d 'in 
vestissem ents parmi le s  déc is ion s  nominalement déterm inées 
a in s i que de la  r é p a r t it io n  des moyens pour le s  rénova- 
t i  ons,

Les plans sont s ta tiqu es  dans le  sens q u 'i l s  ne proposent 
aucune so lu tio n  a lte rn a t iv e  / i l  n 'y  a pas de va rian tes  de 
p lans, n i de p r in c ip es  pour le s  p lans/; le s  plans dépendent 
trop  de la  s itu a tio n  a c tu e lle  de l'économ ie e t  des condi
t ion s  de v ie  dans le s  communes, on ne connaît pas de ten ta 
t iv e s  d 'in f lu e r  sur le s  d ire c t io n s  du développement admises.

La p la n if ic a t io n  au n iveau de la  commune es t une p la n i
f ic a t io n  t e r r i t o r ia l e  n a tio n a le , r é a lis é e  sur le  t e r r i t o i r e  
déterm iné, e t  non pas une p la n if ic a t io n  au to -gestion n a ire , 
ré a lib é e  dans le  cadre d'une communauté lo c a le .  C 'e s t  une 
a llo c a t io n , imposée par le s  a u to r ité s , des moyens fin a n c ie rs  
qui en déc ide.

Et pourtant l e  système de g e s tion  ne peut pas e x is te r  
sans p la n if ic a t io n .  I l  e s t ,  dans ce c a s - la , o b lig é  à a g ir  
de fagon in tu it iv e  ce qui apporte t r è s  rarement des ré su l
ta ts  p o s i t i f s .  A part c e la ,  la  p la n if ic a t io n  est une condi
t io n  e s s e n t ie l le  ré g la n t l e  développement.

L 'an a lyse  de p la n if ic a t io n  d e v ra it ,  en tre au tres , ind iquer 
où, quand e t  pourquoi peuvent appara ître  dans le  système le s  
c o n f l i t s  e t  le s  s itu a tion s  de s e u il ,  e t  comment i l  fau t 
entreprendre une ac tion  pour é v i t e r  le s  s itu a tio n s  de c r is e .
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C 'e s t  le  sens de gouverner l e  système. Une t e l l e  analyse 
/ c 'e s t - à -d ir e  c e l le  qui t ie n t  compte de toutes le s  r é a l ité s /  
n 'e x is t e  pas. D 'a i l le u r s  le  pouvoir lo c a l e t  ses s e rv ic e s  de 
p la n i f ic a t io n  ne peuvent même pas l 'e f f e c t u e r  car e l le s  
ne disposent pas d 'in fo rm ation s  n écessa ires . E lle s  ne peuvent 
pas r é a g ir  convenablement aux comportements éventuels fu tu rs 
du système. Les actions sont en trep r ises  au moment où un 
o b je t du système es t d é jà  dans la  s itu a tio n  de c r is e  c 'e s t -  
- à -d ir e  quand i l  e s t  menacé par l 'a r r ê t  de fonctionnement 
avec tou tes le s  conséquences pour la  t o t a l i t é  du système 
/p .ex . le  manque d 'eau/. Puisque l ' é t a t  de nos u n ités  
■urbaines empire, de t e ls  o b je ts  sont de plus en plus 
nombreux. I l  p a ra ît  que le s  a u to r ité s  lo c a le s  n 'e ssa ien t 
plus de r é a l is e r  un développement p la n i f i é ,  mais e l l e s  
se concentrent sur le  fonctionnem ent courant du système, et 
non pas sur la  suppression des c o n f l i t s  fu tu rs , mais c e l le  
des c r is e s  a c tu e lle s . Pour p la n i f ie r ,  c 'e s t - à -d ir e  c h o is ir  
le s  buts e t le s  méthodes de leu r r é a l is a t io n ,  i l  fa u t non 
seulement le s  au to risa tion s  fo rm e lle s , mais aussi le s  poss i
b i l i t é s  r é e l le s  m a té r ie lle s  d 'a g ir ,  c 'e s t - à -d ir e  surtout 
le s  moyens f in a n c ie r s . I l  s 'a g i t  de concerter le s  plans des 
u n ités  t e r r i t o r ia l e s  avec leu rs  budgets. On n 'exagère  pas 
en disant que le s  moyens fin a n c ie rs  qui resten t en d isp os i
t io n  du C on se il du peuple sont la  mesure de la  v ra ie  décen
t r a l is a t io n  e t  de l'au ton om ie . Ces moyens viennent du budget 
de la  commune et des fonds lu i  a ttr ib u és .

Le "D ro it  bu dgéta ire" de 1984 c i t e  15 sources de revenus 
des C onseils  du peuple. Tous le s  genres des revenus sont 
l im ité s  par des p resc r ip t ion s  e t  norm alisés de fagon  pré
c is é .  Le changement de le u r  niveau n 'a p p a rt ien t pas aux 
C on se ils  d.u peup le . Pour augmenter le  n iveau des revenus le  
pouvoir lo c a l  peut compter sur:
-  un changement fa vo rab le  des p r in c ip es  d 'é va lu a tio n  des taxes 

e t  d 'im pôts
-  l 'é ta b lis s e m e n t des sources de revenus complémentaires, pro

venant de l 'e x t é r ie u r  /dotations/ .
Pratiquem ent, le s  revenus du budget de la  commune sont
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déterminés de l 'e x t é r ie u r .  Cela ne fa v o r is e  pas la  recherche 
des so lu tion s  in té r ieu re s  n i l'augm entation  de l ' i n i t i a t i v e  
lo c a le .

Les dotations obtenues du budget de v o ïvo d ie  constitu en t 
un apport l e  plus important dans le s  revenus courants.
E lle s  constitu en t 307o -  70% de la  t o t a l i t é  des revenus. La 
subordination  de la  commune aux a u to r ité s  de v o ïv o d ie  es t 
t r è s  grande. Mais c 'e s t  la  manière de l 'é ta b lis s e m e n t des 
dotations qui compte le  plus e t non pas leu r montant. Les 
a u to r ité s  de vo ïvo d ie  décident du niveau des do ta tions  
se lon  un c r i t è r e  f lo u ,  de l 'é c h e l le  des besoins de la  
commune. Le département des Finances du Bureau de V o ïvod ie 
e ffe c tu e  sa propre estim ation  de ces besoins en se ré fé ra n t 
aux dépenses du budget dans la  période précédente. Ceci crée 

souvent un malentendus le s  économies dans le s  dépenses sont 
comprises comme la  d im inution  des besoins f in a n c ie rs  e t  
peuvent provoquer la  dim inution des d o ta tion s . Fréquents 
sont le s  cas où le s  f r a is  assumés deviennent le  but en so i 
des a c t iv i t é s  au détrim ent de la  r é a l is a t io n  d'un niveau d é te r
miné du système gé ré .

La r e la t io n  en tre le s  dépenses courantes e t  le  montant 
des do tations p lace à une m e illeu re  p o s it io n  le s  u n ités  
le s  plus fo r t e s ,  mieux développées. Les besoins f in a n c ie rs  
p lus é le v és  l i é s  au m aintien surtout de l 'in fr a s t r u c tu r e  
exp liquent le s  do ta tions  plus é le v é e s .

Les moyens budgétaires dont d isposent le s  a u to r ité s  de 
vo ïvo d ie  sont l im it é s ;  on assure a la  commune le s  fonds 
pour s a t is fa ir e  ses besoins e s s e n t ie ls , le s  plus urgents, 
ceux qu'on ne peut pas supprimer. Les budgets locaux des 
u n ités  étant t r è s  pauvres, la  s tru ctu re des dépenses es t 
stric tem en t déterm inée. Dans chaque cas, le s  action s peuvent 
ê t r e  plus ou moins r a t io n n e lle s ,  peuvent e x ig e r  des dépenses 
plus ou moins grandes pour r é a l is e r  le s  mêmes tâches, mais 
moins grandes sont le s  ressources possédées, moins la rg e  
e s t  le  ch o ix . Le pouvoir lo c a l n 'a  pas actuellem ent la  pos
s i b i l i t é  de diminuer le s  dépenses p .e x . pour 1 éducation, 
l 'a d m in is tra t io n  d 'É ta t , l 'a s s is ta n c e  s o c ia le , sans en
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fr e in d re  aux p rescr ip tion s  e t  normes fin a n c iè re s  en vigueur 
ou sans d é te r io r e r  le s  cond ition s  de la  v i e .  Cela concerne 
environ  80/5 des revenus. C ette  p a r t ie  du budget peut ê tre  
considérée comme r ig id e ,  c e l le  qui s e r t  à m ain ten ir le  
status quo, c e l l e  qui ré s u lte  du n iveau du développement 
d é jà  acquis e t  des p r in c ip es  de financement en vigueu r.

Une c e r ta in e  souplesse e t  le s  p o s s ib i l i t é s  de tra n s fo r
mer la  stru ctu re du système peuvent ê tre  o f fe r t e s  par le s  
moyens prévus pour le s  investissem ents e t  le s  rénova tion s.
En p ra tiqu e , seulement dans ce cas l 'u t i l i s a t i o n  des moyens 
es t l 'o b j e t  fies déc is ion s  r é e l le s  p r is e s  par le  C on se il du 
peuple. Ces fonds ne sont pourtant pas assez grands. Les 
fonds spéciaux /p .ex . l e  développement de la  cu ltu re , la  
p ro te c t io n  de l'environnem ent, l'a d d u c tio n  d 'eau , e tc ./  
é ta b lis  surtout à p a r t ir  des do ta tions  de v o ïv o d ie , n 'é la r 
g issen t pas le  champ de l 'a c t i v i t é  autonome du pouvoir 
lo c a l .  I l s  peuvent ê tre  u t i l i s é s  après l 'a c c e p ta t io n  de 
c e lu i qui en dispose de l 'e x t é r ie u r  e t  seulement pour une 
tâche con crète . C 'e s t  donc p lu tô t  une des formes du 
cen tra lism e de d éc is ion . Les déc is ion s  autonomes des a u to r ités  
lo c a le s  concernant le  développement se l im ite n t  actuellem ent 
surtout à p réparer le s  te r r a in s  pour le s  h a b ita tion s , y com
p r is  l 'é ta b lis s e m e n t de l 'in fr a s t r u c tu r e  technique pour le s  
ensembles d 'h a b ita tio n  n a issan ts . Dans d 'au tres  cas, le  pou
v o ir  lo c a l  peut rem p lir surtout l e  r ô le  d 'in s p ira te u r , mais 
l 'u lt im e  d éc is ion  ap p artien t à c e lu i qui d ispose rée llem en t 
des moyens f in a n c ie r s . Cela  concerne aussi le s  en trep r ises  
p lus im portantes dans le  domaine de l 'in fr a s t r u c tu r e  tech 
nique dont la  r é a lis a t io n  e s t  prévue par le s  plans de v o l -  
v o d ie . Cet é ta t  de choses au ra it pu engendrer une s itu a tio n  
où c 'e s t  la  structu re e t  l 'a c c e s s ib l i t é  des moyens fin an 
c ie r s  e t  non pas la  h ié ra rc h ie  des besoins sociaux locaux 
qu i d é c id e ra it  du choix  des en trep r ises  de développement. 
A in s i,  la  form ation  e t  la  r é a lis a t io n  de la  s t r a té g ie  lo ca le  
du développement d ev ien t t r è s  d i f f i c i l e .

En analysant l'économ ie fin a n c iè re  au degré lo c a l ,  on peut 
observer l'a b sen ce  d'autonomie f in a n c iè re  de la  commune e t
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une grande dépendance des moyens fin a n c ie rs  de l 'e x t é r ie u r ,  
c 'e s t - à - d ir e  surtout-des do tations reçues par l 'in te rm é 
d ia ir e  de la  v o ïv o d ie . Gela témoigne du cen tra lism e du 
système f in a n c ie r .  Toutes le s  d éc is ion s  fin a n c iè re s  vraiment 
im portantes sont p r is e s  non pas au n iveau concerné, mais 
au moins à un n iveau  plus é le v é  / le s  p re s c r ip t io n s  fin an 
c iè r e s ,  le s  p r in c ip es  de ca lcu l e t  prélèvem ent des impôts 
sont é ta b l is  au niveau cen tra l/ , le  budget de v o ïvo d ie  
dépend du budget cen tra l e t  l e  budget de la  commune -  des 
déc is ion s  des organes de vo ïvo d ie/ . I l  y a beaucoup de pos
s i b i l i t é  de p ress ion , lé g a le s  e t  moins lé g a le s ;  le s  orga
nismes f in a n c ie rs  du haut niveau peuvent in f lu e r  sur la  
manière d 'u t i l i s e r  le s  moyens budgéta ires e t ceux qui pro
viennent des fonds spéciaux.

L 'a r t i c l e  49 de la  l o i  budgétaire s t ip u le  que le s  budgets 
régionaux do iven t s 'ad ap te r aux budgets du niveau plus 
é le v é . Surtout le s  dépenses pour le s  investissem ents e t  
pour le s  rénovations ex igen t au moins l 'a c c o rd  à deux 
n iveaux avec l e  n iveau de v o ïv o d ie . Les organes fin a n c ie rs  
régionaux é ta b lis s e n t le  p r o je t  de leu rs  budgets, en présen
tant le  p lan  de leu rs  revenus e t  dépenses en fo n c tio n  des 
branches p a r t ic u liè r e s  de l'écon om ie , en demandant des 
do ta tions  à un montant déterminé /en présentant en même 
temps le  plan de la  d is tr ib u t io n  des moyens obtenus/.
A l 'é ta p e  su ivan te , le  département des Finances du Bureau 
de V o ïvod ie é t a b l i t  le  p r o je t  de la  r é p a r t it io n  des moyens 
du budget de v o ïvo d ie  parmi le s  d if fé r e n te s  branches de 
l'économ ie / la  sphère non p roductive incluse/ e t  dans ce 
cadre -  parmi le s  d i f fé r e n te s  en trep r ises  d 'in ves tissem en t 
de la  v o ïv o d ie . En r é s u lta t ,  le  p ro je t  du budget r e v ie n t  à 
la  commune, le  p ro je t  basé sur sa va r ia n te  " e s s e n t ie l le ,  
mais adaptée aux p o s s ib i l i t é s  f in a n c iè re s  e t à la  "p h ilo 
sophie du développement" du niveau de v o ïv o d ie . Toutes le s  
questions e t  le s  sommes co n tra d ic to ir e s  peuvent d even ir  
l 'o b j e t  des accords, des ad jud ica tions e tc .  en tre la  commune 
e t  la  v o ïv o d ie .

Les instruments f in a n c ie rs  hors budget puisqu i l s  sont
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à l ’ unique d is p o s it io n  du pouvoir lo c a l ,  n 'accom plissent pas 
leu r rô le  du fa c teu r dynamisant le  développement de la  
communauté lo c a le ,  surtout parce q u 'i l s  n 'on t pas assez de 
moyens par rapport aux beso ins.

CONCLUSIONS

A p a r t ir  de 1981, en Pologne entren t en v igueur des lo is  
qui changent le s  cond itions du fonctionnement des Conseils 
du peuple, t r è s  c r it iq u é e s . Les p lus importantes sont: la  l o i  
sur le  système des con se ils  du peuple e t  de l 'a u to g e s t io n  
t e r r i t o r ia l e ,  la  l o i  sur la  p la n if ic a t io n  socio-économ ique, 
la  l o i  sur la  p la n if ic a t io n  s p a t ia le , la  l o i  sur le s  fonds 
de la  commune e t  du fonds r u r a l .

Les lo is  c ité e s  ont é la r g i  considérablement l 'é ten d u e  
des compétences du pouvoir lo c a l ,  surtout des C on se ils  du 
peuple e t  des organes de l 'a u to g e s t io n  des communes /des
v i l l e s / .  Le chemp lé g a l  de l'au tonom ie e t  de la  compétence de 
p la n if ic a t io n  des C on se ils  du peuple e t  des organes de 1 ad
m in is tra tion  d 'É ta t ne peut pourtant pas ê tre  u t i l i s é  en 
pratiqu e car le  c o n s e il es t dépourvu de ses propres moyens 
f in a n c ie rs  e t  leu r  r é p a r t it io n  s 'e f fe c tu e  par le s  organes de 
v o ïv o d ie . Le mode de r é p a r t it io n  es t p lu tô t  l ib r e  e t  ne dé
pend pas en grande p a r t ie  du niveau lo c a l .

En pratiqu e le s  C on seils  du peuple ne sont pas f in a n c iè 
rement autonomes, tan t en ce qui concerne le s  revenus que 
le s  dépenses. Les C on seils  du peuple n 'on t aucune in flu ence 
sur l 'é ta b lis s em en t du montent de leu rs  revenus e t  une 
in flu en ce  minime sur la  stru ctu re des dépenses.

L'ensemble des instruments f in a n c ie rs  la is s é s  s. la  d ispo
s i t io n  des a u to r ité s  de la  commune prouve que théoriqueme- 
ment le s  p o s s ib i l i t é s  de r é a l is e r  sa propre conception  du 
développement de la  communauté lo c a le  d 'une manière autonome 
/ le  surplus bu dgéta ire , le s  fonds d 'a f fe c t a t io n  s p é c ia le , la  
mise en marche du fonds de p rov is ion/  peuvent e x is t e r .  Mais 
en pratique le s  organes locaux sont soumis aux p ress ions  
s i fo r t e s  des organes du n iveau plus é le v é , ren fo rcées  par
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des moyens légaux e t  moins légaux d '"im poser la  subord ination ", 
que l 'o b s t in a t io n  pour ob ten ir  une autonomie fin a n c iè re  peut 
deven ir par la  su ite  défavorab le  pour le  système lo c a l .



fcaria HALAMSKA

LE POUVOIR LOCAL EN POLOGNE FACE AUX INTÉRÊTS 
INDIVIDUELS, LOCAUX ET GÉNÉRAUX

Les sciences s o c ia le s  donnent p lu s ieu rs  d é f in it io n s  du 
pouvoir lo c a l .  Leur s p é c i f i c i t é  es t d é f in ie  par l 'a d j e c t i f  
" l o c a l " .  Pour s im p li f ie r ,  nous pouvons d ire  que le  "pouvo ir 
lo c a l"  est un pouvoir exercé dans une so c ié té  lo c a le .  Chaque 
so c ié té  lo c a le  possède son propre t e r r i t o i r e .  On peut avan
cer que l e  p ou vo ir lo c a l  e s t  un pou vo ir l im ité  a un c e r ta in  
t e r r i t o i r e .  Pour le  soc io logu e l 'a d j e c t i f  " lo c a l "  r e lè v e  
d'une n otion  beaucoup plus la rg e . C e tte  notion  v ie n t  de la  
ca ra c té r is t iq u e  "s o c ié té  lo c a le " .  Dans c e t te  s o c ié té  ex is ten t 
deux types de l ie n s  sociaux: le s  l ie n s  form els e t  le s  lien s
in form els . Les lie n s  in form els  dominent le s  l ie n s  fo rm els , 
par conséquent, la  stru ctu re in fo rm e lle  e s t  plus importante 
que la  stru ctu re fo rm e lle . La stru ctu re in fo rm e lle  e s t  
d é c is iv e  pour le  fonctionnem ent de c e t t e  s o c ié té . En p lus, 
c e t te  stru ctu re e s t  l i s i b l e  pour tou s. Dans c e t te  s itu a 
t io n , la  s o c ié té  lo c a le  n 'e s t  pas une c o l l e c t i v i t é  d 'in d i
vidus anonymes, mais une c o l l e c t i v i t é  des groupes sociaux 
d i f f é r e n t s .  Dans la  s o c ié té  lo c a le ,  i l  n 'y  a pas de 
"c ito y en s  anonymes": chaque hab itan t e s t  connu e t  reconnu
par chacun, possède ses ca ra c té r is t iq u e s  plus ou moins 
p ré c is e s . I l  en es t  de même pour le  pouvoir lo c a l  qui est 
tou jours un pou voir p e r s o n if ié .  Les in s t itu t io n s  fo rm e lle s  
de pouvoir sont représen tées par des personnes concrètes , 
des personnes b ien  connues. Les re la t io n s  s o c ia le s : pou vo ir- 
-c ito y e n , ne sont pas -  par d é f in it io n  -  dépersonnalisées.
Le pouvoir lo c a l e s t  un pou voir non anonyme exercé dans une 
so c ié té  non anonyme.

C 'e s t  une c a ra c té r is t iq u e  fondamentale du pou voir lo c a l .  
De nombreuses analyses soc io log iqu es  sont cen trées sur
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ce -cro it. E lle s  montrent la  dépendance entre la  r é a lis a t io n  
des in té r ê ts  in d iv id u e ls  -  ou des in té rê ts  de groupes locaux 
-  e t  la  r é a l is a t io n  des in té rê ts  de la  s o c ié té  lo c a le  comme 
t e l l e .  Mais au niveau lo c a l ,  une tro is ièm e ca té go r ie  d 'in 
t é r ê ts  d o it  ê tre  r é a l is é e :  le s  in té r ê ts  de la  s o c ié té  g lo -
oa le , le s  in té r ê ts  généraux. Les in té r ê ts  généraux sont 
imposés à la  s o c ié té  lo c a le  par la  s o c ié té  g lo b a le . Leur réa
l is a t io n  au niveau lo c a l es t protégée par la  ré gu la tion  
systém ique. La p o s it io n  du pouvoir lo c a l dans le  système 
généra l de pouvoir, dans tou te  s o c ié té ,  e s t une conséquence 
du mode d 'a r t ic u la t io n  en tre  des in té r ê ts  locaux e t  des in 
té r ê ts  généraux.

Pour analyser la  p o s it io n  du pouvoir lo c a l e t  son fonc
tionnement , i l  e s t  t r è s  important de prendre en compte 
le s  rè g le s  de la  ré gu la tion  en tre ces deux types d 'in t é r ê ts :  
locaux e t  généraux. Dans ce domaine, le s  so lu tion s possible-s 
sont de deux types:

-  lorsque le s  deux ca tégo r ie s  d 'in t é r ê ts  sont sp é c ifiq u e 
ment d is t in c te s ,

-  lo rs q u 'e s t  présente la  p o s s ib i l i t é  de r é c o n c i l ie r ,  ou 
"d 'harm on iser" le s  in té rê ts  locaux et généraux.

De ces deux po in ts de vue, en prenant le s  rè g le s  ju r i 
d iques, l e  système du pou voir lo c a l en Pologne e s t  d i f 
f i c i l e  a s p é c i f ie r .  D'un c ô té , le  pouvoir lo c a l  est 
l '"sn ten n e  sur l e  te r r a in "  du pouvoir c en tra l, l 'e c h e lo n  
in fé r ie u r  d'une structu re v e r t ic a le .  D un autre co te , le  
pouvoir lo c a l  e s t  le  "rep résen tan t des in té rê ts  de la  
s o c ié té  lo c a le " .  Le pouvoir lo c a l en Pologne e s t ,  par 
conséquent, o b lig é  de r é a l is e r  ces deux types d in té rê ts  

en même temps.
Ce p r in c ip e  -  r é a l is e r  simultanément des in té rê ts  locaux 

e t des in té r ê ts  généraux -  e s t ,  dans la  p ra tiqu e, im possib le 
a r é a l is e r .  Dans le  cas de c o n f l i t s  d 'in t é r ê t s ,  la  s o c ié té  
lo c a le ,  pour resp ec te r le s  in té rê ts  généraux, d o it  renoncer 
a la  r é a lis a t io n  de ses propres in té r ê t s .  I l  fa u t  sa vo ir  
aussi que l ' " i n t é r ê t  g én éra i"  n 'a  pas de d é f in it io n  p ré c is e . 
On ne d is tin gu e pas, par exemple, "1  in té r ê t  généra l de



l a  s o c ié té  g lo b a le "  de " in t é r ê t  de l 'É t a t " .  La n o tion  ^ " i n 
t é r ê t  g én éra l" couvre la  s tra té g ie  de développement du pays, 
comme le s  dimensions plus courantes de la  p o lit iq u e  c en tra le . 
E l le  concerne ta n t le s  d éc is ion s  p a r t ic u liè r e s  des départe
ments du Comité C entra l que c e l le s  p r is e s  par un m in is tère . 
Dans c e t te  s itu a tio n , quand chaque d éc is ion  du "Centre" est 
présen tée comme d '" in t é r ê t  g é n é ra l" , la  n otion  se dévalue »
La n otion  d '" in t é r ê t  g én éra l" change de fo n c tio n  e t  commence 
a fon c tion n er comme un moyen de réprim er le s  in té r ê ts  
locaux. Le p r in c ip e  d éc la ré  de la  c o n c il ia t io n  des in té rê ts  
locaux e t  généraux se transform e en p r in c ip e  de domination 
de l ' i n t é r ê t  généra l sur l ' i n t é r ê t  lo c a l .  C 'e s t  l e  prem ier 
p r in c ip e  systémique qui détermine le s  cond itions du fonc
tionnement du pou voir lo c a l  en Po logne. I l  o r ien te  en même 
temps le s  buts "des acteu rs" exerçant l e  pouvoir.

Dans tou tes  le s  u n ités  t e r r i t o r ia l e s  de niveau lo c a l  sont 
im plantées le s  d if fé r e n te s  o rgan isa tion s économiques. E lle s  
fon c tion n en t, en p r in c ip e , pour s a t is fa i r e  le s  besoins des 
h ab itan ts . Les lie n s  avec c e t te  s o c ié té  ont un ca rac tère  
fo n c tio n n e l. La c o l l e c t i v i t é  t e r r i t o r ia l e  es t organ isée selon  
des p r in c ip es  d 'o rg a n isa tio n  h o r izo n ta le . Mais tou tes le s  
o rgan isa tion s économiques qui ne sont pas subordonnées au 
pouvoir lo c a l ,  e t  e l l e s  sont la  m a jo r ité , fonctionnen t selon 
des p r in c ip es  d 'o rg a n isa tio n  v e r t ic a le .  E lle s  constitu en t 
le s  échelons de base de leu r  propre stru ctu re v e r t ic a le .
Dans un système c e n tra lis é ,  t e l  que l e  système p o lon a is , 
tou te  a c t iv i t é  de ces o rgan isa tion s , s itu ée  aux échelons 
in té r ie u rs , dépend de le u r  échelon su périeu r. L 'éch e lon  
supérieur d é f in i t  des buts e t  a ttr ib u e  le s  moyens de fonc
tionnement. I l  applique aussi le s  sanctions en cas de non 
exécu tion  de ses d ir e c t iv e s .  Toutes ces o rgan isa tions sont 
d ir ig é e s  se lon  un p r in c ip e  d 'o rg a n isa tio n  v e r t ic a le .  Et 
ce p r in c ip e  d 'o rga n isa t io n  v e r t ic a le  du système g lo b a l dé
term ine le s  cond itions du fonctionnem ent du pouvoir lo c a l 
en Pologne.

Le pou voir lo c a l en Pologne est soumis à deux types de 
p ress ion . Les prem iers décou lent des deux p r in c ip es  sy s té -
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miques, l e  p r in c ip e  de domination de l ' i n t é r ê t  gén éra l, e t 
l e  p r in c ip e  d 'o rga n isa t io n  v e r t ic a le  du système. Le pouvoir 
lo c a l ,  qui f a i t  p a r t ie  du système p o lit iq u e  g lo b a l,  d o it  
fon ction n er selon  le s  r è g le s  du "c en tra lism e ". Le deuxième 
type de p ress ion  est p rodu it par l 'e n t r é e  en scène de la  
so c ié té  lo c a le .  C ette scène, peuplée par des acteurs non 
anonymes présente une s tru ctu re  l i s i b l e  de groupes e t  de 
re la t io n s  en tre c eu x -c i. Les acteurs jouent i c i  " l e  spectac le  
du pouvoir" e t  sont p r is  dans le  réseau des r e la t io n s  entre 
le s  d if fé r e n ts  groupes sociaux, En même temps, i l s  3ont soumis 
aux pressions venant de ces groupes, i l s  sont soumis aux p res
sions de la  " l o c a l i t é " .  Les pressions in te rc ro is é e s  du "cen tra 
lism e" e t de la  " l o c a l i t é "  créen t la  s p é c i f i c i t é  du fonction ne
ment du pou voir lo c a l en Pologne.

Comment, dans la  s itu a tio n  d é c r ite , l e  pouvoir lo c a l  peut- 
- i l  r é a l is e r  des in té r ê ts  locaux, qui ne sont pas la  somme 
d 'in t é r ê ts  in d iv id u e ls , e t  qui peuvent ê tre  dominés s i fa 
c ilem en t par un in té rê t  généra l in d é fin i?

Est-ce que " l ' i n t é r ê t  lo c a l"  con s titu e  le  fa c te u r  o rien 
tan t son a c t iv i t é ?  Comme le  montrent le s  recherches r é a l i 
sées, le s  a c t iv i t é s  du pou voir lo c a l en Pologne sont ca racté
r is é e s  par un haut degré de " lo c a lis m e " e t  une f o r t e  o rien 
ta t io n  vers  la  p r is e  en compte des in té r ê ts  locaux. Les 
causes de ce phénomène sont d iv e rs e s . " L 'in t é r ê t  g é n é ra l",
?n ra ison  même de son ca ractère  in d é f in i ,  est souvent, pour 
l e  "notab le  lo c a l " ,  trop  généra l e t incom préhensible; 
i l  se transform e en s logan . La so c ié té  lo c a le  est aux p r is e s  
avec des préoccupations concrètes , dont la  so lu tion  peut 
ê t r e  fa c ilem en t imaginée par le  pouvoir qui est en p la ce .
Ce pouvoir e s t  l i é ,  par de nombreux l ie n s ,  souvent émotion
n e ls , avec c e t te  s o c ié té .  La s o c ié té , quand e l l e  a r t ic u le  
ses besoins, s 'ad resse  en prem ier l ie u  au pouvoir sur p lace ,
"a  son p o u vo ir ". I l  e s t v r a i que ce f a i t  de d é te n ir  e t 
conserver ne dépend pas de la  s o c ié té  lo c a le ,  mais tou te 
bonne so lu tio n  p r is e  pour résoudre le s  problèmes de la  c o l
l e c t i v i t é ,  ren fo rce  le  p re s t ig e  du pouvoir dans la  s o c ié té  
lo c a le .  " S a t is fa ir e  le s  besoins de la  c o l l e c t i v i t é " ,  " r é -
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soudre le s  problèmes locaux" p a r t ic ip e n t au r ô le  s o c ia l ,  au
quel l 'a c t e u r  de la  scène l.ocale s ' i d e n t i f i e .

Face aux in té rê ts  lo c a u x ,le  pouvoir lo c a l  peut adopter 
deux a tt itu d e s : passive ou a c t iv e .  P a ss iv e , lorsque le s
comportements du pouvoir lo c a l  se l im ite n t  à r é a g ir  aux 
besoins c o l l e c t i f s  d é jà  a r t ic u lé s .  L o r s q u 'i l  adopte une 
a tt itu d e  a c t iv e ,  i l  a l 'a m b it io n  de deven ir le  " v r a i  lea d e r" 
en a rt icu la n t le s  besoins locaux. I l  veut gé rer le s  a f fa ir e s  
lo c a le s  pour que la  s o c ié té  lo c a le  a r r iv e  au n iveau de déve
loppement imaginé par le  pouvoir lo c a l comme op tim a l. Mais 
indépendamment de ces a tt itu d e s , le  pouvoir lo c a l  d o it ,  
pour r é a l is e r  la  "m ic ro ra t io n a lité "  casser la  "m acrorationa
l i t é "  .

En p r o f i t a n t  des ré s u lta ts  des recherches em piriques, 
nous pouvons recon stru ire  le  "modèle de l 'a c t io n "  qu i d o it  
e t r e  en trep r ise  par l e  pou vo ir lo c a l pour la  r é a lis a t io n  
e f f ic a c e  des in té r ê ts  locaux.

Pour gagner la  b a t a i l le  de la  r é a lis a t io n  des in té r ê ts  
locaux, le  pou voir lo c a l d o it  d 'abord  co n s titu e r  un cen tre 
s tab le  de d éc is ion  en son s e in . Autrement d i t ,  l e  pouvoir 
lo c a l  d o it  se c e n t ra lis e r .  Le processus de c e n tra lis a t io n  
du pouvoir à l 'é c h e lo n  lo c a l  se dérou le para llè lem en t 
au processus d 'in té g r a t io n  h or izon ta le  de la  s o c ié té .  Pour 
la  c e n tra lis a t io n  e t  l ' in t é g r a t io n ,  i l  e s t  n écessa ire  de 
b r is e r ,  au moins p a rt ie lle m en t, le  p r in c ip e  d 'o rg a n isa t io n  
v e r t ic a le  du système. Les o rgan isa tion s  économiques, im
p lan tées sur le  t e r r i t o i r e  de la  s o c ié té  lo c a le ,  d isposent 
des moyens p o te n t ie ls  pour r é a l is e r  des aménagements locaux 
e t  de nouveaux in vestissem en ts. Mais e l l e s  ne sont pas 
soumises au pouvoir lo c a l ,  e l l e s  sont indépendantes de ce 
pou vo ir . Pour p a r t ic ip e r  à l'aménagement lo c a l ,  le u r  p a r t i 
c ip a t io n  es t d 'a i l le u r s  n écessa ire , le s  o rgan isa tion s 
économiques do iven t p e rc e vo ir  l 'e x is t e n c e  de ce pou voir 
e t  se s e n t ir  o b lig é e s  de con tribu er pour le  bien de la  c o l
l e c t i v i t é .  Pour a tte in d re  ce but, le  pouvoir lo c a l  u t i 
l i s e  le  mécanisme que l 'o n  peut appeler l '"é la rg is s e m e n t  
du pouvoir" par la  c réa tio n  d 'é l i t e s  lo c a le s . E lle s  sont
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cen trées autour du noyau de d éc is ion . L eu r-in tég ra tio n  est 
une con d ition  p réa lab le  pour la  m ob ilisa tio n  in te rn e  de 
l a  s o c ié té , qu 'on peut d é f in ir  comme un é ta t  disposant 
aux action s commîmes. C e tte  m ob ilisa tion  peut ê t r e  sponta
née e t  a v o ir  pour base la  c o lla b o ra t io n , lorsque le s  chefs 
des o rgan isa tion s  économiques se sentent l i é s  avec la  so
c ié t é ,  e t  o b lig é s  de su iv re  le s  in i t ia t i v e s  p r is e s  par 
l e  pouvoir lo c a l .  Mais c e t te  m ob ilisa tion  peut ê tre  obtenue 
par la  fo r c e  e t  dans l'atm osphère du c o n f l i t .  Dans c e tte  
s itu a tio n  le  pouvoir lo c a l  es t o b lig é  d 'en treprendre des 
a c t iv i t é s  supplémentaires pour recou vrer la  p a r t ic ip a t io n  
par la  fo r c e .

Dans la  p lu part des cas la  m ob ilisa tio n  in terne es t in 
s u ff is a n te . Très souvent la  d éc is ion  concernant la  r é a l i 
sa tion  de l ' i n t é r ê t  lo c a l  d o it  ê tre  p r is e  par l 'é c h e lo n  
supérieur du pouvoirs au n iveau de la  vo ïvo d ie  ou au 
niveau c e n tra l.  Un deuxième type de r é a lis a t io n ,  la  m ob ili
sa tion  ex tern e , . .parait n écessa ire . E l le  peut ê tre  d é f in ie  
comme la  mise en oeuvre des d if fé r e n te s  fo rc e s  qui peuvent 
con tribu er à la  r é a l is a t io n  des équipements ou des aménage
ments locaux.

La m ob ilisa tio n  externe peut r e v ê t i r  d ive rses  form es. 
E l le  peut a v o ir  la  forme de l'"a ccu m u la tion  de moyens 
manquants". L 'accum ulation  es t r é a l is é e  par un système 
d 'échanges, souvent t r è s  compliqué. Une autre forme de la  
m ob ilisa tion  externe con s is te  à trou ver un patron pour 
la  s o c ié té , un patron occasionnel ou s ta b le . Les r e la 
t ion s  "p a tro n -s o c ié té "  sont typ iques du schéma de r e la 
t ion s  "p a tro n a ge -c lie n té lis m e ". Bien évidemment le  "pa tron " 
e s t  tou jours une personne s itu ée  t rè s  haut dans la  h iéra rch ie  
du pou voir.

La m o b ilisa t io n  externe crée un système p a ra l lè le  de 
d is tr ib u t io n  des b iens par rapport au système de r é p a r t i
t io n  p la n i f ié e .  Ce second système ru ine e fficacem ent le  
système de r é p a r t it io n  c l a r i f i é e .  L 'e x p lic a t io n  en es t 
sim ple. Dans la  pratiqu e le  succès de la  r é a l is a t io n  des 
in té rê ts  locaux im plique que le  pouvoir lo c a l prenne
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une c e r ta in e  d istance par rapport au p lan  e t  mette en oeuvre 
un p r o je t ,  même s i le s  moyens n 'en  ont pas é té  prévus par 
le  p lan .
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Jerzy REÏ

LES ATTITUDES ET LES OPINIONS DES PERSONNES SOCIALEMENT ACTIVES
ENVERS LES ORGANISATIONS ET LES INSTITUTIONS AUTONOMES 

DANS LES COMMUNES

L 'étu de e ffe c tu é e  en 1934 par l ' i n s t i t u t  de Développement 
de la  Campagne e t  de l 'A g r ic u ltu r e  de l'Académ ie Po lona ise 
des Sciences^ a démontré une ba isse de l 'a c t i v i t é  publique 
dans le  m ilieu  des a g r icu lteu rs  in d iv id u e ls  en Pologne, 
consécu tive à une hausse d'une ampleur considérab le dans 
le s  années 1980-81. En Pologne des années q u a tre -v in g t, 
l 'a c t i v i t é  publique a perdu de nouveau son in té :’ pour la  
p lu part des a g r icu lte u rs . On s a it  que le  développement des 
groupes sociaux ou des s o c ié té s  en tiè res  dépend de 1 u t i l i 
sa tion  du p o te n t ie l  de leu r a c t iv i t é  a in s i que de l ' a c t i 
v i t é  de chacun des in d iv idu s.. Les hab itan ts, unis par le s  
buts communs e t  dés ireux  d 'a v o ir  l 'in f lu e n c e  sur le u r  environ
nement, créen t des com ités ou des assoc ia tion s  de c ircon 
stance, ou b ien  s 'e f fo r c e n t  d 'in tro d u ire  leu rs programmes 
e t  leu rs  d és irs  dans le s  o rgan isa tion s  e t  le s  in s t itu t io n s  
e x is ta n t d é jà  au se in  de leu r  commune. Ce second moyen de 
la  r é a l is a t io n  de le u r  in té r ê ts  étan t plus fréqu en t, le s  
in s t itu t io n s  lo c a le s  a in s i ■ que le s  organ isa tions autonomes 
des hab itan ts devra ien t ê t r e  la  forme organ isée e t  authen
tiqu e de l 'a c t i v i t é  publique.

L'une des questions posées dans l 'en q u ê te  é t a i t  conçue 
de manière su ivan te : "Les in s t itu t io n s  e t  le s  organ isa tions
autonomes dans le s  communes o n t -e l le s  la  p o s s ib i l i t é  de 
r é a l is e r  le s  d és irs  e t  le s  in té r ê ts  des c o l l e c t iv i t é s  
lo c a le s  e t  à qu el po in t le s  r é a l is e n t - e l le s  vra im en t?".

-i
sous la  d ir e c t io n  de Mme Halamska, avec la  p a r t ic ip a 

t io n  de M.M. W. Jurcew icz, J . Rey, A. Rutkowski, B. Skwarka.
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Au cours de l'en q u ê te  le s  données ont é té  r e c u e i l l ie s  
dans d if fé r e n ts  m ilieux  e t  dans d if fé r e n te s  in s t itu t io n s  
e t  o rgan isa tion s . La plus grande importance é t a i t  attachée 
à l 'é tu d e  des a ttitu d es  e t  des opinions de la  commune des 
a g r icu lteu rs  et des personnes socialem ent a c t iv e s , que 
nous appellerons m ilita n ts , fon c tion n a ires  /sa lariés/, e t  
bénévoles, t r a v a i l la n t  dans le s  organ isations e t  in s t itu 
tion s  paysannes a in s i que dans l 'a d m in is tra t io n  publique 
e t  économique. Les ré s u lta ts  de l 'é tu d e  des opinions des 
a g r icu lteu rs  ont é té  présen tés dans le  no. 3/1986 de la  
revue "W ieé i  ro ln ic tw o ", c 'e s t  pourquoi nous ne nous en 
ré féron s que dans la  mesure où i l  e s t  nécessa ire  de le s  
comparer avec le s  opinions des "m il ita n ts "  de la  commune 
/gmina en po lona is/ . 75 personnes enquêtées, fon c tion n a ires
e t  bénévoles ava ien t é té  soumises à 1 enquête e ffe c tu e e

/
dans 4- communes ch o is ies  en fo n c tio n  de leu rs  c a ra c té r i
stiqu es socio-économ iques. L 'enquête é t a i t  menée à un mo
ment extrêmement in té ressan t pour un socio logue / c 'é t a i t  
d 'a i l le u r s  une co ïncidence/, car c 'é t a i t  dans c e t te  
p ériode que l 'o n  in tro d u is a it  le s  l o is  vo tées  en 1982 e t 
1983, concernant le  système des in s t itu t io n s  et organ isa
t ion s  autonomes des a g r icu lteu rs  in d iv id u e ls .

Après a v o ir  présenté quelques p r in c ip es  théoriques e t  
méthodiques, j 'e s s a ie r a i  de répondre à la  question  su i
vantes qui sont e t  par quoi se ca ra c té r isen t le s  " m i l i 
ta n ts " ,  fon c tion n a ires  e t  bénévoles, q u e lle  es t 1 in f lu 
ence du changement de le u r  structu re socio-démographique 
sur leu rs a ttitu d es  et leu rs  opinions sur 1 autonomie dans 

le s  communes?
On a r é a l is é  75 in te rv iew s , dont 13 avec des femmes. 

C ette, p roportion  /17,3%/ correspond grosso modo a la  pro
p o rtion  de 20% des postes au niveau lo c a l destin és aux 
femmes, d 'ap rès le s  consignes du p a r t i  dans le s  années 
so ixan te—d ix .  L ensemble de 1 éch a n tillo n  se compose de 

deux groupes d 'a c t iv is t e s  s
1/ le s  fon c tion n a ires  / sa la riés/  des organ isa tions 

socio-économiques e t p o lit iq u e s  a in s i que de 1 adm inistra—
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t io n  publique dans le s  communes dont le  nombre s 'é lè v e  a 41 
personnes -  s o i t  54,7% de l 'é c h a n t i l lo n ;

2/ le s  "m il i t a n ts " ,  bénévoles de ces organ isa tions et 
in s t itu t io n s  -  34 personnes s o it  45,3% des in te rv iew és .

L'un des changements le s  plus considérab les qui a va it 
l ie u  dans le s  années so ixa n te -d ix  e t  qu a tre -v in gt es t l e  
rajeunissem ent constant des fo n c tio n n a ire s , e t ,  de l 'a u t r e  
c o té , l e  v ie il l is s e m e n t  des "m ilita n ts "  bénévoles.

On a procédé au rajeunissem ent généra l des cadrés lo rs  
de la  réforme ad m in is tra tive , notamment par la  nomination 
des jeunes de 30 ans aux postes a d m in is tra tifs  e t  p o l i 
tiqu es  dans le s  nou velles  u n ités  t e r r i t o r ia l e s .  S i en 1978 
le s  personnes de moins de 35 ans con s titu a ien t à peine 
10% des "m il i t a n ts " ,  en j u i l l e t  1980 e l le s  form aient 24% 
environ  des cadres au n iveau lo c a l ,  pour en a r r iv e r  à 36% 
en 1984 / ta b l. 1/.

Tableau I .  L'&ge des "m il ita n ts "  en 1984

Age bénévoles fon c tion n a ires t o t a l

moins de 35 ans 20,5% 36,3% 29,3%

de 35 a 50 ans 35,3% 43,9% 40,0%

plus de 50 ans 44,1% 19,5% 30,6%

On v o i t  bien  un grand con tras te  en tre ces deux c a té g o r ie s . 
Seulement 1/5 des "m il ita n ts ” bénévoles e s t  âgé de moins 
de 35 ans. Presque la  m o itié  d 'eux /44,1%/ a plus de 51 
ans. L 'an a lyse  d e ta i l lé e  des questionnaires des "m ilita n ts "  
bénévoles de 35 à 50 ans /plus de 35% de l 'é c h a n t il lo n /  
démontre que la  m a jo rité  d 'e n tre  eux a plus de 45 ans e t  
même 48-49 ans. Étant donné l e  peu d in té rê t  m anifesté 
par le s  jeunes pour l 'a c t i v i t é  pub lique, c e t te  ca tégo r ie  
des "m ilita n ts "  peut c r o î t r e  considérablement dans l 'a v e n ir .  
Cela crée une s itu a tio n  extrêmement in qu iétan te , ca r l ' i n t r o 
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duction des n ou velles  l o i s ,  l ’ é tab lissem ent de n ou ve lles  
structures' d ’ o rgan isa tion  a in s i que de nouvelles méthodes 
d ’ a ction , ex igen t la  présence de jeunes, dynamiques e t  ou
v e r ts .

La s itu a tio n  es t exactement in verse  en ce qui concerne 
l e  groupe des "m ilita n ts "  fo n c tio n n a ire s . I l s  sont d éc i
dément plus jeunes, car p lus de 36% du groupe sont âgés 
de moins de 35 ans. Seulement 19,5% orît plus de 50 ans.

Les changements, dans notre pays, a in s i que le s  
Changements au n iveau mondial ex igen t de la  part des per
sonnes socialem ent a c t iv e s , un n iveau d in s tru c tion  é le v é .

Tableau I I .  L ’ in s tru c tion  des "m ilita n ts "  en 1984

In s tru c tion bénévoles fon c tion n a ires t o t a l

p r i maire 63,4% 17,6% 42,6%

secondaire 36,5% 55,8% 45,5%

supérieure 0 26,4% 12,0%

En comparant le s  données concernant l ’ âge e t  1 in s tru c tion  
on pourra remarquer qu’ i l  e x is te  une c o r r é la t io n  en tre 

l ’ âge jusqu’ à 35 ans et l ’ in s tru c tio n  supérieure /ou 
éventuellem ent secondaire/, a in s i qu’ en tre la  tranche de 
plus 50 ans e t  l ’ éducation p r im a ire . Dans le s  études me
nées en 1980, de même que dans c e l le s  de 1984-, on con
s ta te  que 65% des fon c tion n a ires  ont f a i t  des études supé
r ie u re s .

L ’ appartenance aux p a r t is  p o lit iq u e s  a in s i que 1 exer
c ic e  des fon c tion s  dans d if fé r e n te s  organ isa tion s s o c ia le s  
constitu en t un fa cteu r im portant, f a c i l i t a n t  la  d escrip 
t io n  de l ’ in flu en ce  d ’ un m ilita n t  e t  du degré de la  
concentration  du pouvoir en une ou p lusieu rs mains.

Les fo n c tion n a ires , tou t comme le s  "m ilita n ts "  béne- 
v o le s , sont le  plus souvent membres du POUP /deux fo i s
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plus nombreux que ceux des autres p a r t is  p o lit iq u e s / . Panai 
le s  "m il ita n ts "  soumis a l 'e n q u ê te , plus de la  m o itié  
/5623/ sont membres du POUP, 21,3% -  sans appartenance 
à un p a r t i ,  17,3?° sont membres du p a r t i  paysan, e t seu le
ment 5»5% du P a r t i  Démocratique. Parmi le s  fo n c tion n a ires , 
le s  d eu x -tie rs  sont membres du POUP e t  parmi le s  bénévoles 
-  45%. 24,3% des bénévoles e t  1796% des fon c tion n a ires  
n 'ap p a rtien t a aucun p a r t i .  I l  e s t  n écessa ire  de mentionner 
la  p a r t ic ip a t io n  considérable des membres du p a r t i  paysan 
dans le  groupe des bénévoles /26,4%/, a lo rs  que dans le  
cas des fo n c tio n n a ire s t i l s  ne représenten t que 9»'?%.

Tableau I I I .  Les fon c tion s  publiques exercées

Nombre 
de fon c tion s

"m ilita n ts "
bénévoles

"m ilita n ts "  
fo n c t i  onnaires T o ta l

7 1 0 1

6 4 0 4

5 5 3 7

4 5 3 8

5 5 5 10

2 5 15 20

1 4 6 10

0 - 10 10

En comparant le s  c h if f r e s  concernant l'appartenance au POUP 
avant e t après août 1980, i l  s 'a v è re  que s i  avant la  c r is e  
presque 85% des "m ilita n ts "  locaux é ta ie n t  membres du POUP, 
en 1984 seulement 2/3 des "m ilita n ts "  fon c tion n a ires  y sont 
r e s té s .  Ce pourcentage e s t encore moins é le v é  parmi le s  
"m ilita n ts "  bénévoles /50% environ/. I l  s e r a it  in té ressan t 
de connaître l e  stage dans le  p a r t i  et sa c o r r é la t io n  avec
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l ’ âge des in te rv iew és , mais malheureusement l ’ enquête de 1984 
n ’ a v a it  pas prévu une t e l l e  comparaison.

Le tab leau  I I I  évoquant le  nombre de fonctions exercées 
par une personne indique la  présence de deux tendances.
La prem ière concerne le s  d isp os it io n s  des "m il ita n ts "  à 
cumuler le s  fo n c tio n s : 4 a c t iv is t e s  détiennent 22 fon c
tion s  publiques e t  l ’ un d ’ en tre  eux en d é tien t 7« La se
conde, tou t a f a i t  in v e rs e , apparait chez le s  fo n c tio n 
n a ires  et con s is te  à é v i t e r  de réu n ir  plus de 1-2 fon c tion s  
en dehors le u r  t r a v a i l  /1/4 de tous ces "m ilita n ts "  ne se 
l i v r e  à aucune tâche publique/. Cependant, avant 1980, le  
f a i t  d ’ è t r e  membre de d ive rses  o rgan isa tions e t  d ’ exercer 
p lu sieu res fon ction s  au se in  de ces dern ières  f a c i l i t a i t  le  
fonctionnement de la  commune.

Les représentan ts des a u to r ité s  et des organ isations au 
n iveau de la  commune devra ien t posséder ce r ta in es  q u a lité s  
personn elles  comme la  con fiance envers le s  gens, l e  s en ti
ment d ’ a v o ir  la  p o s s ib i l i t é  d ’ in flu en c e r  la  v ie  p o lit iq u e , 
le  sentiment de l ie n  avec la  c o l l e c t i v i t é  lo c a le .

Pour a vo ir  une idée sur ces q u a lité , nous avons u t i l i s é  
l ’ é ch e lle  de Campbell de 1954. Suivant c e t te  méthode, le s  
notes va r ien t en tre 0 e t  3. Le c o e f f ic ie n t  moyen pour 
l ’ ensemble des "m ilita n ts "  é t a i t  de 1 ,66, donc presque 
ju s te  le  m ilieu  de l ’ é c h e lle .  Une analyse plus proche du 
tableau  XIX A a permis de consta ter que le s  "m ilita n ts "  
bénévoles accordent p lus de con fiance a leu r communauté que 
le s  fo n c tio n n a ire s . Néanmoins, le s  deux ré su lta ts  ont f a i t  
preuve d ’ une con fiance re la tivem en t considérable de tous 
le s  "m il i t a n ts " ,  soumis a l ’ étude dans quatre communes d i f 
fé re n te s .

Le c o e f f ic ie n t  de l 'a l ié n a t io n  du groupe con s titu e  un 
in d ice  t r è s  in té ressan t. Les in d ices  provenant d une ana
ly s e  des réponses suivant la  méthode de Campbell demontrent 
un niveau re la tivem en t bas de sentiment d a lién a t io n  des 
a c t iv is t e s  dans leu r propre groupe, e t  prouvent /1,82/ 
q u 'i ls  ont beaucoup d 'es tim e pour le  t r a v a i l  des autres 
"m il i t a n ts " .  Néanmoins, lorsque l 'o n  prend en cons idéra tion
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la  d iv is io n  en "m ilita n ts "  fon c tion n a ire s  e t  bénévo les, 
i l  ex is te  des d iffé ren ces  considérab les au se in  d'une seule 
commune. Par exemple dans la  commune de K rynk i, le s  " m i l i 
tan ts " bénévoles ont jugé t r è s  haut le s  l ie n s  entre le s  
"m ilita n ts "  e t  leu r  s o l id a r i t é  in té r ie u re , a lo rs  que le s  
fonctionnaires se sentent t r è s  a lién és  par rapport aux 
autres "m ilita n ts "  de Krynki. On peut donc supposer que 
ces "m il ita n ts " ,  ayant une op in ion  n éga tive  des "m ilita n ts "  
bénévo les, mais une bonne opin ion  sur eux-mêmes, se sentent 
par conséquent a lién és  de l'ensem ble des "m ilita n ts "  de 
c e t te  commune.

Tableau I I I  A. L 'in d ic e  synthétique des q u a lité s  'nersonnelles 
des "m ilita n ts "

commune "m ilita n ts ”

A lién a 
t io n  

dans le  
groupe 

des "m i
l i t a n t s "

A lién a 
t io n  

dansyla  
so c ié té  
lo ca le

S en ti
ment 

de con
fia n ce  
envers 
la  po
pula
t io n

S en ti
ment 

de pos-_ 
s i b i l i t é  
d 'in f lu 
encer la  
v ie  p o l i 

tique

bénévoles 2,72 4,36 2,63 2,27
Krynki

fo  ne t i  onnaire s 1,54 4,27 2,00 1,18

bénévoles 1,8 4,1 1,5 2,1
Drobin

fon c tion n a ires 1,38 5,07 1,53 2,38

bénévoles 1,00 3,14 1,66 1,71
Stęszew

fon c tion n a ires 2,33 4,33 1,66 1,77

bénévoles 1,71 4,5 2,00 2,5
Zator

fon c tion n a ires 2,14 3,28 0,85 2,0

va leu r moyenne 

de l ' in d ic e
1,82 3,86 1,66 1,98



-  176 -

Grâce à l 'in t r o d u c t io n  des lo is  se rapportant a l 'a u to 
nomie des c o l l e c t i v i t é s  lo c a le s ,  tous le s  "m ilita n ts "  ont 
obtenu une autonomie fo rm e lle  é la r g ie  /du moins théoriqu e
ment/, a in s i qu'une in flu en ce  sur le s  déc is ions p r is e s  aux 
niveaux supérieu rs. Les auteurs de l 'en q u ê te  ont trouvé 
trè s  in té ressan t d 'é tu d ie r  le  degré de sentiment de compé
tences des "m ilita n ts "  e t  de l ' e f f i c a c i t é  de le u r  a c t i v i 
t é ,  e t  c e la  en deux moments: le  prem ier, lo r s  de la  f i n
de l'époque avant la  c r is e ,  dans une période d'une v is ib le  
c e n tra lis a t io n  de la  v ie  p o lit iq u e  e t  socio-économique: 
le  second-lors de l 'in t ro d u c t io n  de ce r ta in es  so lu tion s con
cernant une d éc e n tra lis a t io n  p a r t ie l l e  de ce système. La 
comparaison du sentiment d 'in flu en ce  sur la  p o lit iq u e  plus 
la rg e  que c e l l e  du niveau lo c a l  e s t  une preuve év iden te 
des changements ex is ta n t grâce aux n ou ve lles  l o i s .  Les 
ré su lta ts  des études de la  f i n  des années so ixan te -d ix  

-ind iquent une fo r t e  c e n tra lis a t io n  du système. 15% des 
enquêtés ava ien t estimé a u tr e fo is  la  p o lit iq u e  trop  com
p liqu ée  pour la  comprendre, 30% /donc le  double/ des 
"m ilita n ts "  locaux avaien t reconnu en 1980 q u 'i ls  n 'a va ien t 
aucune in flu en ce  sur le s  d éc is ion s  p r is e s  aux niveaux supé
r ie u r s . Dans le s  études de 1984-, le s  ré su lta ts  de 1 en
quête ont r e le v é  le s  mêmes p roportion s : le  pourcentage des
personnes trouvant la  p o lit iq u e  trop  compliquée a augmente 
à 20%, e t  l e  manque de sentiment d 'in flu e n c e  sur le s  d éc i
sions p o lit iq u e s  a é té  s ig n a lé  par presque 40% des enquê
t é s .  L 'in d ic e  synthétique du sentiment d 'in flu en ce  sur 
la  p o lit iq u e  supraloca le é tu d ié  en 1984 / ta b l. I I I  A/ 
é t a i t  de 1 ,6 , a lo rs  que c e lu i ca lcu lé  en 1978 se s itu a it  
autour de 1 ,1 . On peut donc consta ter que le  niveau de ce 
sentiment même s i  une dissonance en tre  le  sentiment’ de 
compréhension de la  p o lit iq u e  e t  le  manque d in flu en ce  
sur c e tte  d ern iè re  qui se m ain tien t, prouve qu i l  e x is te  
une fo r t e  a lié n a t io n  des "m il ita n ts "  envers la  p o l i t iq u e .  
Tenant compte de c e tte  s itu a t io n  e t  du sta tu t des enquê
t é s ,  fon c tion n a ires  et bénévo les, le s  ré su lta ts  de 1 en
quête indiquent que le  sentiment de leu r  propre importance
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e s t  in fé r ie u r  chez l'es bénévoles /1,81/ que chez le s  fon c tion 
n a ires . I l  s e ra it  in té ressan t d/étud ier quel e s t  l e  r ô le  
joué dans l ’ apparition  de c e t te  d if fé r e n c e  par la  subordi
n ation  des cadres t i t u la i r e s  par rapport-aux niveaux su
p ér ieu rs , a in s i que par leu rs  m e illeu res  contacts avec 
le s  a u to r ité s  de ces n iveaux. Est-ce p eu t-ê tre  une d iv e r 
gence d ’ opin ions résu ltan t du hasard car l ’ analyse d é ta i l lé e  
démontre que dans deux des quatre communes, l ’ a lié n a t io n  
p o lit iq u e  des "m il ita n ts "  bénévoles e s t  considérablement 
in fé r ie u re  à c e l l e  qui e s t  exprimée par le s  fon ction n a ires?  
De l ’ autre c ô té , i l  s e r a it  d i f f i c i l e  d ’ éva luer rée llem en t 
le  sentiment de la  p o s s ib i l i t é  d ’ in flu en ce r  la  v ie  p o l i 
tique au n iveau de v o ïv o d ie s  ou au n iveau cen tra l sans 
analyser l e  fonctionnement de ces deux communes. Tout ce la  
re s te  désormais l ’ o b je t  d ’ une prochaine enquête.

Tablesu IV . le s  in d ices  moyens de sentiment de compétences 
e t  d ’ e f f i c a c i t é  de l ’ a c t iv i t é  
/selon  le s  communes/

"m ilita n ts "

bénévoles fon c tion n a ires

Krynki 2,27 1,18

Stęszew 2,50 2,00
Drobin 2,10 2,38

Zator 1,71 1,77

L ’ a lié n a t io n  socia±e des "m ilita n ts "  locaux de la  communauté 
où i l s  v iv e n t  e t  t r a v a i l le n t  est l e  d ern ie r  t r a i t  ca racté
r is t iq u e  r e f lé t a n t  leu r  p erson n a lité . S i la  va leu r "0 " 
indique l e  manque d ’ a lié n a t io n  so c ia le  e t  la  va leu r "6 " -  
une a lié n a t io n  to t a le ,  on d o it  recon n a ître  -un n iveau é levé  
de ce sentiment / la  moyenne pour tous le s  enquêtés es t 
de 3*86/. Les "m ilitan ts '/  bénévoles sont, ce qui p a ra ît
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ê tre  un paradoxe, p lus a lién és  de leu r  communauté q u 'i l s  re 
présentent au sein  des o rgan isa tion  /4,0/, que le s  fon c
t ion n a ires  de ces o rgan isa tion s  e t  in s t itu t io n s  /3,73/» 
Malheureusement, outre la  con sta ta tion  de ce phénomène 
dangereux /car con tra ire/  au p r in c ip e  de la  rep résen ta tion  
dans le s  in s t itu t io n s  ges tion n a ires  des membres par leu rs 
représen tan ts , i l  e s t  d i f f i c i l e  d 'en  comprendre le s  r a i 
sons. Certainem ent, le s  o rgan isa tions e t  in s t itu t io n s , 
dans le s q u e lle s  le s  "m ilita n ts "  bénévoles élus par la  
communauté exercen t le u r  a c t iv i t é ,  sont fortem ent a lién ées  
e t  possèdent tr è s  peu d 'im portance pour la  popu lation .
Dans ces c ircon stances, i l  importe peu pour la  s o c ié té  
lo c a le  quel sera  leu r  représentant dans ces o rgan isa tion s . 
Par conséquent, le s  "m ilita n ts "  élus ne ressen ten t, eux non 
p lu s , aucun l ie n  avec le s  autres membres des organ isa
t io n s . S i c e t te  r e la t io n  e s t  v r a ie ,  ou peut fa c ilem en t 
im aginer le  degré de l 'a l ié n a t io n  des "m il i ta n ts " .  Tout 
c e la ,  comme e x p lic a t io n , ne constitu e  b ien  sur qu'une 
hypothèse.

On peut consta ter, en somme, que l 'im a g e  du "m il i t a n t " ,  
possède quelques t r a i t s  c a ra c té r is t iq u e  communs dominants, 
aussi bien parmi le s  fo n c tio n n a ire s , que parmi le s  béné
v o le s . C 'e s t  un groupe v ie i l l i s s a n t  de p lus en p lu s, pra
tiquement sans l 'a r r i v é e  des jeunes, à bas n iveau d 'in 
s tru c tion  dans la  ca té go r ie  des bénévo les, e t ,  de l 'a u t r e  
c o té , un groupe ra jeu n i avec un taux d 'in s tru c t io n  supé
r ie u re  e t  secondaire é le v é , dont le s  2/3 sont membres du 
POUP, e t  dont la  m a jo rité  ne se charge pas plus d'une ou 
de deux fon c tion s  au maximum / a lors  que dans le s  années 
s o ix a n te -d ix , i ls  en cumulaient p lu s ieu res : 4-5 en moyenne,
e t  jusqu 'à 15 fon c tion s  dans des o rgan isa tion s/ . Toutes 
le s  deux ca té go r ie s  sont fortem ent a lién ées  de leu r  m ilieu  
d 'a c t i v i t é ,  de leu r s o c ié té  lo c a le ,  a in s i que -  dans tua 
moindre degré -  de leu r  propre groupe. Par rapport aux 
années précédentes, après le s  événements de 1980, c e t te  
a lién a t io n  s 'e s t  approfondie, le  degré du sentiment d 'in 
flu en ce  sur le s  déc is ion s  p o lit iq u e s  p r is e s  aux niveaux
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de vo ïvo d ies  e t  au niveau cen tra l a diminué. I l  fau t aussi 
mentionner une fa ib le  p a r t ic ip a t io n  des femmes dans l ’ a c t i 
v i t é  publique.

En e ffe c tu a n t l'en q u ê te  le s  auteurs vou la ien t ob ten ir  
la  réponse aux questions: "À  quel po in t le s  a gr icu lteu rs
in d iv id u e ls , le s  "m ilita n ts "  fon c tion n a ires  e t bénévoles 
veu len t e t savent p r o f i t e r  des nou velles  p o s s ib i l i t é s  
résu ltan t des status en ce qui concerne l ’ a c t iv i t é  écono
mique dans leu rs  communes, au se in  des in s t itu t io n s  e t  
organ isa tions qui sont mises au s e rv ic e  de la  campagne et 
de l ’ a g r ic u ltu re . A quel p o in t le s  organ isa tion s qui ont 
re trou vé leu r autonomie sont considérées par le s  " m i l i 
ta n ts " /qui constitu en t une so rte  d’ é l i t e  des hab itan ts de 
la  commune/ comme leu r  propres o rgan isations agissan t pour 
le  bien  commun?

I l  semble n écessa ire  a f in  d ’ ob ten ir ces réponses, de 
v é r i f i e r  à quel po in t le s  "m ilita n ts "  comprennent et 
acceptent le s  p r in c ip es  d ’ autonomie, ré g la n t 1 ex is ten ce  
de nou velles  o rgan isa tions e t  in s t itu t io n s . C ette  autono
m ie, qu i, depuis le  mois d ’ août 1980, d eva it re trou ver 
son v ra i sens e t  deven ir l 'é lém en t de la  v ie  publique, 
organ isant e t in c ita n t  l 'a c t i v i t é  des c o l l e c t iv i t é s  lo 
ca les .

C’ est pourquoi la  v é r i f i c a t io n  de la  compréhension de 

ces notions a é té  étud iée de manière d e t a i l lé e ,  en cont
rô la n t non seulement la  présence de l ’ autonomie mais aussi 
son fonctionnem ent.

Les questions ayant apporté le s  données à c e t te  p a r t ie  
du d o ss ie r , ava ien t aussi é té  posées aux ag r icu lteu rs , 
donc i l  e s t p o ss ib le  de f a i r e  des comparaisons. Seulement 39% des a g r icu lteu rs  ont répondu positivem ent à la  ques
t io n : " e x i s t e - t - i l  une autonomie dans vo tre  commune?", 
a lo rs  que 60,2% d 'e n tre  eux n ’ ont aperçu aucun signe du 
fonctionnement de c e tte  autonomie. Cependant 81% des " m i l i 
tan ts " ont constaté qu’ une autonomie e x is te  chez eux e t 
qu’ e l l e  fon c tion n e. Seulement 5»3% d 'eux  ont reconnu qu’ une 
t e l l e  autonomie n 'e x is te  pas, e t 1 3 , 3% n 'on t pas su d é f in ir
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s i  e l l e  fonction ne. I l  semble que nous avons a f fa i r e  a une 
esquive de la  question posée f a i t e  sciemment, car i l  est 
invra isem blable qu’ un "m i l i t a n t " ,  fa is a n t  p a r t ie  des auto
r i t é s  lo c a le s  e t  élu  représentant des a g r icu lteu rs , ne sache 
pas s ' i l  e x is te  une in s t itu t io n  de ce genre ou pas. De 
même, ou peut observer, que 78% des "m ilita n ts "  fo n c tio n 
n a ires  v o i t  une autonomie appara ître , a lo rs  que dans le  
cas des bénévoles -  85%.

Les m ilita n ts  ont é té  in v ité s  à d é c r ire  l ’ e s s e n t ie l de 
ce fonctionnem ent, a f in  de v é r i f i e r  ces d éc la ra tion s . Et 
là ,  comme s ' i l  n 'y  a va it pas eu de réponses p o s it iv e s  à 
la  question  précédente, 20% répondent q u 'i l  n ’ y a aucun 
symptôme de ce fonctionnement qu '"au f a i t  le s  in s t itu t io n s  
autonomes ne sont r ie n " ,  qu’ " e l l e s  n 'appara issen t presque 
jam ais", q u '" e l le s  sont en tra in  de se form er" e t c . . .
D a i l le u r s  même ceux qui ont approuvé auparavant l 'e x is t e n c e  
e t  le  fonctionnem ent de 1 'autonomie, ne sont pas en é ta t 
de comprendre e t  de d é f in ir  plus précisém ent le  r ô le  de 
c e t te  in s t itu t io n  dans leu rs  communes. Les "m il i ta n ts " ,  
eux aussi, c ite n t  en désordre des buts e t  d evo irs  des 
o rgan isa tion s autonomes fonctionnant dans leu rs communes.

Aucun des enquêtés, en c ita n t  le s  a c t iv i t é s  de 
l'au tonom ie, n 'a  présenté l'ensem ble des devo irs  a ttr ib u és  
a c e t te  o rgan isa tion . C e la  prouve que dans aucune des 
communes l'ensem ble de ces in s t itu t io n s  ne fonctionne cor
rectem ent, c 'e s t - à -d ir e  selon  leu r  s ta tu t . Les "m ilita n ts "  
sont rarement on mesure d 'énoncer le s  genres des a c t iv i t é s  
r é e l le s  des autonomies, e t i l s  le s  confondent souvent■avec 
le s  occupations qui fo n t l 'o b j e t  des compétences de l ’ ad
m in is tra tion  de l 'É t a t  ou même avec une a c t iv i t é  tou t à f a i t  
c o n tra d ic to ire  à l ' i d é e  de l'autonom ie /sinon comment com
prendre le s  consta ta tions su ivan tes: " e l l e  r é a l is é  l e  pro
gramme d é liv r é  d 'en  haut"/. Tout c e la  prouve qu'au sein  
de l 'a d m in is tra t io n  on a a f fa i r e  aux a ttitu d es  qui ne 
tiennent pas compte de l 'e x is t e n c e  de ces o rgan isa tion s , 
ou q u 'i l  e x is te  une s itu a tio n , dans la q u e lle  le s  auto
nomies agissen t seulement lorsque le s  au to rités  leu r  
ordonnent de r é a l is e r  une tâche concrète .
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Le manque de compréhension du rS le  de l'au tonom ie étant 
répandu, le s  auteurs de l 'en q u ê te  ont demandé aux " m i l i 

ta n ts " de c i t e r  le s  in s t itu t io n s  e t  le s  o rgan isa tion s  q u 'i l  
c la ssa ien t dans le  cadre de la  n otion  "autonom ie". La ma
jo r i t é  d 'e n tre  eux a répondu correctem ent, mais l e  t i e r s  
des enquêtés a p r is  ce r ta in es  o rgan isa tion s /n 'ayant r ie n  
de commun avec c e t te  in s t itu t io n /  pour l 'o r g a n is a t io n  auto
nome, ou b ien  a confondu c e t te  d ern iè re  avec d i f fé r e n te s  
organ isa tion s p o lit iq u e s , des jeunesses s o c ia l is t e s ,  des 
synd icats , la  Ligue des Femmes ou avec le s  Sapeurs-Pompiers, 
le s  organ isa tions s p o r t iv e s . Et seulement moins de 80% des 
enquêtés c la ssen t le s  in s t itu t io n s  t e l l e s  que l e  C onseil 
M unicipal, l'assem b lée des a g r icu lte u rs , l e  maire de 
v i l l a g e  parmi c e l le s  qui constitu en t vraim ent l'au tonom ie 
des c o l l e c t i v i t é s  lo c a le s . Un c e r ta in  nombre d 'e n tre  eux 
/12 - 15%/ mentionnent aussi la  rep résen ta tion  e t  le s  assem
b lées  dans le s  coop éra tives  des communes a in s i que dans 
le s  C erc les  A g r ic o le s  /13%/.

Les conclusions sont donc assez pess im istes , con tra ire i- 
ment aux d éc la ra tion s  op tim is tes  des "m i l i t a n ts " .  C 'e s t  
pourquoi i l  nous fa u t d éc r ire  l 'a c t i v i t é  des o rgan isa tions 
le s  plus im portantes dans la  v ie  socio-économique des com
munes, c 'e s t - à - d ir e  du C on seil M unicipal, du C erc le  A g r i
c o le , de la  Coopérative de S erv ice  "Samopomoc Chłopska" e t  
de la  Coopérative A g r ic o le . Deux genres de réponses ava ien t
é té  p résen tées a la  question  concernant le s  compétences du
C on seil M unicipal: le  prem ier, trop  gén éra l, dém ontrait
une t r è s  la rg e  compétence de c e t te  in s t i tu t io n  / " le  Conseil 
d e v ra it  r é g le r  tou tes le s  a f fa ir e s "  -  20%, ou " i l  d o it  sur
v e i l l e r  le  fonctionnement de la  commune" -  9%/î l e  second 
é t a i t  plus d é t a i l l é ,  indiquant de même ses d evo irs  / "créa 
t io n  et c o n trô le  de la  r é a lis a t io n  du p lan  e t  du budget
de la  commune", "s u rv e illa n c e  de l'économ ie de la  commune” , 
"s o lu t io n  des problèmes socio-économ iques" -  15%; problèmes 
de l 'a g r ic u ltu r e  e t  de la  production  a g r ic o le  -  19%/. En 
même temps, 44% des "m il ita n ts "  ava ien t constaté que le  
C on se il s 'o ccu p a it des a f fa i r e s  dont i l  d eva it s 'occu p er,
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e t  37,3% pensaient q u 'i l  ne l e  fa is a i t  que p a rt ie lle m en t. 
Seulement 18,6% des enquêtés trou va ien t l 'a c t i v i t é  du 
C onseil in su ffis a n te  par rapport a ses devo irs  ré su ltan t 
du s ta tu t .

Tableau V. E st-ce  que le  C on seil Municipal s 'occupe 
des a f fa i r e s  dont i l  d ev ra it  s 'occuper?

"M ilita n ts "
to ta l

f  onc t i  onnai re s bénévoles

Oui 77,0% 43,9% 44,1%

Bon 18,6% 14,6% 23,6%

P artie llem en t 37,3% 41,5% 32,3%

Le rô le  des C erc les  A g r ic o le s , ces formes t r a d it io n e l le s  
d'autonomie a g r ic o le ,  a é té  d é c r it  par le s  enquêtés lo r s  
de leu rs  réponses concernant le s  a f fa ir e s  à r é g le r .  En 
prem ier l ie u  /18%/, le s  C erc les  devra ien t assurer le s  ser
v ic e s  techniques aux a g r icu lte u rs , ensu ite /13%/ dévelop
per l 'é d u c a t io n  a g r ic o le ,  p résen ter des expériences et 
o rgan iser des exp os ition s , pour en v en ir  à la  p ro tec t io n  
e t  la  rep résen ta tion  des a g r icu lteu rs  e t  aux a c t iv i t é s  
c u ltu r e l le s  a la  campagne /8%/. Presque 6% des enquêtés 
ne savaien t pas de quoi p ou rra it s occuper un t e l  c e r c le .

En ce qui concerne le s  coop éra tives  de s e rv ic e  re levan t 
des C erc les  A g r ic o le s , 38% seulement des "m il ita n ts "  
ont d éc la ré  q u 'e l le s  exercen t correctem ent ses fon c tion s  
envers le s  a g r icu lteu rs , a lo rs  que 50% l 'o n t  n ié .

I l  ré su lte  du tableau VI que le s  a gr icu lteu rs  jou issen t 
d'une grande in flu en ce  seulement dans l e  cas de l 'é t a b l i s 
sement de l 'o r d r e  de p re s ta tio n  de s e rv ic e s  dans le s  v i l 
la g e s .
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Tableau V I. P o s s ib i l i t é s  d 'in flu en ce  des a g r icu lteu rs
sur l 'a c t i v i t é  de la  coop éra tive  des c e rc le s  
a g r ic o le s

Niveau 
de p r ix

Ordre de 
p res ta tio n  
de s e rv ic e s

Contrôle 
des postes 
d ir ig ea n ts

Oui 41,3% 58,6% 46%

Non 40,0% 28,0% 40%

Ne s a it  pas ' 18,7;? 13,4% 13%

x x x

I l  fau t con s ta ter, en résumé, que le s  opinions e t le s  
a ttitu d es  des personnes socia lem ent a c t iv e s  démontrent 
v is ib lem en t une fa ib le  connaissance de la  n otion  de l 'a u to 
nomie, donc, par conséquent, une len te  in trod u c tion  des 
changements dans le  système des o rgan isa tion s autonomes a 
la  campagne dérivan t des lo is  de 1982 e t  1983.

Malheureusement, le s  d éc la ra tion s  des "m ilita n ts "  re 
connaissant l 'e x is te n c e  e t le  fonctionnement des in s t itu 
tion s  d'autonomie des c o l l e c t i v i t é s  lo c a le s ,  s 'a vè ren t ê tre  
une f i c t i o n .  D 'a i l le u r s  ces "m ilita n ts "  sont souvent peu 
disposés a développer le s  in s t itu t io n s  d'autonomie e t  a 
surmonter l 'a l ié n a t io n  qui le s  c a ra c té r is e . I l s  ont souvent 
l 'im p ress ion  que le s  in s t itu t io n s  e t  organ isa tion s autonomes 
sont seulement en é ta t  d 'a r t ic u le r  le s  besoins e t  le s  in té 
r ê ts  des c o l le c t i v i t é s  lo c a le s  sans e x ig e r  leu r exécu tion  ou 
leu r p ro te c t io n  e f f ic a c e s .





Stan isiaw  M. KOMOROiVSKÏ

LA RESTRUCTURATION ET L ’ AUTONOMIE DES COMMUNES 
/Les p ersp ec tiv es  de la  mise en oeuvre 

de la  deuxième étape de la  réforme économique/

Indubitablem ent, la  réforme économique es t tou t d 'abord 
une en trep r ise  d 'o rd re  o rga n isa tion n e l. E lle  se propose de 
changer le  mode de fonctionnem ent du système r é e l ,  ce qui 
impose des m od ifica tion s  dans la  stru ctu re e t  dans l 'o r g a n i
sa tion  du système de g e s t io n . Un t e l  changement du mode de 
fonctionnement ne pourra cependant pas a lu i  seu l a ssa in ir  
l 'écon om ie . I l  s 'a vè re  ind ispensable que des m od ifica tions  
so ien t apportées au-niveau de la  stru ctu re e t  de l 'o r g a n i
sa tion  de c e t te  économie, c 'e s t - à -d ir e  au niveau de la  ré 
p a r t it io n  de c e t te  stru ctu re envers le  l ie u ,  l e  temps e t 
la  fo n c tio n . Cela implique de profonds changements dans 
la  p o lit iq u e  économique, en p a r t ic u l ie r  dans la  p o lit iq u e  
de développement, ces changements étant regroupés sou3 le  
terme de "re s tru c tu ra tio n " qu i, ju squ 'à  présen t, n 'a  pas 
regu de d é f in i t io n  p r é c is e ; i l  n 'a  é té  exp liqué que trè s  
su p er fic ie llem en t e t  en termes généraux -  le  contenu e t  
le  ca ractère  des en trep r ises  q u 'i l  englobe dans le  Plan 
N ationa l Socio-Économique pour le s  années "1986-1990 en sont 
la  m e illeu re  preuve.

I l  fa u t comprendre ce problème d'une manière plus profonde. 
Les Thèses pour la  I I e étape de la  réform e économique con s ti
tuent une preuve in d ire c te  d'une t e l l e  compréhension e t  
pourtant là  aussi, on remarque l'ab sen ce  de p rop os ition s  
concrètes dans ce domaine a in s i que l'ab sen ce  de d is p o s it i fs  
de p ro te c t io n  contre le s  erreu rs commises précédemment au 
cours de l 'é la b o r a t io n  de la  structu re de notre système e t 
de son o rgan isa tion .

Une chose re s te  cependant fondamentale -  bien  que là  aussi
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tou t n 'a i t  pas é té  d it  -  c ’ e s t que le  r ô le  du "C en tre” d o it  
se l im it e r  à la  coord in ation  des actions in i t ié e s  -  con for
mément au p r in c ip e  praxéo logique de lo c a l is a t io n  des "d é c i
deurs" dans le  système de g e s tion  -  à l 'é c h e lo n  le  mieux 
motive e t  l e  mieux informé pour prendre des déc is ion s  
ju s te s . Les Thèses pour la  I I e étape de la  réforme écono
mique accentuent fortem ent la  n écess ité  de dynamiser au 
maximum tou te  m an ifesta tion  d ’ e s p r it  d ’ in i t i a t i v e ,  e t  de 
donner par conséquent l ib r e  cours aux in i t ia t iv e s  p r is e s  à 
tous le s  échelons de la  h ié ra rch ie  du système de g e s tion , 
indépendamment du secteur cons idéré , ces thèses v isa n t donc • 
également l e  secteur p r iv é .  Cela correspond à la  ferme 
r é a lis a t io n  du p r in c ip e  des "3 x S” \  dont l 'a p p l ic a t io n  
p ratique ren con tra it tan t de d i f f i c u l t é s  au cours de la  I re 
étape d e - la  réform e.

Les thèses pour la  I I e étape de la  réform e ne fo n t  
cependant pas suffisamment preuve d 'e s p r it  de su ite  dans 
ce domaine -  l e  succès de la  réforme impose le  respect du 
p r in c ip e  des "3 x K" /Compétence, S sp r it  de s u ite , Comple
x ité /  -  dont le  non respect a é té  à l ’ o r ig in e  des insuccès 
de la  I re  étape de la  réform e e t dont l'im portan ce semble 
n 'a v o ir  pas é té  remarquée dans le s  Thèses. La réform e a 
tou jours du mal à rompre avec l e  s ty le  de ges tion  base 
sur le  système d 'in jo n c t io n  e t de r é p a r t it io n  c en tra le .
D'où la  présence dans ces Thèses de p ropos ition s  conserva
t r ic e s ,  dangereuses e t  co n tra ires  a la  réform e, comme 
c e l le s  parlan t du "tro is ièm e  espace" ou des "rassem ble
ments", e t  dont la  présence témoigne s o i t  de la  non-coa- 
préhension du sens de la  réform e, s o i t  de la  non-apprecia- 
t io n  des p o s s ib i l i t é s  s 'ou vran t grâce aux autres p ropos i
tion s  contenues dans le s  "Thèses” , ou a lo rs  tout simplement 
de l 'e x is te n c e  d'un groupe opposé à la  réforme e t c e la  au 
"C en tre" du système de g e s t io n . I l  fa u t c ro ir e  que l 'h i s 
t o i r e  de la  I re étape de la  réforme ne se reprodu ira  plus 
e t  que son sens ne sera pas a lt é r é .  ÎMisque c e tte  p ro b le -

Autonomie, Au togestion , Autofinancement.
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matique n 'en tre  pas dans le  cadre du présen t essa i, je  me l i 
m ite donc à s ig n a le r  seulement l 'e x is t e n c e  de ces dangers -  
i l  y en a d 'a i l le u r s  bien  davantage e t  i l s  sont de p a r e i l le  
nature. Je t ie n s  pour adm issible que nous parviendrons a 
le s  é v i t e r .

x x x

Le l ie u  n ’ est pas i c i  a d resser une analyse d é t a i l lé e  
des causes qui ont provoqué c e t te  profonde a lté ra t io n  de 
la  structu re e t ,  par conséquent, des a lté ra t io n s  graves e t 
n é fa s tes  par leu rs  e f f e t s  au niveau de son o rgan isa tion . 
P lu sieu rs fa c teu rs  y ont contribué e t  leu r action  non cor
r ig é e  nous a conduit jusqu’ à la  c r is e  s o c io -p o lit iq u e  e t à 
la  catastrophe économique. I l  e s t cependant c a p ita l d ’ a t t i 
r e r  l ’ a tte n tio n  sur l 'a l t é r a t i o n  du p r in c ip e  de cen tra lism e 
démocratique -  surtout par le  non resp ect de son exposant 
lé n in is te .  Cela a abouti à un cen tra lism e extr&me qu i, vu 
de l ’ e x té r ie u r , s ’ exprim ait dans la  p ratiqu e par ce que 
l ’ on appe lle  g e s tion  de l ’ économie selon  un système d '" in -  
jo n c tion -rég lem en ta tion ". E t c ’ es t justement ce système 
de g e s tion , basé sur la  p la n if ic a t io n  cen tra le  e t  u t i l is a n t  
la  méthode des b ilans /en un c e r ta in  sens, une com ptab ilité  
f a i t e  à l ’ avance, bien que ce s e r a it  un id éa l compare à 
ce qu’ a é té  en r é a l i t é  n otre  "p la n if ic a t io n "/  qui a é té  
probablement l ’ une des causes e s s e n t ie l le s  du développement 
erronné de la  structu re de notre systeme s o c ia l e t  de son 
désorgan isa tion . S t c ’ e s t  i c i  que se ven gea it l e  non-respect 
du p r in c ip e  des "3 x K " , on manquait de compétence e t 
d ’ e sp r it  de su ite  dans le s  a c tion s , l'approche des problèmes 
manquait de com plexité.

Les erreu rs commises sont d 'au tant plus v is iû le s ,  que 
le s  stru ctu res des systèmes économiques des pays in d u str ia 
l i s é s  ont évolué au cours de c e t te  même période dans une d i
re c t io n  totalem ent opposée. Et pourtant, là  aussi, on n’ a pas 
pu. é v i t e r  c e r ta in es  erreu rs -  e l l e s  ava ien t é té  causées par 
l'a veu glem en t im p é r ia lis te  -  e t ce n ’ est qu à la  charn ière
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des années 60 e t  70 qu'on s 'é t a i t  rendu compte jusqu 'où ce la  
p e u t - i l  mener; on a compris que l e  monde, ce n 'e s t  pas 
seulement le s  quelques pays in d u s tr ia lis é s  européens, le s  
É tats-U nis e t  le  Japon e t  que m onopoliser la  production  
in d u s tr ie l le  en deçà de leu rs  fr o n t iè r e s  es t chose im possible 
dans la  pratiqu e e t ,  du r e s te ,  dépourvue de sens. On n 'a  
cependant pas pu é v i t e r  la  récess ion  des années 70 -  i l  é t a i t  
d é jà  trop  ta rd  -  e l l e  dure ju squ 'à  au jourd 'hu i e t  durera 
encore quelque temps, car la  re s tru c tu ra tion  e t  la  réorgan i
sa tion  du système c a p it a l is t e  mondial ne peut s 'e f fe c tu e r  
d 'un jour à l 'a u t r e ,  c e t te  opéra tion  ex igean t d'immenses 
in vestissem ents, se tradu isan t par ce c a ra c té r is t iq u e  "pas 
de to rtu e " du progrès économique. Dans ce processus de pro
fondes transform ations s tru c tu re lle s  e t  de changements orga- 
n isa tion n e ls  à l 'é c h e l l e  mondiale, l e  secours es t venu du 
cSté de la  I I I e R évolu tion  In d u s t r ie l le  qu i, par sa nature 
même, mène à d 'e s s e n t ie ls  changements dans le  "paysage” 
socio-économ ique, en tre autres à d 'e s s e n t ie ls  changements 
dans le s  rapports de t r a v a i l ,  in é v ita b le s  aussi pour le s  
pays c a p ita l is te s  -  i l  e s t  d i f f i c i l e  de p ré v o ir  comment 
ré sou d ron t- ils  le s  problèmes qui en décou lent e t qui sont 
en profonde con trad ic tion  avec le s  prém isses id éo log iqu es  du 
lib é ra lism e  économique c a p ita l is t e .

I l  est chose c a ra c té r is t iq u e  que ces processus de re 
s tru ctu ra tion  e t  de réo rgan isa tion  de l'économ ie mondiale, 
qui se sont développés à t r è s  grande é ch e lle  e t  de manière 
pa rticu liè rem en t voyante dès le  début des annees 70 , sont 
passés pratiquement inaperçus en Po logne. I l s  n ava ien t eu 
aucune in flu en ce  sur le  contenu des plans p e rs p e c t ifs  é la 
borés au cours de c e t te  périod e, c e la  étant aussi v r a i  pour 
la  p o lit iq u e  des investissem ents e t  pour le s  changements qui 
auraient dû avo ir l ie u  dans ce que 1 on appelle  la  " p la n i f i 
ca tion  s p a t ia le " .  I l  semble que même au jou rd 'hu i, n i le  
m ilieu  s c ie n t i f iq u e , n i le  m ilieu  économique, ne se rendent 
tou jours pas suffisamment compte de 1 étendue des tâches 
qui le s  a ttendent. Le problème de la  "lacune tech no log iqu e", 
dont on p a r le  un peu p lu s, b ien  que tou jou rs aussi super-



-  189 -

f ic ie l le m e n t ,  sans a vo ir  compris que son suppression dépend 
de la  suppression de la  "lacune o rg a n is a t io n n e lle " , p â l i t  
fa ce  à l 'é c h e l l e  des travaux a e f fe c tu e r  en m atière de 
m od ifica tion s  a apporter a la  structu re de notre système 
s o c ia l e t  a son o rgan isa tion . Car au jou rd 'hu i, l e  mot 
d 'o rd re  "re s tru c tu ra tio n " e s t  encore p r is  en son sens 
le  plus s t r i c t  -  comme une m od ifica tion  de la  stru ctu re de 
la  production , en p ra tiqu e , de fa c to ,  uniquement dans 
l 'in d u s t r ie  de transform ation  -  sans t e n ir  compte des im p li
cations économiques, o rg a n isa tio n n e lle s , des e f f e t s  de 
l 'é c h e l l e  e t  des e f f e t s  e x té r ie u rs , e t  avant tou t sans 
t e n ir  compte de la  n écess ité  de trou ver une p lace  optim ale 
pour la  Pologne dans la  d iv is io n  in te rn a tio n a le  du t r a v a i l ;  
nous continuons à in v e s t ir  dans des productions qui ne sont 
pas e t  ne peuvent pas ê t r e  ren tab les  à l 'é c h e l l e  mondiale, 
le s  coûts de leu r m aintien  devront ê tre  supportés par 
l'ensem ble de nos c itoyen s /à tra ve rs  le s  p r ix  du marché 
protégés par le s  t a r i f s  douaniers ou a cause de la  fausse 
in te rp ré ta t io n  -  comme c 'e s t  l e  cas au jourd 'hui -  du monopole 
n ation a l en m atière de commerce e x té r ieu r/ .

x x x

La d é fe c tu o s ité  de la  stru ctu re de n otre  système s o c ia l 
e t  de son organ isa tion  ré s id e  essen tie llem en t dans son in 
adaptation  aux tâches q u 'e l le  d o it  r é a l is e r  e t  im p lic it e 
ment, mais pas seulement, ca r aussi exp lic item en t, dans 
son in e f f i c a c i t é  économique e t ,  par l a  même occasion , so
c ia le .  I l  fau t sou lign er en tou tes le t t r e s  que c e t t e  dé
fe c tu o s ité  a t te in t  tant la  structu re que son o rgan isa tion  
e t  c e la , en tre  au tres, pour c e t te  ra ison  q u 'i l  e s t  im
p oss ib le  de façonner convenablement c e t te  stru ctu re sans 
façonner simultanément son o rga n isa tion . C 'e s t  pourquoi 
i l  e s t par exemple tou t simplement im possib le d 'o rg a n is e r  
notre structu re de manière a ce que le  système pu isse 
fon c tion n er normalement. I l  fau t sou lign er également 
qu'on envisage i c i  le  système so c ia l tou t e n t ie r  e t non -
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comme c e la  est souvent le  cas /une "v ic ie u s e "  manière de v o ir  
le s  choses, découlant du f a i t  de prendre pour modèle des 
systèmes c a p ita l is t e s  qui d i f f è r e n t  du notre puisque ce 
sont des systèmes économiques e t  non sociaux/ -  son 
sous-système économique, dont l 'o r g a n is a t io n  dépend de la  
s tru ctu re e t  de l 'o r g a n is a t io n  du sous-système co lon isa teu r 
/qui es t un système conducteur puisque son rô le  e s t  d as
sou vir le s  besoins de la  s o c ié té , ce qui forme le  contenu 
de l 'o b j e c t i f  du système s o c ia l s o c ia l is te /  e t ,  secondaire
ment, de la  r é p a r t it io n  des ressources n a tu re lle s  f i x e s ,  
p r is e s  au sens la rg e  de ce term e.

En Pologne, ce ne sont pas seulement la  structu re e t  
l 'o r g a n is a t io n  du système s o c ia l tou t e n t ie r  qui sont dé
fectu eu ses, mais aussi ses deux sous-systèmes de base: 
co lon isa teu r e t  économique. Et bien qu 'en tre  le s  structures 
e t  le s  o rgan isa tion s  de ces deux sous-systèmes i l  d ev ra it 
y a vo ir  une f o r t e  interdépendance, la  d é fe c tu os ité  de la  
s tructu re e t  de l 'o r g a n is a t io n  de chacun d eux es t de na
tu re totalem ent d if fé r e n te  e t  a é té  occasionnée par d autres 
causes.

Notre système économique so u ffre  simultanément de "g igan 
tism e" e t  de l 'ab sen ce  de " t is s u  c o n jo n c t i f " .  A peine 8% 
de ses u n ités  o rga n isa tion n e lle s  / ré e lle s /  -  c e s t -a -d ir e  
d 'é tab lissem en ts  in d u s tr ie ls  -  emploient moins de 100 per
sonnes. En RDA, en Tchécoslovaquie e t  en Hongrie, ce 
c h i f f r e  a t t e in t  au moins le s  40%, b ien  que la  aussi i l  y a i t  
eu des p ertes  dans ce domaine par su ite  de r é a l is a t io n  in 
considérée de prém isses dogmatiques; dans le s  pays hautement 
in d u s t r ia l is é s ,  c e t te  p roportion  es t au moins éga le  à 60% 
a lo rs  qu'aux USA e l l e  dépasse le s  80/?. Une t e l l e  stru ctu re , 
p r iv é e  de " t is s u  c o n jo n c t if"  e t composée de "géan ts " qu i, 
à l 'e n c o n tr e  des hypothèses u n ila té ra le s , ne peuvent assurer 
le s  p r o f i t s  dus à leu r é ch e lle  car c e t te  éch e lle  engendre 
d 'encore  plus grands désavantages ex té r ieu rs  / la  s itu a tio n  
se compliquant davantage par l e  ca rac tère  p r im it i f  des solu
t ion s  dans le  domaine de l 'o r g a n is a t io n  e t  de g e s t io n , non 
adaptées a l 'é c h e i l e  des en trep r ises  e t ,  en p lu s , tou t
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simplement anachroniques/, e s t  f o r t  in e f f ic a c e  sur l e  plan 
économique, tou t en étan t peu é la s tiq u e  e t ex cep tio n n e lle 
ment sen sib le  a tou tes so rtes  de pertu rbations venant de 
l 'e x t é r ie u r .  Née dans n otre  passé d ’ après-guerre, e l l e  
devena it de moins en moins e f f ic a c e  au fu r  e t  a mesure 
qu'on l iq u id a it  le s  p e t it e s  e t  moyennes en trep r ises  e t  
qu'on m u lt ip l ia it  le  nombre des étab lissem ents géants.

Au jourd 'hu i, le s  étab lissem ents in d u s tr ie ls  géants ap
partiennent d é jà  au passé, leu r  âge d 'o r  a p r is  f i n  e t  
l e  cap ita lism e a du mal a s 'en  débarrasser. L 'u t i l i t é  de 
le u r  ex is ten ce  a va it rapport a un c e r ta in  niveau de dé
veloppement de la  technique -  de la  tech n o log ie  d'une pro
duction  donnée dans des cond ition s données de tran sp o rt, 
de comm unication... e t  de q u a lité s  de la  m ain -d 'oeuvre. 
L 'o rg a n isa t io n  de la  production  "à  la  chaîne" a é té  une 
réponse à l 'in s u f f is a n c e  de la  m ain-d'oeuvre expérimentée 
a lo rs  que le s  grandes u n ités  p rodu ction n elles  in té g ré es  
/mais pas le s  en trep rises/  devaient perm ettre de f a i r e  fa ce  
aux d i f f i c u l t é s  de coopéra tion  / fa ib le  niveau de dévelop
pement des fo rc e s  p rodu ctr ices/ . Ces méthodes d 'o rgan isa 
t io n  de la  production  se sont avérées f o r t  prod igues, tant 
sur le  p ian  du degré de mise a p r o f i t  des fa c teu rs  de pro
duction  que sur le  plan de la  q u a lité  du produ it f in a l .  
Au jourd 'hu i, c 'e s t - a -d ir e  depuis 1970, la  paro le  e s t aux 
p e t it e s  e t  moyennes en trep r is e s . S t c 'e s t  a in s i que par 
exemple la  France, depuis 1968, d o it  tou t l'a ccro issem en t 
de sa production  in d u s t r ie l le  aux étab lissem ents employant 
moins de 500 personnes /en moyenne moins de 200 personnes/ 
qui compensent la  baisse systématique de production  qu'en
r e g is tre n t  le s  "géan ts" e t  assurent même un c e r ta in  excé
dent.

P a ra llè lem en t, au cours de la  période d 'ap rès-gu erre , 
une lacune de plus en plus grande se fo rm a it dans le  sous- 
-système économique po lona is  entre la  production  in d u s t r ie l le  
e t  le s  autres branches de production ; c 'e s t  a in s i que 
re s ta ie n t  en a r r iè r e :  l e  bâtim ent, le s  tran sports , le  com
merce e t surtout l 'a g r ic u ltu r e  -  aussi b ien  sur le  plan



-  192

de la  capac ité  de production  que sur le  p làn  de la  m odernité, 
surtout en m a tiè re 'd 'o rg a n isa t io n  e t ,  par conséquent, sur 
le  p lan  de l 'e f f i c a c i t é  économique /au sens absolu de ce 
terme, c 'e s t - à - d ir e  dans le  contexte du marché mondial/. 
Notons au passage que para llè lem en t à l 'a c c e n tu a tio n  de 
ces d i f fé r e n c ia t io n s ,  on ob serva it une dim inution systéma
tiqu e  du degré d 'u t i l i s a t io n  des capac ités  p rodu ctionn elles  
de l ' in d u s t r ie .

Le problème de l ' i n e f f i c a c i t é  a touché également, mais 
en plus grande mesure, l e  sous-système co lon isa teu r. I l  se 
d is t in g u a it ' par une brusque croissance de la  concentration  
sp a tia le  des a c t iv i t é s  économiques autour d'un p e t i t  nombre 
de grandes agglom érations, dont i l  n 'a r r iv a i t  pas à s a t is 
fa i r e  le s  beso in s , surtout dans le  domaine de l 'a lim e n ta 
t io n  de l'écon om ie  en m ain-d 'oeuvre, mais aussi dans le  
domaine de l 'in fr a s t r u c tu r e  technique. Et là  aussi, on pou
v a i t  remarquer le s  symptômes d'une sp éc ifiq u e  gigantomanie 
qui c o n s is ta it  à " fa v o r is e r "  le s  grandes agglom érations 
/une "fa v eu r" tr è s  r e la t i v e ,  p u is q u 'e lle  d écou la it de la  
con v ic tion  profondement erronnée du r ô le  "u rb igène" de 
l 'in d u s t r ie / ,  sans t e n ir  compte du f a i t  que le s  f r a i s  de 
développement e t  de l 'e x p lo i t a t io n  courante des v i l l e s  
augmentent exponentiellem ent lorsqu'augmente le  nombre de 
leu rs  hab itan ts /après a v o ir  dépassé la  l im ite  optim ale, 
v a r ia b le  pour le s  d if fé r e n te s  cond itions -  en Europe, e l l e  
se s itu e  en tre  100 e t  200 000 hab itan ts/ .

D 'autre p a rt , la  stru ctu re e t  l 'o r g a n is a t io n  de la  com
posante ru ra le  du sous-système co lon isa teu r demeurait à 
l ' é t a t  d 'a r r ié r a t io n  archaïque, a lo rs  que le s  processus de 
son m odernisation -  surtout dans le  domaine du bâtiment 
/après la  gu erre , la  campagne s 'e s t  "maçonnée" entièrem ent 
e t  sans p lans, en supportant à e l l e  seu le tous le s  fr a is /
-  se développa ien t de manière chaotique, ne respectan t 
aucune des conceptions d 'a v e n ir . Tout c e la  ne ca d ra it  pas 
même avec le  secteur a r r ié r é  de l 'a g r ic u ltu r e  non soc ia 
l is é e  -  le s  dogm atistes prévoya ien t son d is p a r i t io n . . .  et 
c e la  en d é p it  des ré so lu tion s  contenues dans le  m anifeste
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du PKWN de 1944 /Comité po lon a is  de l ib é r a t io n  n ationa le/ . 
L 'é t a t  dans leq u e l se trouve c e t te  p a r t ie  de ce sous-système 
empêche tou te  a ction  v isa n t à l 'é q u ip e r  de manière ra t io n 
n e l le  en in fra s tru c tu re  aussi bien technique que so c ia le  -  
le s  f r a is  de r é a lis a t io n  e t  d 'e x p lo ita t io n  sera ien t dans 
ce cas trop  é lev és  même pour le s  pays le s  plus r ic h e s . Et 
pourtant le  progrès technique e t  la  modernisation de l 'a g r i 
cu ltu re  devra ien t s'accompagner également de changements 
ind ispensab les au niveau de la  stru ctu re a g ra ire , ce qui 
au ra it une in flu en ce  marquée sur le s  changements de la  
structu re e t  de l 'o r g a n is a t io n  du sous-système co lon isa teu r 
à la  campagne. I l  e s t cependant d i f f i c i l e  de p a r le r  d 'é co 
nomie ra t io n n e lle  dans' le s  cond itions d éc r ite s  c i-d essu s .

Dans un pays où l 'o n  a misé sur la  p la n if ic a t io n  e t ,  
en p ra tiqu e , sur la  g e s t ion  c e n tra lis é e  du système s o c ia l ,  
en connexion avec l 'a l l o c a t io n  c e n tra lis é e  des moyens, 
l'a b sen ce  de p la n if ic a t io n  e t  la  c a su a lité  de ces quelques 
actions in ité e s  par le  "C en tre" ou par des groupes de pres
s ion  qui y é ta ie n t  en d i f f é r e n te  mesure l i é s ,  p u llu la ien t 
partou t en dehors de la  sphère d 'in géren ce  d ire c te  de ce 
"C en tre ". Toute action  ra t io n n e lle  é t a i t  para lysée par la  
stagnation  qu i r é s u lta it  du blocage de tou te p o s s ib i l i t é  
d 'a c t io n  indépendante. On ne pouvait a g ir  que dans le s  
d ire c t ion s  désignées à p r io r i  par la  l o i  e t  c e la  seulement 
dans le  cas où le  plan p révoya it des moyens à c e t  e f f e t .
La s o c ié té  a é té  progressivem ent habituée à l ' i n e r t i e ,  
e l l e  a é té  para lysée par l ' im p o s s ib i l i t é  d 'a c t io n  e t  
s 'e n  étant remise au hasard du bonheur, e l l e  e sp é ra it  tou t 
de l 'É t a t  qu i, en s 'é ta n t  ré se rvé  l e  d ro it  e x c lu s if  d 'ê t r e  
le  "donneur de tou t b ien ", n 'é t a i t  pas en mesure de s 'a c 
q u it t e r  de c e t te  tâche. Le monopole au d ro it  d 'a c t io n  dé
t r u i t  e fficacem ent tou te  concurrence e t  en tre autres c e l le  
qui p o u rra it , par son h a b ile té ,  con s titu e r  une menace pour 
la  bu reaucratie .

C ette  in e r t ie  qui a gagné non seulement la  s o c ié té  mais 
aussi tous le s  échelons de la  h iéra rch ie  du système de ges
t io n  e s t  un problème psychologique et s o c ia l beaucoup plus
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complexe e t qu'on ne peut pas s im p l i f ie r  -  nous avons i c i  
a f fa i r e  à un cas trè s  p a r t ic u l ie r  de dém ora lisation  qui 
se m anifeste de d if fé r e n te s  e t  t r è s  nombreuses m anières.
C e tte  problém atique -  b ien  qu’ e l l e  s o it  connue de la  science 
mondiale -  e s t  lo in  d ’ a v o ir  reconnu e t  analysé convenable
ment la  s itu a tio n  en Po logne, e l l e  est même p r iv é e  de 
p o s s ib i l i t é s  d ’ e ffe c tu e r  une t e l l e  ana lyse, car le s  moyens 
dans ce domaine sont t r è s  l im it é s .  Et puisqu ’ e l l e  ne f a i t  
pas o b je t  du présent e ssa i -  on se l im ite r a  a s ig n a le r  
seulement son ex istence a in s i que le s  com plications que ce la  
peut en tra în e r.

x x x

La prem ière étape de r é a l is a t io n  de la  réforme économique 
e s t  dé jà  term inée. On a obtenu peu de.chose e t  ce qui est 
plus grave, on n ’ a pas réu ss i à fran ch ir  le  po in t d ’ amorçage.' 
Un râ le  e s s e n t ie l  y ont joué . l ’ absence de com plexité dans 
l ’ approche des problèmes, le  ca ractère  p a r t ie l  des actions 
en trep r ises  e t  l ’ absence de convergence en tre e l l e s .  Le l ie u  
n’ e s t  pas i c i  à f a i r e  l ’ analyse de ces insuccès -  i l  s ’ a g it  
seulement d ’ a t t i r e r  l ’ a tte n tio n  sur c e r ta in s  problèmes qui 
fo n t  l ’ o b je t  de notre a tte n tio n  p a r t ic u liè r e  e t  concernent 
la  l ib é r a t io n  e t  la  stim u la tion  de l ’ e s p r it  d ’ en trep r ise  et 
c e la  indépendamment du l ie u  où i l  prend naissance. Chaque 
n ou velle  in i t i a t i v e  conduisant au développement des a c t i 
v i t é s ,  en p a r t ic u l ie r  dans le s  nouveaux courants d ’ a c t iv i 
t é s  -  à con d ition  q u 'e l le  s o it  r a t io n n e lle  e t  e f f ic a c e  -  
conduit en d é f in i t iv e  aux changements d és irés  de la  stru ctu re . 
Et c ’ e s t  justement ce que l ’ on veut o b ten ir .

I l  découle c la irem ent de ce qui a é té  d i t  c i-d essu s, 
que le  p r in c ip e  des "3 x S” , qui e s t  un p r in c ip e -c lé  dans 
le  contexte de notre réforme économique, ne peut pas ê tre  
é tro item en t in te rp ré té . Et c ’ e s t justement une t e l l e  in te r 
p ré ta t io n  qui prédominait au cours de la  I re étape de r é a l i 
sa tion  de la  réform e; c e l l e - c i  ne d ev a it  par conséquent 
s ’ app liquer qu’ aux en trep r ises  n a tio n a lis é es  e t ,  dans une plus



- 195 -

f a ib le  mesure /en r é a l i t é ,  e l l e  a f a i t  dans ce cas preuve 
d 'in e f f i c a c i t é  to ta le / , au système de ges tion  de l'écon om ie , 
en p a r t ic u l ie r  aux changements de la  structure e t  de 
l 'o r g a n is a t io n  du "C en tre" de ce système a in s i qu 'aux change
ments dans l e  mode de 3on fonctionnem ent.

La fa ib le  e f f i c a c i t é  des actions dans le  domaine de l 'a p 
p l ic a t io n  de la  réforme a é té  en la rg e  mesure le  ré su lta t 
de ce que l 'o n  a appelé " l e  système économique e t  f in a n c ie r "  
a in s i que des régu la tion s  in su ffis a n te s  au niveau des p r ix ,  
y compris le  chaos dans le  système de rémunération du 
t r a v a i l  qui n 'é t a i t  pas assez stim u lateur pour l ib é r e r  
l 'e s p r i t  d 'e n tre p r is e , en comptant sur le  mécanisme mal 
d é f in i  de "con tra in te  économique", né de la  m en ta lité  f i s c a le ,  
e t  qu i, dans de nombreux cas, p révoya it des "pu n ition s " 
pour ceux qui auraient f a i t  preuve d 'e s p r i t  d 'e n tre p r is e , 
surtout lorsque c e la  d eva it en tra în er c e r ta in s  r isqu es .

I l  e s t v ra i qu'on a essayé de transposer le  p r ic ip e  
des "3  x S" sur un plan so c io -a d m in is tra t if plus la rg e , par 
développement e t a p p lica tion  pratiqu e des postu la ts  contenus 
dans la  24e thèse des "Tendances de la  réforme économique" 
/adoptés comme base de la  réforme par le  IXe Congrès Extra
o rd in a ire  du POUP e t  par la  D iète  de la  République Popu la ire 
de Pologne/ sous foim e de l o i  sur le s  C onseils  du Peuple e t  
sur l'au tonom ie t e r r i t o r ia le ' ,  mais sans grand succès.
La cause en a é té  l e  ca rac tère  compromissoire de la  l o i ,  
qui n 'a  pas dépassé le  cadre de l ' in s c r ip t io n  con serva trice  
de la  Thèse 24, b ien  que sa ve rs ion  plus p rog re s s is te  a i t  
f a i t  l 'o b j e t  d 'une v iv e  d iscussion  -  le  courage a manqué 
au moment où i l  f a l l a i t  f a i r e  preuve d'une plus grande 
hard iesse e t  d 'ou vertu re d 'e s p r i t .  Cependant, même dans 
c e t te  seconde ve rs ion , c e t te  l o i  n 'a u ra it  pas pu jou er 
un r ô le  s i g n i f i c a t i f  en ra ison  de l'ab sen ce  de bases maté
r i e l l e s  qui pou rra ien t perm ettre à l'autonom ie t e r r i t o r ia l e  
d 'entamer des actions indépendantes -  le  système f i s c a l  e t 
budgétaire a bloqué e fficacem ent tou te  p o s s io i l i t é  d 'a c t io n  
a l ' in s t i t u t i o n  autonomique fondamentale qu est l e  Conseil 
du Peuple de Commune. Dans ces con d ition s , 1 autonomie
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t e r r i t o r ia l e  es t devenue, pratiquement p a rlan t, f i c t i v e .
A in s i donc, pendant la  I re  étape de la  réform e, ses 

deux p i l i e r s  sociaux -  c ’ e s t -à -d ir e  l ’ autonomie des employés 
e t  l ’ autonomie t e r r i t o r ia l e  -  ont e x is té  mais n 'on t pas pu 
fon c tion n er: i l s  é ta ie n t  bloqués par le  système économique 
e t  f in a n c ie r  qui le s  p r iv a i t  des p o s s ib i l i t é s  d ’ au tofinance
ment e t ,  par la  même occasion , de leu r indépendance.

Ces r e s t r ic t io n s  ont é té  remarquées e t  la  n écess ité  de 
le s  supprimer a trouvé son expression  dans le s  "Thèses 
pour la  I I e étape de la  réform e économique". Ces "Thèses" 
mettent fortem ent l ’ accent sur la  n écess ité  de s tim u ler au 
maximum l ’ e s p r it  d 'e n tre p r is e , en postu lan t, en tre au tres, 
d ’ é la r g ir  considérablement la  fo n c tio n  e t  l'au tonom ie t e r 
r i t o r i a l e  /Thèse 74-/. C e tte  Thèse constate c la irem en t que 
le s  changements qu’ e l l e  propose " s o n t . . .  une con d ition  de 
croissance de l ’ a c t iv i t é  économique des C onseils  du Peuple 
e t  de leu r  e s p r it  d ’ en trep r ise  sur l e  p lan  f in a n c ie r ” .
C’ es t l ’ annonce d'un grand pas en avant, bien  entendu à 
con d ition  que l ’ oppos ition  " f i s c a le  e t  budgéta ire" n y fasse 
obstac le  e t  qu’ e l l e  ne trouve de nouveaux moyens pour bloquer 
l ’ autonomie fin a n c iè re  des su je ts  gérant des b ien s . Un amen
dement devra ê tre  évidemment apporté à la  l o i  ex is ta n te , 
chose qui au ra it pu ê tre  f a i t e  convenablement i l  y a déjà  
4 ans.

De manière gén éra le , nous nous trouvons tou t de même 
en fa ce  d'énormes p o s s ib i l i t é s  d 'a g ir  ra tionn ellem en t, comme 
c e la  découle de la  d éc la ra tio n  f a i t e  à la  D iète par le  pro
fesseu r Messner, a lo rs  prem ier m in is tre , e t qui d i t  que 
"to u t  ce qui n ’ e s t  pas in te r d it  sera permis par la  l o i " .  
Cela annonce un boulversement car jusqu à présent uniquement 
le s  choses p re s c r ite s  par la  l o i  é ta ie n t  permises e t  i l  f a l 
l a i t  s ’ y t e n ir  à la  l e t t r e  -  la  l o i  é t a i t  en quelque sorte  
une l o i  " d ’ in jon c tion " è t  tou t ce q u 'e l le  n ordonnait pas 
é t a i t  in t e r d i t .  Cela im plique un énorme t r a v a i l  l é g i s l a t i f ;  
l e  fonctionnem ent des bureaux sera tou t d i f f é r e n t  lorsque 
le s  enfployés seront o b lig é s  de prendre des d éc is ion s  f o r 
m elles dont le  contenu ne sera n u lle  part prévu dans



-  197 -

le s  in s tru c tion s  mais qui ne seron t pas " in t e r d it e s  par la  l o i "  
- tou t c e la  sans f a i r e  appel a l 'é c h e lo n  supérieur.

D 'e s s e n tie ls  changements auront l ie u  dans le  s ta tu t e t 
dans le  mode de fonctionnem ent des s u je ts  économiques -  
c 'e s t - à -d ir e  le s  communes. Ce sera à e l l e s  de prendre des 
déc is ion s  -  le s  o f f ic e s  de vo ïv o d ie  ne joueront dans ce cas 
qu'un r5 le  complémentaire de coord in a tion . La Thèse 74 parle  
c la irem ent de la  p rop r ié té  communale e t  de la  transm ission  
des en trep r ises  d 'É ta t , surtout de c e l le s ,  fonctionnan t sur 
le s  marchés locaux, . aux mains des a u to r ité s  t e r r i t o r ia l e s .  
Cela s ig n i f i e  que le s  communes pourront en fin  elles-mêmes 
déc ider de le u r  s o r t .  I l  ne fau t cependant pas n é g lig e r  
le  problème du r ô le  coord inateu r de .la  v o ïv o d ie , i l  ne fau t 
pas non plus n é g lig e r  l e  r ô le  de la  coord in ation  cen tra le  -  
car i l  e s t in t e r d i t  de passer d'un extrême à l 'a u t r e  e t  de 
renoncer bruaquement à l 'u n  des importants atouts du système 
s o c ia l is t e ,  c 'e s t - a -d ir e  à la  p la n if ic a t io n .  I l  fou t 
se souvenir que même le  Japon c a p it a l is t e  a su résoudre 
ce problème, b ien  évidemment sans se s e r v ir  du p r in c ip e  
d 'in jo n c t io n  ou de "c o n tra in te  économique", mais en acceptant 
par contre de conclure un accord s o c ia l t a c i t e  au nom des 
in té r ê ts  de la  s o c ié té .  I l  fa u t  également commencer à com
prendre correctem ent la  fo n c tio n  de la  p la n if ic a t io n  -  qui 
e s t  une o rgan isa tion  des a c t iv i t é s  fu tu res  -  e t  f a i r e  la  
d is t in c t io n  en tre c e t te  fo n c t io n  e t  la  fo n c tio n  des o lans, 
a in s i que comprendre le  r ô le  des plans e t  de la  p la n i f ic a 
t io n  dans l e  contexte du système de g e s t io n .

Pour l 'a d m in is tra t io n  t e r r i t o r ia l e ,  aussi b ien  à l 'é c h e 
lon  de v o ïv o d ie  qu 'à l 'é c h e lo n  de commune, le s  changements 
prévus dans l'é ten d u e  e t  le  mode de fonctionnem ent auront 
un ca ractère  carrément ré vo lu tion n a ire  e t engendreront 
d 'e s s e n t ie ls  changements au niveau de la  structure e t  de 
l 'o r g a n is a t io n  du système de g e s t io n . Par conséquent, de 
nouveaux graves e t  e s s e n t ie ls  problèmes vont s u rg ir  -  n i 
le s  o f f ic e s  de v o ïv o d ie , n i le s  o f f i c e s  de commune ne sont 
pas préparés à de t e ls  changments. De nombreuses questions 
ne posent, auxquelles i l  n 'e x is t e  pas de réponses tou tes
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p rê te s ; i l  e s t  gênant de con s ta ter que la  sc ience , dans l ' e s 
s e n t ie l ,  n 'e s t  pas préparée a fo u rn ir  de t e l l e s  réponses. 
Mous ne savons même pas tr è s  bien comment ces problèmes 
o n t - i ls  é té  réso lu s  dans le s  autres pays e t  pourtant le s  
communes /ou leu rs  analogues/ dans le s  pays de l'E u rope 
sep ten tr ion a le  e t  o cc id en ta le  tra ve rsen t depuis p lu sieu rs 
années une p ériod e  de renaissance -  l e  processus de dé
c e n tra lis a t io n  e t de d ép o la r is a t io n  y es t en p le in  cours.

X X X

Le s u je t  économique, c 'e s t  naturellem ent une commune ou 
une v i l l e .  G ela  e s t  év id en t e t  trouve con firm ation  dans 
la  Thèse 74- mentionnée c i-d essu s . Cependant, s i  l 'o n  consi
dère le  contenu des "Thèses" de manière plus gén éra le , 
i l  e s t  a lo rs  d i f f i c i l e  d 'en  déduire q u e lle  sera  la  concep
t io n  de la  stru ctu re e t  de l 'o r g a n is a t io n  du fu tu r  sous- 
-système d 'a d m in is tra tion  t e r r i t o r i a l e .  On a ffirm e seu le
ment, ce qui e s t  d 'a i l le u r s  tr è s  ju s te , que le  r ô le  des 
organes d 'ad m in is tra tion  à l 'é c h e l l e  de v o ïv o d ie  "ne d ev ra it  
ê t r e  qu'un rô le  complémentaire de nature c o o rd in a tr ic e " ; 
c e la  confirm e la  déterm ination  de rendre la  commune indépen
dante. Et pourtant, ces postu la ts  avancés avec tan t de 
ferm eté , auront pour conséquence d'immenses changements 
au niveau de la  structu re e t  de l 'o r g a n is a t io n  du sous- 
-système d 'a d m in is tra tion  t e r r i t o r ia l e  e t ,  dans la  p ra tiqu e , 
l'abandon t o t a l  de la  convention  p ratiqu éé jusqu à presen t.

La so lu tio n  d o it  ê tre  recherchée dans une tr è s  vaste 
e t  hautement complexe sphère de problèmes e t  dépend en 
la rg e  mesure des so lu tion s  qui trou veron t a p p lica t io n  au 
cours de la  I I e étape de la  réform e économique e t  qui 
auront une in flu en ce  in d ire c te  sur l e  sous-système d admi
n is t ra t io n  t e r r i t o r ia l e .  Et b ien  que le s  "Thèses" con
tien nen t tou te  une s é r ie  de suggestions concernant le s  
conceptions sur le s  fu tu res  so lu tion s  de ces problèmes, 
e l l e s  n 'en g loben t pas la  t o t a l i t é  des problèmes a aborder 
-  le s  "Thèses" comportent d 'im portan tes lacunes -  e t
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on ne peut pas se m ettre d ’ accord avec ce r ta in es  de ces propo
s it io n s , pour c e t te  p r in c ip a le  ra ison , qu’ e l l e s  ne sont pas 
suffisamment complexes ou, de manière plus gén éra le , e l le s  
ne respecten t pas l e  p r in c ip e  des "3 x  K ". I l  fa u t donc 
c i t e r  i c i  en prem ier l i e u  t r o is  sphères, dont l ’ a ven ir 
n ’ a pas é té  exp liqué dans le s  "Thèses" de manière s a t i s fa i 
sante;
1/ la  stru ctu re e t  l ’ o rgan isa tion  du système de g e s t ion  de 

l ’ É ta t, y compris son "C en tre "; le s  sous-systèmes de 
l ’ adm in istration  économique e t  de l ’ adm in istration  
t e r r i t o r ia l e  a in s i que le  r ô le  de la  p la n if ic a t io n  
/ la  fo n c tio n  des plans e t  de la  p la n if ic a t io n /  dans 
ce système; le  v id e  règne dans c e t te  sphère, où fo n t  
f ig u re  d ’ épouvantail le s  v e s t ig e s  des méthodes de 
ges tion  basées sur le  système d ’ " in jon c tion -rég lem en ta - 
t i o n " ;

2/ le  "systèm e" f in a n c ie r  de l ’ É ta t, y compris le  budget et 
le  "systèm e" des impôts, e t c . ; j  c 'e s t  une sphère de solu 
t ion s  erronnées qui ont é té  à l ’ o r ig in e  des insuccès de 
la  I re  étape de la  réform e;

3/ la  sphère de la  "consommation res tan te " e t  la  sphère
ex té r ieu re  à la  production  m a té r ie lle ;  c ’ e s t  une sphère 
de mauvaise économie e t de g a s p illa g e  a in s i que de cas 
év id en ts d ’ in ju s t ic e  s o c ia le .

I l  e s t  d i f f i c i l e  à d ir e  /a p révo ir/  aujourd’ hu i, dans 
q u e lle  d ir e c t io n  se la n ce ra -t-on  pour apporter des so lu tions 
k ces problèmes, car le s  "Thèses" ne présen tent aucune concep
t io n  dans ce domaine, e l l e s  ne le s  t r a i t e n t  que de manière 
fragm enta ire et souvent sans e s p r it  de su ite  e t  d ’ une fagon 
peu complexe. Et pourtant tou tes le s  t r o is  sphères c ité e s  
ci-dessus ex igen t d ’ e s s e n t ie ls  changements "systém iques" dans 
tous le s  po in ts  le s  plus im portants.

Et ce n ’ e s t  qu’ a c e t te  étape que vont se poser des prob
lèmes plus d é t a i l lé s .

Au prem ier p lan , nous avons i c i  la  problém atique de la  
structu re e t  de l ’ o rgan isa tion  du sous-système d ’ admini
s tra t io n  t e r r i t o r ia l e  avec tou te  une p lé ia d e  de questions
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d é ta i l lé e s  dont un bon nombre possède une importance c a p ita le . 
Y appartien t en prem ier l ie u  la  problém atique des rapports 
mutuels en tre  le s  C on seils  du Peuple e t  la  structu re de 
l 'a d m in is tra t io n , non seulement a t ra v e rs  des systèmes 
horizontaux mais aussi v e r t ic a u x , le s  Conseils du Peuple 
des d i f f é r e n ts  échelons in c lu s . La s itu a tio n  es t p a rticu 
lièrem en t complexe dans le  cas des C onseils  du Peuple de 
V o ïvod ie , dans le  contexte de l'ém ancip ation  r é e l l e  des 
communes /et des v i l l e s / .  Du re s te , la  s itu a tio n  entièrem ent 
n ou velle  a l 'é c h e lo n  de v o ïv o d ie , en tre le  "C en tre" e t  le s  
u n ités  de base, c 'e s t - à - d ir e  le s  communes, impose l 'a p p l i 
ca tion  de so lu tion s o r ig in a le s .  Car le s  vo ïvod ies  doiven t 
f a i r e  l 'o b j e t  de la  coord in ation  in tervo lvod ien n e /cen tra le/  
e t  simultanément, e l le s  do iven t e f fe c tu e r  elles-mêmes la  
coord in ation  in travo ïvod ienn e à l 'é c h e l l e  des communes.
La s itu a tio n  es t p a rticu lièrem en t compliquée en ra ison  de 
l 'e x is t e n c e  en Pologne de t r è s  nombreuses "d iv is io n s  spé
c ia le s "  dont l 'e x is t e n c e  n 'e s t  ju s t i f ia b le  que dans quelques 
cas excep tion n e ls . Une t e l l e  s itu a tio n  des vo ïvo d ies  sera 
donc "d é l ic a t e "  -  la  méthodique convenable e t  la  p la n i f ic a 
t io n  h ab ile  auront à ce moment une importance c a p ita le .
I l  e s t  év id en t que la  p la n if ic a t io n  devra ê tre  in té g re e .
Cela s ig n i f i e  la  f i n  de la  dichotom ie en tre la  p la n if ic a 
t io n  socio-économique e t  la  p la n if ic a t io n  d ite  " s p a t ia le "  
e t  imposera une pratique e f f e c t iv e  de la  p la n if ic a t io n  
so c ia le  comme po in t de départ pour la  p la n if ic a t io n  en tant 
que t e l l e  e t  pour tou tes autres a c t iv i t é s  économiques. I l  va 
f a l l o i r  trou ver une so lu tion  raisonnable pour la  p la n if ic a 
t io n  à l 'é c h e lo n  des communes e t qui devra a v o ir  un carac
tè r e  s p é c ifiq u e , remarquable tant par sa s im p lic ité  que par 
son e f f i c a c i t é .

La stru ctu re e t l 'o r g a n is a t io n  du sous-système de gestion  
des communes /des v i l l e s /  co n s titu te ra  un problème à part 
-  ce sera un problème complexe e t  d i f f i c i l e  a résoudre 
ca r, en tre au tres , l e  modele de ce sous-systeme devra ê tre  
tota lem ent d i f f é r e n t  du modèle t ra d it io n n e l e t  e tre  en même 
temps suffisamment é la s tiq u e  en ra ison  des fo r te s  d iffé re n c e s
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ex is ta n t a l ' in t é r i e u r  de l'ensem ble des commîmes. Ce modèle 
devra également t e n ir  compte des aptitudes p ro fe ss io n n e lle s  
des cadres dont le s  communes pourront réellem ent d isp oser, 
ce qui con stitu e  un sér ieu x  ob s ta c le .

La problém atique du "système f in a n c ie r "  est rappelée 
en termes tr è s  généraux dans la  Thèse 75. Son contenu est 
lo in  d 'ép u ise r  tou tes le s  questions e t  à v ra i d ir e , outre 
quelques p rop os it ion s  év id en tes , n 'apporte  r ie n  de concret. 
I l  fau t a t t i r e r  l 'a t t e n t io n  sur le  f a i t  que le  "systèm e" 
f in a n c ie r  de la  commune d o it  s 'ad ap ter a la  t r è s  vaste  e t 
complexe é ch e lle  e t aux d if fé r e n ts  types d 'a c t iv i t é s  -  
la  commune sera en tre autres le  r é a lis a te u r  des engagements 
p r is  par l 'É t a t  envers le s  c ito yen s . Les mauvaises expé
riences  f a i t e s  au cours de la  période précédente -  c 'e s t - a -  
-d ir e  au cours de la  I re  étape de la  réforme -  dans le  do
maine de l 'é la b o r a t io n  des éléments du "systèm e" fin a n c ie r , 
imposent dans ce cas une prudence e t  une prévoyance p a r t i 
c u liè r e s , pour q u 'i l  ne s 'a v è re  b ien tô t que l'indépendance 
des communes n 'e s t  que f i c t i v e  -  bloquée e fficacem ent e t 
to ta lem en t, comme ce la  a eu l ie u  au cours de la  I 16* étape 
de la  réform e, par l e  "systèm e" économique et f in a n c ie r .

I l  a é té  d é jà  question  plus haut du problème de la  
coord in a tion . Cela est p a rticu liè rem en t important e t  
se rapporte au problème également abordé du respect e f f e c t i f  
du p r in c ip e  de p la n if ic a t io n  dans l'économ ie s o c ia l is t e ,  
problème qu'on ne peut pas envisager de manière a b s tra ite  
mais en r e la t io n  é t r o i t e  avec l e  système de g e s t ion . Cela 
ex ige  évidemment l 'a p p l ic a t io n  d'un système de p la n if ic a 
t io n  plus p er fec tion n é  que c e lu i u t i l i s é  au cours des 
dern ières  40 années. En décidant de l'indépendance des 
su je ts  économiques, i l  fau t en même temps c rée r  des cond i
t io n s  p rop ices à la  coord in ation  de tou tes le s  m anifesta
tion s  de leu rs  a c t iv i t é s  e s s e n t ie l le s  pour l'ensem ble du 
système, e t  c e la  depuis la  d éc is ion  portan t sur leu r  
c réa tio n  ju squ 'a  leu r  l iq u id a t io n , en passant par tou te 
la  période de leu r  fonctionnem ent. Et i l  ne s u f f i t  pas de 
d ir e  i c i  "en s'appuyant sur le s  moyens ju rid iqu es" /Thèse
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74/ car ce ne s e r a it  q u 'u n  simple tru ism e -  tou t d o it  se passer 
conformément aux normes ju r id iq u es . La question  se pose: 
comment? Car la  méthode de la  "douce persuasion" n 'e s t  pas 
tou jours e f f ic a c e  dans ce cas.

Et le s  s itu a tio n s  sont -  comme on l ' a  dé jà  d i t  -  d é lic a te s , 
dans ce sens q u 'e l le s  peuvent fa c ilem en t donner l ie u  à 
un c o n f l i t .  La ju stesse  des mécanismes de coord in ation  
adoptés sera tou jours menacée par la  s u b je c t iv ité  des 
opinions des p a r t is  in té ress és  s ' i l  n 'e x is t e  pas de système 
de g e s t ion  e f f ic a c e ,  basé sur la  p la n if ic a t io n  in té g ré e , 
qu i pu isse y v e i l l e r  à tous le s  échelons / cen tra l, de 
v o ïv o d ie  e t  de commune/} la  p la n if ic a t io n  devra ê tre  de type 
complexe, tou t en étant authentique e t  non apparente.

Le problème de la  coord in ation  ne pourra ê tre  ré so lu  sans 
in trod u ire  à l 'a n a ly s e  la  n otion  de va leu r -  ind ispen
sable lo rsqu 'on  envisage le s  systèmes sociaux. I l  e s t  essen
t i e l  que le s  rapports des p r ix  e t  des paramètres p r is  en 
con s idéra tion  dans l 'a n a ly s e  so ien t v r a is .  À ce moment 
tou tes le s  va leu rs auront le  même contenu e t  joueron t le  
même r ô le .  Ce sont le s  doubles éva lu a tion s assurant l 'a u to 
nomie des im ités  a c t iv es  dans le  système. C ette  double 
éva lu a tion  repose sur le  f a i t  que chaque im ité  autonome 
d ispose de son propre système d 'a p p réc ia t io n , lu i  permettant 
d 'é va lu e r  le s  ré su lta ts  de ses a c t iv i t é s  a in s i que le s  ré 
su lta ts  des in flu en ces  externes q u 'e l le  a sub ies . P a r a l lè le 
ment, le s  a c t iv i t é s  des u n ités  autonomes sont soumises à 
l 'é v a lu a t io n  par l e  système / c 'e s t - à -d ir e  par l e  coordina
teu r du système ou du sous-système donné; dans ce dern ie r 
cas, le  coord inateur de l 'é c h e lo n  supérieur considère le  
coord inateu r de l 'é c h e lo n  in fé r ie u r  comme une u n ité auto
nome/ avant, pendant e t  après chaque a c tion . I l  e s t évident 
que ces éva lu a tion s d i f f è r e n t  en tre  e l l e s .  I l  fa u t se rendre 
compte du f a i t  que dans le  mécanisme de fonctionnement du 
système, la  coord ination  e t  l'au tonom ie sont organiquement 
l i é e s  en tre e l l e s :  chaque u n ité  du système e ffe c tu e  une éva
lu a tio n  dans l e  cadre de la  coord in ation  a lo rs  que l'autonom ie 
du système repose sur l 'a p p l ic a t io n  de ces éva lu a tion s .
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Le l ie u  n 'e s t  pas i c i  à en trer dans le s  d é ta ils  métho
diques de la  coord in ation , aussi im portante dans l e  pro
cessus de façonnement de la  s tru  tu re e t  de son organ isa
t io n  que dans l e  processus de fonctionnement du système 
donné. Cependant, i l  fa u t se souven ir q u 'i l  e s t im possib le 
de d é f in ir  la  structu re ra t io n n e lle  d 'un système a p r io r i ,  
c 'e s t - a - d ir e  avant l 'o r g a n is a t io n  du processus optimal de 
son fonctionnem ent. Dans la  p ra tiqu e, c e la  s ig n i f i e  que 
le  processus de fagonnement de la  stru ctu re du système a 
l ie u  au cours du processus de son o rgan isa tion . En d 'au tres  
term es, l'approche d'un problème comme de l 'o r g a n is a t io n  
d'une stru ctu re donnée mène tou jou rs a un produ it subopti
mal /tant au n iveau de la  structu re qu'au niveau de son 
organ isation/  -  dans l e  cas extrême: inap te a la  v ie  /entre 
au tres , inap te a s 'ad ap te r dans l ' i n t e r v a l l e  des paramètres 
d é fin is s a n t le s  comportements p o ss ib le s  de l'en tou rage  du 
système/.

X X X

Les expériences r e c u e i l l i e s  au cours de près de deux 
années d 'é tu des fa i t e s  sur le s  communes, dans le  cadre du 
CPBP 09.82 /Développement rég ion a l -  développement lo c a l  -  
autonomie t e r r i t o r ia le / ,  montrent que ces communes, qui 
do iven t b ien tô t d even ir des su je ts  économiques indépendants 
/ i/  ne sont absolument pas préparées a ce nouveau r ô le ,  car 
dans la  p ra tiqu e  e l l e s  ont é té  e t sont tou jours p r iv ées  
de tou te indépendance /d'autonomie/ e t  que / ii/  leu r  s i 
tu a tion  es t tr è s  d i f f i c i l e ,  car le s  processus non p la n if ié s  
e t  non con trô lés  de changements s tru c tu re ls  qui s 'y  dé
rou len t actuellem ent sont d e s tru c t ifs  e t mènent a une 
d é té r io ra t io n  tou jou rs c ro issan te  des cond itions de leu r  
fonctionnem ent.

Les changements dans l e  sta tu t e t dans la  s itu a tio n  
des communes, prévus dans le s  "Thèses pour la  I I e étape

2 Plan C en tra l d 'é tu des  C ogn it ives .
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de la  réforme économique", en fe ro n t des su je ts  économiques 
indépendants. C 'e s t  une a f fa i r e  importante e t  t r è s  
urgente mais qui d o it  ê tre  tr è s  soigneusement p la n i f ié e ,  
r é f lé c h ie  e t  préparée avant la  mise en a p p lica tio n .



Jacek WÓDZ

L'ESPACE LOCAL ET LES PROBLÈMES DE LA PLANIFICATION SOCIALE 

INTRODUCTION

La n otion  de l 'e s p a c e  lo c a l  m érite une brève d é f in it io n ,  
ca r son emploi ju rid iqu e  d i f f è r e  essen tie llem en t de l 'e m p lo i 
s o c io lo g iq u e . Pour un représentant des adm in istrations lo 
c a le s , . l 'e s p a c e  lo c a l correspond a c e lu i d'une commune -  
l a  plus p e t i t e  u n ité  ad m in is tra tive  en Pologne. Ce n 'e s t  
donc qu'une d é f in it io n  a rb it r a ir e  e t  qui se résume aux 
l im ite s  adm in is tra tives  des communes re sp ec t iv e s  désignées 
par un acte lé g a l ,  mais c e t te  conception nous sera  quand 
même u t i l e  e t  c e c i au moment ou nous a llon s  évoquer le s  
problèmes de la  p la n if ic a t io n  so c ia le  dans le  cadre de la  
commune -même. C 'e s t  en e f f e t  sur ce, p la n - là  que le s  l i 
m ites de la  commune vont marquer le s  l im ite s  des a u to r ité s  
lo c a le s .  La notion  de l 'e s p a c e  lo c a l prend un sens d i f f é 
ren t quand e l l e  se s itu e  dans un cadre s o c io lo g iq u e . Le 
phénomène du lo c a l apparaît bien souvent dans des travaux 
soc io log iqu es  e t  c e c i pour dés igner un c e r ta in  type d 'a t 
t itu d e  e t de comportements des in d iv id u s , ceu x-c i étant 
l 'im p a c t de leu r appartenance a une c o l l e c t i v i t é  s o c ia le  
■lim itée à un espace donné. I l  e s t  fréquen t d 'id e n t i f i e r  
l e  lo c a l  à un modèle de v i e ,  à une a c t iv i t é  économique f ix e  
depuis p lu sieu rs génération  qui -  ce modèle e t  c e t te  a c t iv i t é  
-  se fo n t v o ir  dans le  rythme de la  v ie  quotid ienne^. C 'e s t  
pour c e t te  ra is o n - là  que le  lo c a l dépend des cond itions

A
M. Catan i, "Problemy p rze s trzen i i  symbolicznych aspek

tów p r ze s trz e n i"  /Problèmes d 'espace e t de le. symbolique de 
l 'e s p a ce/ , in : J. Wódz /éd ./ : P rzestrzeń  znacząca /L'Espace 
s ig n if ia n t/ , Katow ice, /a p a ra ître / .
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n a tu re lle s  e t  en p a r t ic u l ie r  de t r a i t s  c a ra c té r is t iq u e s  de 
l 'e s p a c e . Ces cond itions ne manquent pas en e f f e t  d 'o r ie n 
t e r  la  majeure p a r t ie  des déc is ion s  économiques, comme e l le s  
d é lim iten t la  portée  e t le  genre des va leu rs c u ltu re lle s  
transmises d'une généra tion  à l 'a u t r e  dans le  cadre de la  
s o c ia l is a t io n . Et c 'e s t  a in s i que l 'e s p a c e  crée  non seu le
ment le s  con d ition s  de la  v ie  quotidienne d'une c o l l e c t i 
v i t é  lo c a le ,  mais la is s e  également une tr è s  fo r t e  empreinte 
sur le s  ca rac tères  cu ltu re ls  de c e l l e - c i .  S i l 'o n  se pro
pose donc de p résen ter l 'e s p a c e  lo c a l  dans ses aspects 
so c io log iqu es , on ne p ou rra it nullement se l im it e r  a la  
conception  ju rid iq u e  ou ad m in is tra tive . On est amené 
d 'em blée de t e n ir  compte de l'ensem ble des arrangements de 
la  v ie  quotid ienne des c o l l e c t i v i t é s  lo c a le s  dû au caractère  
p a r t ic u l ie r  de l 'e s p a c e  q u 'e l le s  hab itent e t  q u 'e l le s  re 
connaissent comme le  le u r .  Logiquement donc c e c i nous f a i t  
aborder l e  deuxième problème important dont l 'o m is s io n  
ren d ra it im possib le tou te  analyse sér ieu se  de l'im portan ce 
de l 'e s p a c e  lo c a l ,  a s a v o ir  le  problème de l ' i d e n t i t é  lo 
c a le . P . Rambaud ne manque pas de con s ta ter: "Les espaces 
e t  le s  rep résen ta tions que le s  groupes s 'e n  fo n t sont un 
fa c teu r id e n t i t a ir e  pour un groupe. I l  semble bien  que 
l 'e s p a ce  s o i t  un fa c teu r nécessa ire  e t  c e c i d 'au tant plus
que l'e s p a c e  n 'e s t  pas seulement un l ie u  géographique mais

'  2 aussi e t  surtout un reseau re la t io n n e l"  . C ette id e n t ite
lo c a le  es t un phénomène complexe dont f a i t  p a r t ie  l e  s en ti
ment d 'appartenance a un groupe concret et en p a r t ic u l ie r  
le  l i e n  avec son h is to ir e ,  la  t r a d it io n  e t  la  cu ltu re  
a in s i que le  sentiment d 'appartenance a un espace concret 
-  fa c teu r d 'id e n t i f ic a t io n  de la  c o l l e c t i v i t é  dans un cadre 
géographique la r g e .  R. Ledrut a dé jà  observé que tou te ap
proche du problème d 'id e n t i t é  d o it  commencer par la  ques
t io n  su ivan te : e s t-c e  que le s  fa c teu rs  de c e t te  id e n t ite
p e rm etten t- ils  une d is t in c t io n  c la ir e  e t p réc is e  des "s ien s "

2 P . Rambaud, 1983, "Espace e t  id e n t i t é " ,  in : P. P e l le -  
g r in o  /éd ./ : Espace et cu ltu re , Sain t-Saphorin , p . 21.
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e t  des " é t r a n g e r s " .  S i 1 espace est devenu un element d im
portance dans la  conscience des h ab itan ts , i l  a ttr ib u e  
un sens profond à de nombreuses a c t iv i t é s  so c ia le s  e t  par 
ce f a i t  même, i l  permet de d is tin gu er le  "s ien s " e t  le s  
"é tra n g e rs " . C 'e s t  a in s i que l 'e s p a c e  lo c a l  e s t  non seu le
ment le  th éâ tre  de la  v ie  quotid ienne de ses hab itan ts, mais 
également un fa c teu r d 'in té g r a t io n  de la  c o l l e c t i v i t é  e t  cec i 
à la  f o i s  au sens physique / la  cen tra tion /  qu'au sens psych i
que /par le  l i e n  sentim ental unissant à c e t  espace tous ceux 
que l 'o n  considère comme le s  "s ie n s "/ . Le phénomène du lo c a l 
ne p ou rra it se résumer au seu l attachement d'une c o l l e c t i v i t é  
à un espace donné, i l  fau t nécessairement que c e t  attachement 
s o i t  in s c r it  dans la  conscience s o c ia le  des membres de c e tte  
c o l l e c t i v i t é ,  comme i l  fa u t également que ce f a i t  s o i t  recon
nu par d 'a u tre s . P . P e lle g r in o  f a i t  observer que: "dans la  
mesure où une e n t ité  s o c ia le  es t reconnue comme t e l l e  dans 
l 'e s p a c e , i l  y a a lo rs  homogénéité sp a t ia le  en tre la  représen
ta t io n  s ig n if ia n te  e t la  r é a l i t é  s ig n i f i é e ;  lorsqu 'une t e l l e  
e n t ité  se rep résen te  son id e n t it é  ou la  f a i t  se rep résen ter a 
d 'a u tre s , i l  y a a lo rs  renforcem ent de l ' e f f e t  de la  natura-

^ / Zl / y
l i t e  de ses cond itions d ex is ten ce " . En nous ré fé ra n t encore 
à P. P e lle g r in o  nous tenons à rap p e ler que " . . .  le s  représen
ta tio n s  c o l le c t iv e s  de l 'e s p a c e  perm ettent de. comprendre 
le s  rapports en tre  transform ations du t e r r i t o i r e  e t  spéc i
f i c i t é  que des c o l l e c t i v i t é s ,  a t ra v e rs  des espaces e t 
re la tivem en t à une cu ltu re , se reconnaissen t"^ . C e tte  formule 
met l 'a c c e n t  sur le  r ô le  a c t i f  a jou er par ia  c o l l e c t i v i t é  
lo ca le  envers son espace lo c a l .  Pour mieux comprendre c e t te  
id é e , i l  fa u t évoquer c e r ta in s  aspects psycho-sociaux de la  
naissance du phénomène de l 'e s p a c e  lo c a l .  I l  e s t en e f f e t

X \ /
/  R. Ledru t, /'Remarques sur le  theme: Representatiçns 

de l 'e s p a ce  e t  id e n t it é  r é g io n a le " ,  in : P . P e lle g r in o  /ed./: 
E sp a c es ... ,  o p . c i t . ,  p . 85.

^  P . P e lle g r in o  / e t . a i l . / ,  1983* Id e n t it é  ré g ion a le  e t 
rep résen ta tion s  c o l le c t iv e s  de l 'e s p a c e , Genève, p . 84.

P . P e lle g r in o  /et a i l . / ,  1986, Espace e t  développement, 
Genève, p . 19«
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fréquent de consta ter que l 'e s p a c e  lo c a l  n 'e s t  pas de ceux 
qui n appartiennent à personne, q u ' i l  a é té  approprié e t  
q u ' i l  con stitu e  une p ro p r ié té  s o c ia le  dans le  sens q u 'i l  
appartien t à la  c o l l e c t i v i t é  qui l 'h a b i t e .  Ceci s 'exprim e 
à tra v e rs  des a ffe c t io n s  que l'e s p a c e  lo c a l  f a i t  é v e i l l e r  
chez ses hab itan ts . C e l le s - c i  prennent s o i t  la  forme d'un 
a cte  psychique momentané ou d'une a tt itu d e  psychique plus 
s ta b le . Ces a ffe c t io n s  qui p e rs is ten t même quand quelqu'un 
a d e ja  abandonné son espace lo c a l -  des exemples dans ce 
sens ne manquent pas -  mènent des ind iv idu s a des a c t i v i 
té s  nombreuses en fa veu r de leu r  espace lo c a l .  ïïous rev ien 
drons a ce problème pour démontrer le s  p o s s ib i l i t é s  d 'a g ir  
dans l e  sens d'une transform ation  envisagée des c o l l e c t i v i t é s  
lo c a le s  e t  de l 'e s p a c e  lo c a l .

On a d é jà  s ign a lé  que l 'e s p a c e  lo c a l  m anifeste une impor
tance c u ltu r e l le .s p é c if iq u e  propre à elle-même. En abordant 
c e t te  question  a la  lum ière de la  s p é c i f i c i t é  des systèmes 
ax io -n orm atifs  en vigueur dans le s  c o l l e c t i v i t é s  lo c a le s  
on a p ergo it  que 1 espace lo c a l ,  de par lui-même mais aussi 
par le  f a i t  de form er des arrangements en faveu r de nombreux 
types de comportements sociaux a g it  directem ent en faveu r 
de la  c réa tio n  de la  transm ission  e t  de l 'a p p l ic a t io n  de 
nombreuses va leu rs  e t normes s o c ia le s . Leur transm ission  
qui s 'a ccom p lit dans le  cadre de la  s o c ia l is a t io n  se v e r r a it  
im possib le dans d autres cond itions s p a t ia le s  /de la  v ien t 
le  sentiment de p r iv a t io n  qui se m anifeste dans des c o l le c 

t i v i t é s  tra n s fé rées  dans d 'a u tres  cond itions sp a tia le s/ .
C 'e s t  que le s  va leu rs  e t  le s  normes so c ia le s  s 'a vè ren t 
b ien  fondées, op é ra tion n e lle s  dans des cond itions de v ie  
créées par un espace lo c a l concret, reconnus par tous comme 
le  leu r .

Les membres d'une c o l l e c t i v i t é  lo c a le  assurent la  tran s
m ission de ce code ax io -n orm atif p a r t ic u l ie r  ce qui leu r  
permet à leu r tou r de mieux comprendre leu rs  comportements 
r e s p e c t i fs .  Par conséquent, le  con trô le  s o c ia l lo c a l  joue 
un rô le  s ingu lièrem en t important dans le s  c o l l e c t i v i t é s  
lo c a le s  ju squ 'à  y g a ra n tir  l ' e f f i c a c i t é  de nombreuses
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a c t iv i t é s  de ré gu la tion  in té r ie u re  ex is ta n t au se in  même de 
c e t te  c o l l e c t i v i t é  lo c a le .  Nos recherches antérieures® ont 
démontré que le s  l im ite s  de l ' e f f i c a c i t é  du con trô le  so
c ia l  d é fin is s en t exactement le s  l ig n e s  de démarcation de 
l'e s p a c e  lo c a l ,  t e l  q u ' i l  s 'e s t  f i x é  dans la  conscience 
des membres de ces. c o l l e c t i v i t é s  lo c a le s . On p ou rra it 
donc envisager une étude de l ' in t e n s i t é  de l'a ttachem ent 
a l 'e s p a ce  lo c a l en fo n c tio n  de la  fo r c e  e t  de la  rigueur 
du système ax io -norm atif in té r ie u r  dans le  cadre de ce t 
espace et en fo n c tio n  de l ' e f f i c a c i t é  du con trô le  s o c ia l 
lo c a l .

Le phénomène des p r o je ts  c o l l e c t i f s  locaux envisagés 
par des c o l le c t i v i t é s  lo c a le s  constitu e dans le  fo n c tio n 
nement de l 'e s p a c e  lo c a l  une question  à p a rt . Ces p ro je ts  
sont ordinairem ent le  r e f l e t  d'un sentiment commun de né
c e s s ité  de résoudre un problème so c ia l donné. I l  s e ra it  
exagéré de d ire  que ces p r o je t s - là  concernent directem ent 
l'aménagement de l'ensem ble de l 'e s p a c e  en question  mais 
i l s  se résument presque tou jou rs à des in i t ia t iv e s  e t  à 
des a c t iv i t é s  v isan t à une am éliora tion  sensib le  de ce r
ta in es  p a r t ie s  ou aspects de c e t  espace. La s p é c i f ic i t é  
de ces p ro je ts  ré s id e  dans leu r ca rac tère  c o l l e c t i f .  Leur 
forme d é f in i t iv e  se fo rg e  a tra vers  une m ob ilisa tion  
so c ia le  e t  n 'e s t  é ta b lie  qu 'après t ra c ta t io n s  ou c o n f l i t s  
mêmes opposant le s  d ive rses  groupes de la  c o l l e c t i v i t é  
lo c a le .  A l 'o c c a s io n  d'un débat p u b lic , tous le s  carac
tè re s  e s s e n t ie ls  de l 'e s p a c e  lo ca l sont évoqués pour 
sou ten ir la  p r is e  de p o s it io n  par t e l  groupe et l e  choix  de 
l 'o p t io n  d é f in i t i v e .

Les c o l l e c t iv i t é s  lo c a le s  fo r t e s  de leu r cohésion

J. Wódz, 1987, "Z jaw iska p a to lo g ii,s p o łe c zn e j w m ie j
skich zbiorowościach lokalnych na Górnym Śląsku" /Les phéno
mènes de la  p a th o lo g ie  s o c ia le  _dsns des communautés ur
baines lo c a le s  de la  H a u te -S ilé s ie/ , in : J . Sztumski,
J. Wódz /éds/, "Sp o łeczności loka lne regionu Górnego Śląska" 
/"Les communautés lo c a le s  de la  rég ion  de la  H a u te -S ilés ie "/ , 
Wrocław, pp. 99-145.
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in té r ie u re  ou d'un organe e f f ic a c e  de g e s t ion  / c 'e s t  le  plus 
souvent un organe d 'au togestion/  peuvent donner a leu rs 
p ro je ts  la  forme d'un p lan  de l'aménagement socio-écono
mique de l 'e s p a c e  lo c a l ,  c 'e s t  a lo rs  q u 'i l  fau t d é f in ir  
l 'o b j e t  p réc is  de la  transform ation  de l 'e s p a ce  lo c a l  a in s i 
que le s  moyens indispensables pour a tte in d re  c e t  o b je c t i f .  
Dans le s  cond itions po lon a ises a c tu e lle s , i l  s e r a it  préma
tu ré de con s ta ter que le s  c o l l e c t i v i t é s  lo c a le s  sont dans 
leu r t o t a l i t é  aptes à p a r t ic ip e r  de manière v ra ie  e t  concrète 
a la  p la n if ic a t io n  l o c a l e P l i a s  r é e l le s  e t nombreuses sont 
le s  s i tu a t io n  où l 'o n  peut consta ter l 'e x is t e n c e  des p ro je ts  
c o l l e c t i f s  locaux.

L'ÉTUDE EMPIRIQUE D'UNE SOCIÉTÉ LOCALE VOISINE DE LA GRANDE 
AGGLOMÉRATION INDUSTRIELLE DE HAUTE-SILÉSIE

Les problèmes présen tés ci-dessus ont é té  l 'o b j e t  d'une
étude empirique ré a lis é e  en 1987 e t 1988, d'une c o l l e c t i 
v i t é  lo c a le  sp éc ifiqu e  e t  notamment de la  commune e t  de la
v i l l e  de Szczyrk . La lo c a l i t é  -  o b je t  de l 'é tu d e  -  m érite 
que l 'o n  présente ses ca rac tères  p a r t ic u l ie r s .  S itu ee  en 
p le in e  montagne de Beskidy, c e t te  lo c a l i t é  est é lo ign ée  
de 60 km de l'a gg lom éra tio n  in d u s t r ie l le  de H a u te -S ilé s ie . 
Par sa lo c a l is a t io n  même, Szczyrk o f f r e  de nombreuses a t
tra c t io n s . La montagne in c i t e  .à p ra tiq u er l e  sk i en h ive r  
e t  des excursions en é té .  Cependant, l'aménagement e t  
l'épanouissem ent du tourisme a Szczyrk sont dus non seu le
ment aux q u a lité s  du paysage mais également a la  proxim i
té  de l 'a gg lom éra tion  in d u s t r ie l le  de H a u te -S ilé s ie . C 'e s t  
e l l e  qui a "é lu "  Szczyrk pour en fa i r e  le  l ie u  de repos 
de f i n  de semaine et c 'é t a i t  la  un f a i t  d 'im portance cap i
ta le  pour l 'a v e n i r  de la  l o c a l i t é .  I l  va  de s o i que ce
choix  n 'é t a i t  pas dû au hasard. Nous avons pu con s ta ter 
au cours de notre enquête que la  d éc is ion  même de fa i r e

'  C f. J. Wódz, 198?, P lanowanie,społeczne w regionach , 
/La p la n if ic a t io n  so c ia le  dans des ré g io n s/ , Warszawa.
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de Szczyrk un cen tre de renos pour la  rég ion  in d u s t r ie l le  de 
H au te -S ilés ie  é t a i t  d 'o rd re  p o lit iq u e , e l l e  a é té  p r is e  
par le s  a u to r ité s  de la  rég ion  de H a u te -S ilés ie , sans 
t e n i r  compte de la  vo lon té  e t  de l 'a v i s  de la  c o l l e c t i v i 
té  lo c a le  de Szczyrk. C ette  v é r i t é - la  se v o i t  confirm ée 
au jourd 'hui à tra vers  des te n ta t iv e s  d 'in te rp r é te r  ce r
ta in s  éléments de l'aménagement sp a t ia l de la  lo c a l i t é  en
fo n c tio n  de l 'a d a p ta t io n  de la  commune e t de la  v i l l e  de

x 8 
Szczyrk a des f in s  tou r is t iq u es  . Nous tra ite ro n s  ces prob
lèmes dans la  p a r t ie  su ivante du rapport, car nous nous 
proposons d 'abord de d é f in i r  comment se sont formés le s  
rapports p a r t ic u l ie r s  en tre la  c o l l e c t i v i t é  lo ca le  e t  le s  
to u r is te s  à Szczyrk.

Depuis des généra tion s, le s  hab itants de Szczyrk é ta ien t 
a g r icu lteu rs  mais avec l 'in d u s t r ia l is a t io n  de la  v i l l e  
vo is in e  de B ie lsk o -B ia ła  un nombre tou jours cro issan t des 
hab itan ts de Szczyrk /surtout le s  jeunes/ a commencé a 
chercher un emploi dans c e t te  in d u s tr ie . Dans le s  années 
so ixan te , dans le s  cadres des structu res adm in istra tives  de 
l 'ép oq u e , Szczyrk fa i s a i t  p a r t ie  de la  vo ïvo d ie  de Katowice. 
Sur l ' i n i t i a t i v e  des mines de charbon, grandes e t  r ich es  
de l'a gg lom éra tio n  de H a u te -S ilé s ie , une in fra s tru c tu re  
tou r is tiqu e  a é té  créée à Szczyrk /maisons de répos, 
ch a le ts  de montagne, p is te s  de descente, t é lé s k is  e tc ./ .
Une p a r t ie  de la  popu lation  a trouvé a in s i un emploi sur 
p la ce . Ce n 'é t a i t  que la  prem ière étape. Au cours de la  
deuxième, dans le s  années so ixa n te -d ix , de nombreuses 
maisons p r ivées -rés id en ces  secondaires -  ont é té  con stru ites  
par des p a r t ic u l ie r s  venant de H a u te -S ilé s ie . Les auto
r i t é s  municipales de Szczyrk  n"ont eu pratiquement aucune 
in flu en ce  sur la  lo c a l is a t io n  de ces bâtim ents. Comme la  
popu lation  lo c a le  tro u va it  a in s i un emploi sur p la ce , 
comme e l l e  a é té  embauchée nar le s  grandes maisons de

Q

M. Szczepański, J . Wódz: "A  Town Under T ou ris t C o lon i- 
za tio n  /Outlines o f  the Pathology o f Régional System /", in : 
Urban Anthropology, /à p a ra ître / .
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repos e t  le s  d iv e rs  s e rv ic e s  de tourism e, le  procédé de 
l'aménagement de Szczyrk n 'a  é v e i l l é  aucun inécontantement 
chez le s  h ab itan ts . Lorsque leu rs revenus ont augmenté 
e t  la  vague de to u r is te s  a l l a i t  en c ro issan t, le s  habi
tan ts  de Szczyrk ont commencés a leu r tou r à b â t ir  de 
grandes maisons avec nombre de /bien au-delà de dix/ 
chambres à lou e r aux to u r is te s  pour se ga ran tir  a in s i 
une nou velle  source de revenus. Deux modèles d is t in c ts  
d 'a c t iv i t é s  se sont a in s i constitu és au se in  de la  popu
la t io n  lo c a le :  d'une p a rt le  modèle t ra d it io n n e l -  a g r i
cu ltu re , élevage, de l 'a u t r e  -  de n ou ve lles  a c t iv i t é s  -  
desserte  du tourism e. Si- en 1980 Szczyrk comptait 5 090 
hab itan ts , i l  o f f r a i t  aux to u r is te s  4 624 l i t s  e t  ces 
c h i f f r e s  r e f lè t e n t  parfa item ent l'im p ortan ce  du tourisme 
à Szczyrk. Les grandes maisons de repos appartenant à 
de grandes en trep r ises  in d u s t r ie l le s  de H au te -S ilés ie  
d isposent de la  m oitié  de ces l i t s ,  -  l 'a u t r e  m o itié  
appartien t aux habitants e t  l 'h S t e l  de tourisme ne peut 
en o f f r i r  qu'un nombre in s ig n i f ia n t .  Le plan de l'aména
gement de Szczyrk é t a b l i  en 1985 p r é v o it  qu 'en 1990, 
c e t te  l o c a l i t é  aura 6 000 hab itants e t  d isposera  de 6 500 

l i t s ^ .
Au cours des années so ixa n te -d ix , une in flu en ce  durable 

du mode de v ie  des to u r is te s  /venus surtout de l'a gg lom é
ra t io n  de H au te-S ilés ie/  sur le  mode de v ie  de la  popula
t io n  lo ca le  s 'é t a i t  f a i t  re s s e n t ir .  Des a ttitu d es  n ouvelles 
propres à une s o c ié té  de consommation sont apparues, des 
modèles de comportement nouveaux im itan t ceux des to u r is te s  
se sont con s titu és . Les jeunes é ta ie n t  le s  prem iers à le s  
accep ter, mais avec le  temps, i l s  ont é té  s u iv is  par la  
généra tion  mo?/enne. Les d ern ie res  annees de la  decennie

^ '.V. B łas iak , M. Szczepański, J. '.Vôdz, 1987, "Funkcjo
nowanie układu lokalnego w św ie t le  planu zagospodarownia 
przestrzennego zespołu jednostek^osadniczych m iasta^i gminy 
Szczyrk" /Fonctionnement du système lo c a l  à la  lum ière du 
plan d'aménagement du t e r r i t o i r e  d ensemble des lo t i s s e 
ments de la  v i l l e  e t  de la  commune de Szczyrk/ , in : P . Dut
k iew ic z , A. Mync /éds/ Układy loka lne /"Systèmes locaux"/ ,
.Varszawa, p . 13
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so ixa n te -d ix  para issen t singu lièrem ent r é v é la t r ic e s .  Vers la  
m o itié  de c e t te  décennie, une réforme des stru ctu res d 'ad 
m in is tra tion  a é té  in tro d u ite  en Pologne qui a créé  de 
n ou velles  v o ïv o d ie s . Depuis, Szczyrk appartien t a la  v o ï
vod ie  n ou velle  de B ie lsk o -B ia ła . La v i l l e  de B ie lsk o -B ia ła , 
cen tre  in d u s tr ie l e t  c u ltu re l le  plus proche de Szczyrk 
ne peut pas é g a le r  le  poids démographique e t  in d u s tr ie l de 
l 'a gg lom éra tio n  de H a u te -S ilé s ie . Le c h e f- l ie u  de c e l l e -  
- c i ,  la  v i l l e  de Katowice, é lo ign ée  de B ie lsk o -B ia ła  de 
60 km es t tou jours encore re s s en tie  a Szczyrk de manière 
beaucoup plus fo r t e  par son poids f in a n c ie r ,  in d u s tr ie l ,  
cu ltu re l e t  p o lit iq u e  que la  v i l l e  de B ie lsk o -B ia ła , s iège  
des pouvoirs de la  vo ïvo d ie  dont Szczyrk f a i t  p a r t ie  depuis 
la  réforme ad m in is tra tive . Le passage de Szczyrk de l'an c ien ne 
vo ïvo d ie  de Katowice à la  vo ïvo d ie  n ou ve lle  de B ie lsk o -B ia ła  
- n ' a  apporté aucun changement a ce double mode de v ie  a 
Szczyrk / la  v ie  de la  c o l l e c t i v i t é  lo c a le  d'une p a r t , e t 
le s  rapports h ab ita n ts -tou r is te s  de 1 au tre/ . Les in flu en ces  
e t le s  pressions p o lit iq u e s  des lob b ies  in d u s tr ie ls  de Haute- 
- S i lé s ie  l 'o n t  emporté sur le s  compétences des pouvoirs 
locaux e t  c 'e s t  à Katowice qu'on con tin u a it a prendre tou te 
une s é r ie  des déc is ion s  concernant des problèmes locaux de 
Szczyrk, su rtou t eu m atière de l'équ ipem ent to u r is t iq u e  dont 
le s  puissantes en trep r ises  in d u s t r ie l le s  de H au te -S ilés ie  
re s ten t le s  p ro p r ié ta ir e s .

Un len t  changement s 'é t a i t  f a i t  s ig n a le r  au début des 
années q u a tre -v in g t. Ce changement c o n s is ta it  a ce qu'au 
moment où l 'o n  essaya it d 'e x e rc e r  a p a r t ir  de Katow ice, 
une p ress ion  sur l 'a t t i t u d e  ou le s  d éc is ion s  des a u to r ité s  
m unicipales de Szczyrk /p .ex . en m atière de lo c a l is a t io n  
d 'un bâtiment nouveau, de constru ction  d'une vo ie  menant 
vers  des maisons de repos des grandes en trep r ises  de l a 1 
vo ïvo d ie  de Katowice/, c e l l e s - c i  ne se soum ettaient p lus 
mais entamaient de v ra ie s  n égocia tion s avec le s  p rop r ié 
ta ir e s  de ces bâtiments ou le s  en trep r ises  concernées.
Et même s i  le s  pouvoirs locaux ne pouvaient r e je t e r  le s  
demandes venant de la  H a u te -S ilé s ie , i l s  ont réu ss i à
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ob ten ir  d 'im portan tes concessions de la  p a rt de ces en tre
p r is es  en fa veu r de la  c o l l e c t i v i t é  lo c a le .  De p lu s, 
i l  é t a i t  souvent question  de mettre à la  d isp o s it io n  de 
Szczyrk du m atérie l de la  construction  de bâtiments -  pro
p r ié t é  des en trep r ises  de H au te -S ilés ie  -  pour m ettre en 
oeuvre quelques constructions lo c a le s  qui pour des ra isons 
fin a n c iè re s  e t  techniques dépassaient le s  p o s s ib i l i t é s  de 
la  commune de Szczyrk , d 'au tant plus que ce m atérie l même 
é t a i t  in trou vab le  sur le  marché.

Vers le  m ilieu  des années q u a tre -v in g t avec la  montée 
de la  c r is e  économique en Pologne un renversement de la  
s itu a tio n  s 'e s t  opéré. D'une part le s  grandes en trep r ises  
ont vu leu rs  moyens fin a n c ie rs  réd u its  ce qui le s  a con
t r a in t  a l im it e r  ou même a bloquer leu rs  p ro je ts  à Szczyrk. 
D 'au tre p a r t , la  conscience de la  c o l l e c t i v i t é  lo c a le  a 
commencé a se m an ifester. C e l le - c i  a donc demandé aux 
pouvoirs locaux de Szczyrk de lan cer p lu sieu rs opérations 
d'aménagement en faveu r de la  l o c a l i t é .  Ces dern iers  temps, 
quand on commence a p a r le r  de la  r e s t i tu t io n  de la  pro
p r ié t é  communale en Po logne, un esp o ir  nouveau es t né. C 'e s t  
en e f f e t  l 'e s q u is s e  d'une p ersp ec tiv e  ou la  c o l l e c t i v i t é  
lo ca le  de Szczyrk p ou rra it  mettre en oeuvre ses propres 
p ro je ts  sociaux, sans ê tre  soumise aux press ions des lob b ies  
tou jours présen ts de l'a gg lom éra tio n  de H a u te -S ilé s ie . Ce 
n 'e s t  cependant qu'une prem ière lueur d un esp o ir n a issan t.

La s itu a tio n  qui s 'é t a i t  formée a Szczyrk au cours 
de la  d ern ière  v in g ta in e  d'années a la is s é  une t r è s  fo r t e  
empreinte sur la  façon  de penser de la  c o l l e c t i v i t é  lo ca le  
qui re s te  tou jou rs attachée a un double système économique 
e t  p o l i t iq u e .  Une con v ic tion  profondément enracinée que 
le s  a f fa i r e s  importantes se décident non auprès des pou
v o ir s  locaux de Szczyrk mais a tra ve rs  des pressions po
l i t iq u e s  des lob b ies  pu issants de la  vo ïvo d ie  de Katowice 
p e rs is te  e t  c e c i n 'e s t  pas sans importance au n iveau du 
fonctionnement du système du con trô le  s o c ia l lo c a l e t du 
système d 'a u to régu la tion  in té r ie u re  au se in  de la  c o l le c 
t i v i t é  lo c a le .  I l  fau t d ir e  que dans le s  cond itions actu-
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e l l e s  de Szczyrk le s  deux systèmes ne sont pas des aystèmes- 
- typ e s . La n écess ité  de d i r ig e r  son propre comportement 
en fo n c tio n  de c e lu i de la  c o l l e c t i v i t é  lo c a le  mais, en 
même temps, l ’ adapter au comportement des to u r is te s  f a i t  
que l ’ éva lu a tion  des comportements envers le s  "s ie n s "  
e s t  d i f f é r e n te  que c e l le  des comportements envers des 
"é tra n g e rs " . C ec i crée des nombreuses d i f f i c u l t é s  d 'é va lu a 
t io n  des comportements sociaux e t  rend d i f f i c i l e s  le s  
e f f o r t s  de la  s o c ia l is a t io n  lo c a le .  Les échecs en m atière 
de l ’ im p lan tation  des normes so c ia le s  sont dus, dans une 
la rg e  mesure, a l ’ absence des exemples concrets de comporte
ments.

Là PLANIFICATION SOCIALE LOCALE ET L'ESPACE LOCAL

La d esc r ip t io n  de la  c o l l e c t i v i t é  lo c a le  qui é t a i t  l ’ ob
j e t  de notre étude nous perm ettra  maintenant d ’ analyser 
quelques aspects du fonctionnement de la  p la n if ic a t io n  so
c ia le  à l ’ é ch e lle  lo c a le .  Nous avons d é jà  s ign a lé  que 
l ’ analyse du plan d ’ aménagement généra l de Szczyrk é ta b li 
en 1985"10 a été comprise dans le  programme de notre  re 
cherche e t  nous avons pu con s ta ter que le s  auteurs du plan
considèrent l ’ espace du nouvoir a d m in is tra t if comme un f a i t  

'1  “1 / / / / 
concret . Une r e a l i t e  stric tem en t fo rm e lle  a donc e te  p r ise
comme le  p o in t de départ uour le s  besoins du plan -  c e l le  
qui ré su lte  de l ’ a p p lica t io n  des l im ite s  de la  d iv is io n  
adm in is tra tive  du pays. Nous avons s ign a lé  aussi que pour 
ce qu i concerne la  lo c a l i t é  de notre ch o ix  ce procédé form el 
représen te une f a l s i f i c a t i o n  éc la tan te  des bases des d éc i
sions qui do iven t d é f in ir  l ’ aven ir qu i, qu’ on le  v e u i l le  
ou non, est su je t  à deux sources d ’ in flu en ce : le  pou voir
lo c a l d ’ une p a rt e t  la  p ress ion  ex té r ieu re  /pas tou jou rs e t 
pas tou t à f a i t  fo rm e lle/  venant de l ’ agglom ération  indus
t r i e l l e ,  de l ’ au tre. Par conséquent on e s t  o b lig é  de ramener

ibidem , pp. 9-10. 
ibidem , p . 57

10
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a des dimensions r é e l le s  le s  bases d'une t e l l e  p la n if ic a t io n .  
A in s i, i l  e s t indiqué^ dans le  cas de la  p la n if ic a t io n  
sp a tia le  e t c e lu i de la  p la n if ic a t io n  s o c ia le  a l 'é c h e l le  
lo c a le ,  de t e n ir  compte non seulement de deux mais t r o is  
zones d 'in flu e n c e  p o lit iq u e s  r é e l le s  qu i d é fin is s en t l 'a v e 
n ir  des c o l l e c t i v i t é s  lo c a le s .  I l  s 'a g i t  là  d'une part 
d'une tu t e l le  cen tra le  /où n ationa le  pour employer un 
euphémisme à la  mode/, d'une t u t e l le  rég ion a le  /au sens 
soc io log iqu e  e t  non a d m in is tra t if/ , fina lem ent d'une tu
t e l l e  lo c a le .  Pour ce qui concerne la  lo c a l i t é  examinée, 
la  tu te l le  cen tra le  se résume a des rigueurs généra les  de 
p la n if ic a t io n  propres pour un système c e n tra lis é . Nous 
n 'avons trouvé aucune tra c e  d'une p r is e  en cons idéra tion  
p a r t ic u liè r e  ou p r iv i lé g ié e  de Szczyrk par le s  a u to r ité s  
responsables du plan c e n tra l. C 'e s t  une conséquence du f a i t  
que Szczyrk n 'e s t  pas au sens so c io lo g iq u e , une zone de 
concen tration  des a c t iv i t é s  des a u to r ité s  a l 'é c h e l l e  
"su p ra -ré g io n a le " , car pour le s  m ilieu x  du pou voir cen tra l 
c e t te  lo c a l i t é  n 'a  pas d'im portance p a r t ic u l iè r e .  S i l 'o n  
examine cependant l'im portan ce  des déc is ion s  p r is e s  a 
l 'é c h e l l e  ré g io n a le , i l  appara ît q u 'e l le s  sont pour la  p la 
n i f ic a t io n  lo c a le  à Szczyrk d'un in té r ê t  c a p ita l;  c e c i de
v r a i t  gu ider le s  auteurs du p lan  d aménagement du t e r r ito ir <  
e t  du plan s o c ia l ,  car i l s  ne devra ien t pas se con fin er dans 
le s  l im ite s  des d iv is io n s  a d m in is tra tives . S i cas f a i t s  sont 
de rigueur pour la  p la n if ic a t io n  so c ia le  -  e t nous y re v ien 
drons encore -  i l s  sont- ca tégoriques pour le  plan d aména
gement s p a t ia l lo c a l .  C 'e s t  bien dans ce genre de p la n i f i 
ca tion  que l 'o n  désigne le s  d if fé r e n te s  zones d a c t iv i t é ,  
c e r ta in s  p os tu la ts  régionaux transmis par des fo rc e s  p o l i 
tiqu es  e t économiques importantes auraient pu en tra în er le  
risque que le s  plans une f o i s  é ta b lis  seron t voués a l 'e c h e c .

On a déjà s ign a lé  le s  ca ractères  p a r t ic u lie r s  de la  
p la n if ic a t io n  s o c ia le , mais a l 'é c h e l le  lo c a le  la  démocra
t is a t io n  du plan s o c ia l e t  c e l le  du plan d aménagement du 
t e r r i t o i r e  s avere bien d i f f i c i l e .  Une des conclusions 
e s s e n t ie l le s  de notre étude se résume au f a i t  que dans
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des cas où l e  plan lo c a l  e s t  su je t à des con tra in tes  ou des 
p ressions ré g ion a les  /et ce phénomène-la se f a i t  m anifester 
à des degrés d if fé r e n ts  dans de nombreuses lo c a l i t é s / ,  le s  
o b je c t i f s  sociaux du plan lo c a l  ne peuvent ê tre  é ta b lis  
qu’ à l ’ in te rm éd ia ire  des négocia tions en tre  le s  a u to r ité s  
lo c a le s  e t  le s  cen tres pu issants de déc is ion s p o lit iq u e s  
e t  économiques désireux d 'in t é g r e r  leu rs  o b je c t i fs  sociaux 
dans le  cadre d'une commune concernée. Les n égocia tions 
qu i auraien t précédé l e  choix  d é f in i t i f  des o b je c t i fs  de 
l'aménagement de la  lo c a l i t é  perm ettra ien t d'une p a rt de 
rendre le s  plans ré e ls  e t donneraient aux a u to r ité s  lo 
ca les  une chance pour d even ir  le  p o rte -p a ro le  des in té rê ts  
de la  c o l l e c t i v i t é  lo c a le .  C’ est également sur c e t te  v o ie -  
là  que p ou rra it  se c r i s t a l l i s e r  l ’ én erg ie  e t  le s  asp ira 
t io n s  de c e t te  c o l l e c t i v i t é  autour d ’ un p ro je t  commun qui 
s e r a it  é ta b l i  au cours des n égoc ia tion s .

Le cadre s tru c tu ra l, a d m in is tra tif e t  lé g a l ,  po lon a is , 
n ’ es t pas fa v o ra b le ,  n ’ o f f r e  pas de bonne base pour de 
t e l l e s  n égoc ia tion s , mais ne le s  exclu t pas non p lu s . La 
c réa tion  d ’ une base pour une t e l l e  procédure de négocia
t io n  d ev ra it ê tre  précédée d ’ une analyse approfondie des 
rapports r é e ls ,  e t  non seulement form els qui ré su lten t 
du système a d m in is tra t if lo c a l e t gén éra l, en tre le s  auto
r i t é s  lo c a le s  /au niveau de la  commune/ e t  le s  a u to r ité s  
ré g io n a les . Les rapports que l ’ on a pu consta ter a Szczyrk 
où le s  con tra in tes  ré g io n a les  sont t r è s  puissantes ne sont 
pas des rapp orts -types , i l s  ne permettent donc pas d ’ en 
t i r e r  des conclusions généra les . I l s  ont cependant la  va
leu r  d ’ un cas extrême e t  permettent a in s i de dés igner un 
des pô les  de la  lign e  continue qui va d'une s itu a tio n  où 
le s  con tra in tes  rég ion a les  l im ite n t  réellem ent le s  a ttr ib u 
t ion s  des a u to r ité s  lo c a le s  à une s itu a tio n  où le s  con
tra in te s  ne se m anifestent pas.

A fin  de c ré e r  un modèle de n égoc ia tion  qui p erm ettra it 
de form uler le s  o b je c t i f s  sociaux de l'aménagement de la  
commune, i l  fa u d ra it  p rocéder à une analyse de la  récep
t io n  so c ia le  de d if fé r e n ts  o b je c t i fs ,  a in s i que de la
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p a r t ic ip a t io n  de la  c o l l e c t i v i t é  lo c a le  à la  r é a l is a t io n  pra
tiqu e  de ces o b je c t i f s .  C 'e s t  a lo rs  que l'ap p roch e , p ré
sentée au début de c e t te  communication, qui c o n s is te ra it  
a analyser dans quel mesure ce genre d 'a c t iv i t é s  communes 
p o u r r a it - i l  s ' i d e n t i f i e r  sur le  plan s o c io -c u ltu re l avec 
la  c o l l e c t i v i t é  lo c a le  e t  l 'e s p a c e  lo c a l pou rra it ê tre  mise 
en p ra tiqu e . Dans le  cas d'une id e n t it é  profonde on pour
r a i t  s 'a tten d re  a une a c t i v i t é  dynamique de la  c o l l e c t i v i t é  
lo c a le  désireuse de m ettre en oeuvre ces p ro je ts .

S i un t e l  modèle au ra it pu ê tre  appliqué quelque p a rt, 
une chance se p ré s en te ra it  de f a i r e  re cu le r  l e  phénomène 
de l 'a f fa ib l is s e m e n t  du sentiment d'appartenance lo c a le  
e t  de la  conscience lo c a le ,  au sein  des c o l l e c t i v i t é s  lo c a le s .
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MOUVEMENTS SOCIAUX DANS LA PERSPECTIVE GLOBALE

"Les s o c ié té s  ne se d é fin is s e n t pas par leu r 
fonctionnem ent, mais par le u r  cap ac ité  de se 
tran sfo rm er."

A la in  Touraine

AVANT-PROPOS

Les actions communes spontanees et le s  mouvements sociaux 
sont en Pologne un phénomène re la tivem en t ré cen t, aussi mé
r i t e n t - i l s  n otre  a tten tion  e t  d e v ra ie n t- i ls  f a i r e  l ’ o b je t 
d ’ analyses plus approfondies. Les r é f le x io n s  exposées c i -  
-dessous n ’ ont pour seu l but que de s ig n a le r  ce problème.

Dans une s o c ié té  a p la n if ic a t io n  e t  adm in istration  
c e n tra lis é e s , i l  n ’ y a -  de par la  d é f in it io n  même du sys
tème -  aucune p lace  pour le s  in i t ia t i v e s  c o l le c t iv e s  lo c a le s  
spontanées e t  d ’ autant moins pour le s  mouvements sociaux, 
car tou te a c t iv i t é  s o c ia le  y es t organ isée e t  con trô lée  par 
des o rgan isa tion s  créées à c e t  e f f e t .  En Pologne, ces in i 
t ia t iv e s  sur l e  plan p o l i t iq u e ,  ne peuvent 
v e n ir  que du P a r t i  Ouvrier U n if ié  Po lona is  e t  des p a r t is  
a l l i é s .  Les syndicats p ro fess ion n e ls  ont é té  instau rés 
en tan t qu’ o rgan isa tion s  servant de transm ission  en tre  le  
POUP e t le s  masses la b o r ieu ses . Les associa tion s p ro fe s 
s io n n e lle s  sont stric tem en t co n trô lé e s , e t  le s  p lus impor
tan tes  d ’ en tre e l l e s  ont é té  c e n tra lis é e s  sous forme 
d ’ o rgan isa tion s cen tra le s . Les so c ié té s  savantes sont éga le
ment sous l ’ ég id e  d ’ un organisme o f f i c i e l ,  en 1 occurrence 
de l ’ Académie Po lona ise des Sciences. Les coop éra tives  e t  
le s  assoc ia tion s  économiques sont regroupées dans d ive rses
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unions cen tra les  dont l e  but e s t  d 'a d m in is tre r le s  groupements 
d 'e n tre p r is e s  a f f i l i é s  e t  d 'en  co n trô le r  l 'a c t i v i t é .  Ce sys
tème de réglem entation  des comportements sociaux s i  minu
tieusement conçu ne fonctionne évidemment pas d'une manière 
p a r fa it e ,  aussi v o it -o n  des d év ia tion s  de tou te s o r te , 
même en période d 'ob se rva tion  rigoureuse des rè g le s  de c e lu i-  
- c i .

Une réglem entation  excess ive  des comportements sociaux 
mène b ien  entendu a la  l im ita t io n  des in i t ia t i v e s  e t 
façonne des a tt itu d es  re le va n t de la  p a s s iv ité .  Dans c e tte  
s itu a tio n , i l  ne peut ê t r e  question  n i d 'a t t itu d e s  con testa 
ta ir e s  n i d 'a t t itu d e s  a ffirm a t iv e s . Comme to u te fo is  le  bon 
fonctionnement de tou t système so c ia l a besoin , aussi bien 
sur le  plan r é e l  que sur le  plan symbolique, des m anifesta
t io n s  de soutien  de la  p a rt d 'in d iv id u s  e t  de groupes sociaux, 
i l  s 'a v è re  ind ispensable d 'im poser l 'o r g a n is a t io n  d 'a c t io n s  
a ff irm a t iv e s .

Pour m o b ilis e r  la  s o c ié té ,  le s  a u to r ité s  ressen ten t par
f o i s  aussi la  n écess ité  de montrer du d o ig t  un ennemi r é e l 
ou im ag ina ire . On ch ercha it souvent à c e t  e f f e t ,  ce que 
p récon isa it également N ic co lo  Machiavel dans son P r in ce , 
un bouc ém issaire /G irard, 1987/. Ce même mécanisme a va it  
é té  également appliqué a une grande é c h e lle  par S ta lin e , 
qu i m o tiva it le s  t e r r ib le s  rép ress ion s  d ir ig é e s  con tre des 
ennemis im aginaires par " l a  recrudescence de la  lu t te  des 
c la sses  en fo n c tio n  de la  p rogress ion  de l 'é d i f i c a t i o n  
s o c ia l is t e .  "

Le genre le  plus courant d 'a c t io n s  des c o l l e c t i v i t é s  
lo c a le s  o rgan isées en vertu  des consignes venues d 'en  haut 
é t a i t  l'ém u la tio n  au t r a v a i l  e t  ce que l 'o n  ap p e la it des 
"a c t ion s  s o c ia le s "  /avec l e  t r a v a i l  bénévole/. Le rythme 
de ces actions é t a i t  en c o r r é la t io n  avec le  ca len d r ie r  
d 'im portants an n iversa ires , ce qui le u r  c o n fé ra it  une s ig n i
f ic a t io n  symbolique. I l  n 'e s t  guère p o ss ib le  au jourd 'hui 
de d ire  q u e lle  é t a i t  l'im portan ce  de l'ém u la tion  au t r a 
v a i l ,  de même que l 'o n  ne peut pas con s ta ter dans q u e lle  
mesure la  p a r t ic ip a t io n  à ces actions imposées é t a i t
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spontanée e t  dans qu e lle  mesure é ta it - c e  une o b lig a t io n .
I l  semble t o u te fo is  que la  p a r t ic ip a t io n  à l'ém u la tio n  au 
t r a v a i l  e t aux "a c tion s  s o c ia le s " ,  durant le s  prem ières 
années qui succédèrent a la  Seconde Guerre mondiale, é t a i t  
beaucoup plus spontanée que plus ta rd  lorsque l 'o n  en tra  
dans une période de fo rm a lis a t io n  e t  de bu reau cra tisation  
de c e l l e - c i ;  en conséquence de quoi, ce fu t  dans la  p lupart 
des cas des action s  apparentes e t  su je tte s  a d ive rses  mani
p u la tion s . l'aba issem en t d é lib é ré  des p lans de production  
des en trep r is es , en vue d 'a v o ir  des réserves  pour l 'e x é c u 
t io n  des action s  organ isées en maintes occasions. Dans le s  
années so ixa n te -d ix , période d 'accro issem ent du désaccord 
en tre  l e  pou vo ir p o lit iq u e  du pays d'une p a rt e t  la  c lasse 
ou v riè re  e t  une p a r t ie  considérab le de la  s o c ié té  d 'a u tre  
p a r t , i l  fu t  organ isé sur une grande é c h e lle  des "a c tion s  
du p a r t i " ,  qu i devaient ê tre  l 'e x p r e s s io n  symbolique des 
l ie n s  attachant le  pou vo ir aux masses e t  de l '" u n i t é  morale 
e t  p o lit iq u e  de la  n a tion ".

Un autre type d 'a c t io n s  c o l le c t iv e s  lo c a le s  ordonnées 
é ta ie n t  le s  m an ifestations résu ltan t de grandes occasions, 
le s  assemblées e t  le s  meetings de sou tien  a une p o lit iq u e  
ou de p ro te s ta t io n  contre une autre p o l i t iq u e .  Lors de 
l 'a p p a r it io n  des c o n f l i t s  sociaux en 1968 e t  1976, le s  
meetings organ isés é ta ien t p a rticu lièrem en t nombreux e t  
rassem blaient beaucoup de monde. Moins fréquentées é ta ien t 
en généra l le s  m an ifestations contre le s  armements dans 
le s  pays c a p it a l is t e s ,  con tre la  guerre au Viêt-nam, e t c . ,  
qui se d érou la ien t la  p lu part du temps dans le s  en tre 
p r is e s .  Cependant, même le s  meetings organ isés dans une 
noble in ten tio n  ava ien t l 'a s p e c t  d 'un spectac le  s téréo typé  
b ien  agencé pour fa i r e  chorus, aussi le  degré d ' i d e n t i f i 
ca t ion  des p a rt ic ip a n ts  avec la  cause é t a i t - i l  moindre 
sans doute que dans le  cas d'une m an ifesta tion  spontanée.

Cela ne s ig n i f i e  évidemment pas q u 'i l  n 'y  a va it pas 
d 'a c t io n s  communes n i de mouvements sociaux jusqu 'a  la  
f i n  des années s o ixa n te -d ix . De t e ls  phénomènes se sont 
p rodu its en masse en 1956, 1968 e t 1976. Leurs causes,
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leu r  déroulement e t  leu rs  conséquences ont é té  maintes f o is  
d é c r its  e t  analysés. Beaucoup moins connues sont cependant 
le s  actions c o l le c t iv e s  spontanées de ca rac tère  lo c a l ,  qui 
ava ien t l ie u  dans la  sphère de la  v ie  quotid ienne aussi 
b ien  a la  campagne qu 'en  m ilieu  urbain . E lle s  ava ien t 
pour o b je t  le  changement de la  s itu a tio n  dans t e l  ou autre 
domaine ou la  défense des in té rê ts  menacés d'une communauté 
déterm inée. À la  campagne, i l  s 'a g is s a it  donc d 'a c t io n s  
en vue de la  mise en ch an tie r de rou tes, d 'é c o le s , de sys
tèmes d 'adduction  e t  de d is tr ib u t io n  d 'eau , par exemple, 
tand is  qu 'en v i l l e  le s  actions communes se concentra ien t 
sur le s  problèmes de l'aménagement de l 'e s p a c e  le  p lus 
proche. Dans le s  années so ixa n te -d ix , fréquents é ta ie n t  
aussi le s  c o n f l i t s  opposant le s  p ro p r ié ta ir e s  de vo itu res  
dés ireux de con stru ire  un garage a ceux qui n 'en  avaien t 
pas, ces dern ie rs  vou lant garder l e  maximum de te r ra in s  
v e r ts  autour des immeubles d 'h a b ita t io n . Les p a r t ie s  oppo
sées dans ces c o n f l i t s  é ta ie n t  donc des groupes d 'h a b ita n ts , 
qui p a r fo is  essaya ien t de s 'a ssu rer l 'a p p u i de la  p resse, 
tandis que le  r ô le  d 'a r b it r e  reven a it à l 'a d m in is tra t io n  
lo c a le , sinon -  l e  c o n f l i t  n 'ayan t pas pu ê tre  réso lu  à ce t 
échelon -  a d ive rses  in s t itu t io n s  c en tra le s . Les ac tion s  de 
ce genre n 'a va ien t  cependant qu'une portée  t r è s  r e s t r e in te ,  
e t  le s  moyens mis en oeuvre dans ce c o n f l i t  se l im ita ie n t  
essen tie llem en t a f a i r e  s ign er  une p é t it io n  e t  a acqu érir 
des a l l i é s  dans le s  bureaux de l 'a d m in is tra t io n  a 1 aide 
de canaux in fo rm e ls . La seu le a c tion  des plus ra d ic a le s  
qui m 'est connue de c e t te  époque, e t  dont la  presse f i t  
é ta t ,  a é té  le  creusement d 'une tranchée en tra ve rs  d'une 
ru e l le  de c i t é  r é s id e n t ie l le  pour empêcher le  passage des 
v o itu re s . Cet événement a é té  q u a l i f ié  d 'a r b it r a ir e  in 
adm issib le, b ien  q u 'i l  ne fû t  guère p oss ib le  de d én ier le  
b ien-fondé des pos tu la ts  des habitants concernés.

Dans le s  années q u a tre -v in g t, le s  cond itions pouvant 
provoquer l'ém ergence d 'a c t io n s  communes e t  de mouvements 
sociaux é ta ie n t  tou t a f a i t  d if fé r e n te s  qu 'avant. L 'appa
r i t io n  e t  l 'exp a n s ion  de "S o l id a r i t é " ,  e n ta n t  que mouve-
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ment de masse, a mis en évidence de nouveaux domaines d 'a c t i 
v i t é  s o c ia le .  C es t a lo rs  qu 'on t eu l ie u  des changements 
d é c is i fs  dans la  conscience e t  i l  y a eu le  desserrement 
des entraves ex is tan t auparavant. I l  s 'é t a i t  en e f f e t  
avéré que nombre d 'a c t io n s  communes é ta ien t non seulement 
p o ss ib le s , mais aussi e f f ic a c e s .  D 'au tre p a rt, l 'a d m in i
s tra t io n  a ré d u it  l ’ étendue de la  rég lem entation  des com
portements sociaux e t  diminué la  rigu eu r du co n trô le . C 'e s t 
a in s i qu 'on t f a i t  leu r  a p p a rition  le s  con d ition s  p rop ices  a 
l'ém ergence d 'a c t io n s  communes spontanées e t  de mouvements 
sociaux, e t  c e c i aussi b ien  a. l 'é c h e lo n  lo c a l qu’ à l 'é c h e lo n  
su p ra lo ca l.

QUELQUES REMARQUES SUR LÀ THÉORIE DES ACTIONS COMMUNES 
ET DES MOUVEMENTS SOCIAUX

Par action  c o l le c t iv e ,  on désigne tou te forme d ’ a c t iv i t é  
d ’ un groupe de personne v isa n t à a tte in d re  des o b je c t i f s  
e x tra - in d iv id u e ls , tandis qu’ un mouvement s o c ia l e s t  une 
forme d ’ action s communes tendant a in s tau rer un type nouveau 
de re la t io n s  in tergroupes ou une n ou ve lle  r é p a r t it io n  des 
biens m atérie ls  e t  non m a tér ie ls  comme p .ex . l ’ in flu en ce , 
l e  p r e s t ig e ,  le  pouvoir, e tc .

"Les mouvements sociaux, é c r i t  H. Blumer, ce sont des 
en trep r ises  communes v isan t a in s tau rer un nouvel ordre des 
choses. I l s  t i r e n t  le u r  o r ig in e  de l ’ inqu iétude, pu isen t 
leu r  fo rc e  du mécontentement du mode de v ie  a c tu e l, a in s i 
que de l ’ espérance e t  de la  n os ta lg ie  d'une n ou ve lle  manière 
de v iv r e . "  /Blumer, 1951/. Cet auteur considère que le s  
mouvements sociaux con s titu en t une forme supérieure d 'a c t io n s  
c o l le c t iv e s  e t  cons isten t dans la  transform ation  des compor
tements im p u ls ifs  e t  in organ isés en en trep r ises  b ien  ordon
nées. B. îâ is z ta l, qui se r é fè r e  a Th. A b e l, é c r i t :  "Le  mou
vement s o c ia l é t a i t  perçu comme fonne p lu ra lis é e  du compor
tement qui se m anifeste dans le  cadre d 'une un ité s o c io - te r 
r i t o r ia l e  déterm inée, c 'e s t - à - d ir e  d'une communauté. Sa spé
c i f i c i t é  es t l ’ e f f o r t  c o l l e c t i f  aj’ ant pour but d o b ten ir
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1 appui de la  s o c ié té  pour une idée n ova tr ic e . Le mouvement 
so c ia l e s t  tou jou rs d ir ig é  contre quelque chose / c 'e s t  la  
l 'o b j e t  du mouvement, s o i t  le  p o in t sur leq u e l i l  est en 
con tes ta tion  avec l e  re s te  de la  s o c ié té / , aussi b ien  que 
d ir ig é  vers  quelque chose /c es t 1 id é o lo g ie  du mouvement/. 
Dans ce sen s-la  donc, chaque mouvement s o c ia l provoque 
l'engagem ent dans un c o n f l i t ,  a lo rs  que son im plantation  
dans le  cadre d 'une communauté déterminée lu i  con fère un con
te x te  p o l i t iq u e . "  /Abel, 1937/.

Les d é f in it io n s  c it e e s  c i-dessus con fèren t un sens la rg e  
a la  n otion  de mouvement s o c ia l ,  sans p ré ju ger de son am
p leu r , de sa p o rté e , de sa durée, de son degré d 'in s t i tu 
t io n n a lis a t io n , de son o b je t ,  ou p lu tô t  de son enjeu dont 
la  nature peut ê tre  t r è s  v a r ié e .  Dans ce sens, tou te  
a c tion  commune un ta n t s o i t  peu ordonnée de ca ractère  
e x tra - in s t itu t io n n e l e t  tendant a a tte in d re  un but quel
conque es t un mouvement s o c ia l .  A in s i, c e t te  ca té g o r ie  
comprend le s  mouvements éco log iqu es , fém in is tes  e t  des mino
r i t é s  s e x u e lle s , aussi bien  que le s  mouvements rassemblant 
le s  partisan s ou le s  adversa ires  de l 'im p la n ta t io n  de garages 
à t e l  ou autre en d ro it .

Une plus s u b t ile  d i f fé r e n c ia t io n  en tre  le s  d iv e rs  genres 
d 'a c t io n s  communes e t  un mouvement s o c ia l es t e ffe c tu e e  par 
A. Touraine /1973/, qui dégage le s  comportements c o l l e c t i f s  
l i é s  à la  c r is e  a l ' i n t é r i e u r  d 'o rgan isa tion s  e t  aux ten
sions in s t itu t io n n e lle s  au se in  de la  s o c ié té .  Dans le  
prem ier cas, c e r ta in s  membres d'une o rgan isa tion , mécon
ten ts  de le u r  s itu a tio n , entreprennent des actions reven
d ic a t iv e s  en vue d 'a m é lio re r  leu r p o s it io n  e t  d 'é la r g i r  
le u r  in flu en ce  sur le s  d éc is ion s  adoptées par c e t te  o rgan i
sa t ion . Un exemple de t e l l e s  action s peut â tre  la  lu t te  
des t r a v a i l le u r s  s c ie n t if iq u e s  pour une ce r ta in e  autonomie 
des éco les  supérieures dans le  système de ge s tion  de 
l'en seignem en t supérieu r. Dans le  second cas, le s  agents 
entreprenant des action s  déterm inées, ce sont le s  fo rc e s  
s o c ia le s  fonctionnan t dans un système in s t itu t io n n e l d é te r
miné, qui asp iren t a é la r g ir  leu r  in flu en ce  sur le s  d ec i—
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sions le s  concernant. A. Touraine c i t e  quatre t r a i t s  essen
t i e l s  de fo rc e s  s o c ia le s  a in s i d é c r ite s , a sa vo ir : la  re 
connaissance des l im ita t io n s  du domaine que ces déc is ion s 
peuvent concerner; le  d é s ir  d ’ o b ten ir  une am éliora tion  r e 
la t iv e  de leu r  p o s it io n  v is - à - v is  d 'a u tres  fo rc e s  s o c ia le s ; 
la  mise au po in t d'une s t ra té g ie  complexe d ’ a c tion s , car 
le s  in té rê ts  entrant hab ituellem ent en l i c e  sont pour le  
moins aussi d iv e r s i f ié s  que le s  problèmes sociaux réso lu s  
par l e  système p o lit iq u e ; l ’ a sp ira tion  à prendre une d éc i
sion  avantageuse. Par exemple, le  mouvement ou v rie r  r é fo r 
m iste négocie avec le  patronat le s  con d ition s  de t r a v a i l  
e t  le s  s a la ir e s ,  met au po in t des s tra té g ie s  d ’ am éliora
t io n  de la  s itu a tio n  au plan de la  consommation c o l le c t iv e ,  
vo te  au Parlement e t  dans le s  organes d ’ autonomie t e r r i 
t o r ia le  par le  b ia is  de ses représen tan ts , sans cependant 
se f i x e r  pour but le  renversement du régime c a p it a l is t e .
A.Touraine s ign a le  également que d ive rs  comportements c o l
l e c t i f s  peuvent ê tre  la  réponse au b locage ou à la  fermeture 
du système in s t itu t io n n e l.

D’ autre pa rt, v o ic i  la  conception  des mouvements sociaux 
d ’ après A. Touraine: " J ’ entends en p r in c ip e  par mouvements
sociaux l ’ a c tion  c o n f l ic tu e l le  d ’ agents des c lasses lu tta n t 
pour le  con trô le  du système d ’ a c tion  h is to r iq u e ."  /Touraine, 

1973, P . 347/.
Chez c e t auteur, l e  fa c teu r  e s s e n t ie l des mouvements 

sociaux est leu r  h is t o r ic i t é ,  notion  qu’ i l  d é f in it  de la  
manière su ivan te : "A c t ion  exercée par la  s o c ié té  à p a r t ir
de son a c t iv i t é ,  sur ses pratiques s o c ia le s  e t  c u ltu re l le s ,  
par combinaison de t r o is  composantes: le  mode de connais
sance, qui constitue une image de la  s o c ié té  e t  de la  nature, 
l ’ accumulation qui p ré lè ve  une p a r t ie  du produ it d ispon ib le  
e t  le  modèle cu ltu re l qui s a is i t  e t  in te rp rè te  la  capacité 
d ’ action  de la  s o c ié té  sur elle-m êm e." /Touraine, 1973»

P . 531/.
La d é f in it io n  c i t é e  n ’ est guère c la i r e  n i dans l ’ o r ig in a l 

fran ça is  n i non plus dans la  tradu ction  po lon a ise . Une le c 
tu re  a t te n t iv e  des ouvrages de Touraine permet to u te fo is ,
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s e m b le - t - i l ,  d 'é lu c id e r  ses conceptions d ’ une manière p lus 
a c ces s ib le . A in s i, le s  mouvements sociaux, c ’ es t un genre 
d ’ actions communes dont le  but p r in c ip a l s e ra it  la  lu t te  
de fo rc e s  so c ia le s  pour le  con trô le  du processus h is to r iqu e  
d'autofabonnement de la  s o c ié té ,  du f a i t  d 'ê t r e  l e  su je t 
de ce processus. L ’ h is t o r ic i t é ,  ce n ’ e s t  r ie n  d ’ au tre , en 
empruntant le s  termes de P .L . Berger e t  de T. Luckaan, 
que l e  con trô le  de " l a  c réa tio n  s o c ia le  de la  r é a l i t é " .  
/Berger e t  Luckaan, 1983/.

Par con tre , en tant qu’ émanation de l ’ h is t o r ic i t é  e t  
expression  de l ’ autoreproduction  de la  s o c ié té , le s  mou
vements sociaux sont pour Touraine l e  fa c teu r e s s e n t ie l 
de l ’ évo lu tion  des so c ié té s  contemporaines, dont la  carac
t é r is t iq u e  n ’ e s t  p lus comme auparavant l ’ op p os ition  entre 
le  ca p ita l e t  le  t r a v a i l ,  mais l ’ op pos ition  en tre l ’ ap
p a r e i l  organisant la  production  e t  la  v ie  s o c ia le  d ’ une 
part e t  le s  u t i l is a te u r s  e t  le s  c itoyen s d ’ autre p a rt , 
a lo rs  que l ’ o b je t  p r in c ip a l du c o n f l i t  ne sont p lus le s  
d ro its  p o lit iq u e s , mais l e  d r o it  de c h o is ir  son mode de 
v ie  e t  la  p o s s ib i l i t é  d ’ exprimer verbalem ent ses propres 
in té r ê ts ,  en tre autres par le  b ia is  des organismes d auto
nomie lo c a le .

T ro is  t r a i t s  ca ra c té r is en t tou t mouvement s o c ia l .  Pre
mièrement, le  p r in c ip e  de l ’ a u to - id e n t if ic a t io n  de 
l 'a g e n t ,  ca r le  mouvement s o c ia l ne peut s ’ o rgan iser sans 
a u to - id e n t if ic a t io n  conscien te , bien que la  naissance du 
mouvement devance évidemment la  fo rm ation  de c e t te  con
sc ien ce . En e f f e t ,  se lon  Touraine, le  c o n f l i t  crée e t 
organise l 'a g e n t .  Deuxièmement, le  p r in c ip e  de l ’ oppos ition , 
qui d it  que l e  mouvement s o c ia l  ne peut s ’ o rgan iser s i l  
ne désigne pas son a d versa ire ; bien  que 1 action  puisse 
p a r fo is  devancer son id e n t i f ic a t io n ,  l e  c o n f l i t  f a i t  cepen
dant tou jours appara ître son ad versa ire . Troisièmement, 
le  p r in c ip e  de l ’ in t é g r i t é  selon  leq u e l le  mouvement, 
s o c ia l ne se d é f in i t  pas en e f f e t  que par un c o n f l i t  
concret, mais q u 'i l  e s t tou jou rs ca ra c té r is é  plus ou moins 
fortem ent par la  conscience de son propre r ô le  dans le
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processus de c réa tion  s o c ia le  de la  r é a l i t é  / h is to r ic it é / .
Le ca ra c tère  massif des action s communes ne d o it  pas 

forcém ent ê tre  une p a r t ic u la r it é  du mouvement s o c ia l .  Au 
co n tra ire , la  m u lt ip l ic i t é  des mouvements sociaux es t le  
propre des s o c ié té s  contemporaines. C e la .ré su lte  de l ' im 
mense d iv e r s i f ic a t io n  de la  s o c ié té  contemporaine, de son 
ca rac tère  m ultiform e, de la  d iv e r s it é  de ses in té r ê ts ,  
a sp ira t io n s , besoins, e tc .  A insi donc, i l  peut e x is t e r  
des mouvements sociaux de nature g lo b a le , s e c to r ie l le  -  
concernant un domaine p a r t ic u l ie r  - ,  ou lo c a le .  M. C a s te lls , 
d is c ip le  de A. Touraine, développe la  th éo r ie  des mouvements 
sociaux en m ilieu  urbain / C a s te lls , 1975/.

APPARITION DES MOUVEMENTS SOCIAUX EN POLOGNE AU COURS 
DES ANNÉES QUATRE-VINGT

Comme je  l ' a i  d é jà  évoqué, l ' i n i t i a l i s a t i o n  du processus 
de réforme de l 'É t a t ,  de l'économ ie e t  de la  s o c ié té  en 
1980 a rendu p oss ib le  l'ém ergence d 'a c t io n s  communes spon
tanées e t  de mouvements sociaux, qui n ex is ta ien t en p r in c ip e  
pas auparavant a cause d 'un .certa in  b locage in s t itu t io n n e l 
e t  d'une s t r ic t e  rég lem entation  des comportements sociaux. 
Depuis lo r s ,  de nombreux mouvements sociaux de ca rac tère  
s e c to r ie l  e t  lo c a l  ont f a i t  leu r a p p a rit ion , qui se sont 
in s c r it s  pour de bon dans la  r é a l i t é  po lon a ise » Parmi le s  
mouvements de caractère  s e c t o r ie l ,  on peut c i t e r  l e  mouve
ment éco log iqu e , le  mouvement de défense des consommateurs, 
d iv e rs  action s  en faveu r du développement de l 'e s p r i t  d 'en 
t r e p r is e ,  e t c .  Comme i l s  n 'on t pas encore f a i t  l 'o b j e t  
d 'an a lyses p lus approfond ies, essayons donc maintenant 
de p résen ter quelques exemples de mouvements sociaux de 
ca rac tère  lo c a l qui ont é té  étu d iés  dans le  cadre du pro
gramme de recherche fondamentale in t i t u lé  "Développement 
lo c a l ,  développement ré g io n a l, autonomie t e r r i t o r ia l e " .  Nous 
nous servons i c i  de la  d é f in it io n  la  plus la rge  du mouve
ment s o c ia l en tan t q u 'en trep r is e  commune v isa n t l e  change
ment de l ' é t a t  de choses e x is ta n t. Le po in t de départ des
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recherches en question , par contre, é t a i t  tou t à f a i t  d i f f é 
ren t, car le s  auteurs /T. Burger e t  B. K o lip iń sk i, 1987/ 
ont in s is té  tou t p a rticu liè rem en t sur le s  c o n f l i t s  r e la 
t i f s  aux plans d ’ aménagement de l ’ espace. Gomme ces 
c o n f l i t s  survenaient de p lus en plus souvent, i l  f a l l a i t  
supposer que l ’ on est en présence d ’ un nouveau phénomène 
de ca ractère  non u n ita ir e .  Une analyse plus approfondie 
des cas notés a a lo rs  permis de con s ta ter qu’ i l  ne s ’ a g it  
en f a i t  que de mouvements sociaux locaux, car nous avons 
a f fa i r e  a des agents, a un processus de transform ation  du 
mode de le u r  a u to - id e n t if ic a t io n , à l ’ o b je t  ou à l ’ enjeu 
du mouvement, à l ’ id e n t i f ic a t io n  e t a la  r é id e n t i f ic a t io n  
de l 'a d v e r s a ir e  se rapportan t à la  g lo b a lis a t io n  du 
c o n f l i t ,  s o it  a l'ém çrgence de l 'é lé m en t h is t o r ic i t é .
Dans chacun de ces cas, i l  s ’ a g i t  ert f i n  de compte de 
quelque chose de p lus que de la  cause d ir e c te  du c o n f l i t .
On peut compléter la  caractéristique des mouvements 
sociaux, selon les cas décrits par le s  auteurs susmention
nés, par deux autres exemples non moins intéressants, a 
savoir: le s  actions en faveur de la  sauvegarde d ’un im
meuble a Varsovie, présentées par K. Wierzbicka /1987/, 
ainsi que le  mouvement d irigé  contre le  stockage des 
déchets rad io ac tifs  a Międzyrzecz Wielkopolski, dont l ’ ana
tomie est présentée dans l'am ple ouvrage de J. Hrynkiewicz 
/1988/.

Chacun des mouvements sociaux c i t é s  ci-dessous es t 
d é c r it  se lon  un schéma id en tiqu e , contenant des informa
t io n s  sur sa durée, sur le s  agents prim a ires , sur l 'e n je u  
i n i t i a l  m obilisan t a l 'a c t io n ,  sur l 'a d v e r s a ir e ,  sur le s  
moyens d 'a c t io n , sur le s  a l l i é s  -  s o i t  sur le s  agents 
secondaires qui deviennent a. un moment donne une des 
p a r t ie s  du c o n f l i t  - ,  sur l 'o b j e t  / l'en jeu /  secondaire du 
c o n f l i t ,  sur le s  nouveaux adversa ires  éventuels e t  sur le s  
ré su lta ts  du mouvement s o c ia l concerné.
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Augustôw

Les débuts du mouvement ont é té  observés en 1982, date 
à la q u e lle  un groupe de 27 p r o p r ié ta ire s  de p e t it e s  e x p lo i
ta t io n s  a g r ic o le s  se sont é lev és  con tre la  procédure d ’ ex
p rop r ia tio n  de te r r e s  pour y con stru ire  des bâtiments 
d ’ h ab ita tion , conformément au plan d ’ aménagement de l ’ espace 
urbain de 1976« Les a g r icu lteu rs  se sont trouvés dans une 
s itu a tio n  ju rid iqu e  re la tivem en t bonne, ca r une nou velle  
l o i  sur le s  te r r e s  a usage a g r ic o le ,  a é té  vo tée  en tre -  
-temps rédu isant notablement le s  p o s s ib i l i t é s  de le s  a f
f e c t e r  à des u t i l is a t io n s  non a g r ic o le s .  Les adversa ires  
en é ta ie n t  le s  se rv ic es  d ’ a rch itec tu re  e t  d ’ urbanisme en 
prem ier l ie u ,  qui soutenaient le  b ien -fondé du plan  
d ’ aménagement. Les in té ress és  ont adressé des p é t it io n s  
adéquates aux a u to r ité s  rég ion a les  /de vo ïvod ie/  e t  
c en tra le s , organ isé des réunions, en s ’ assurant l e  soutien  
tou t d ’ abord de la  S oc ié té  des Amis d ’ Augustôw e t  d'un 
groupe de c o n s e il le r s  municipaux, puis de l ’ A ssoc ia tion  
PAX /catholique/ , du P a r t i Démocrate, de l ’ Union des 
Combattants pour la  L ib e r té  e t  la  Démocratie /anciens 
combattants/, a in s i que de la  presse ré g ion a le  e t  lo c a le .
Au fu r  e t  a mesure que s 'a c c r o î t  le  nombre des a l l i é s ,  
le  mouvement s 'a d jo in t  un enjeu secondaire, en l 'o c c u r 
rence la  p ro te c t io n  de l'environnem ent e t  l 'im p la n ta t io n  
de la  constru ction  de l 'h a b i t a t  dans le  cen tre de la  v i l l e  
en vue de sa v a lo r is a t io n . Contre le  mouvement en évo lu 
t io n  sont in tervenues le s  a u to r ité s  lo c a le s , in té ressées  
par la  construction  des logements e t  qui n 'a va ien t  pas 
de lo c a l is a t io n  a lte rn a t iv e , car le s  te r ra in s  fo r e s t ie r s  
ne pouvaient pas non plus ê tre  p r is  en con s id éra tion .
En 1987, en conséquence de ce mouvement a eu l ie u  la  
r é v is io n  du plan  d'aménagement de 1 espace, qui a peim is 
de repousser le s  éven tu e lles  exp rop r ia tion s  à une date 
é lo ig n é e . Le mouvement s 'e s t  donc term iné par un succès 

r e l a t i f .
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Babka

À Rabka, l 'e n je u  du mouvement, dont le s  débuts remontent 
à 1979, é t a i t  semblable à c e lu i d 'Augustów. Une tren ta in e  
de p ro p r ié ta ir e s  d 'e x p lo ita t io n s  a g r ic o le s  ont p ro tes té  
contre l 'e x p r o p r ia t io n  de leu rs  te r r e s  s itu ées  sur le  
fla n c  de la  montagne Krzywoń, pour y con stru ire  également 
des locaux a usage d 'h a b ita t io n , conformément au plan 
d aménagement de l 'e s p a c e  de 197^. Les antagon istes du 
mouvement é ta ie n t ,  comme dans le  cas précédent, ■ le s  ser
v ic e s  d 'a rc h ite c tu re  e t  d'urbanisme, mais secondés par 
s u rc ro ît , dans le  cas p résen t, aussi bien par l 'a d m in i
s tra t io n  lo c a le  que par le s  é lu s . Les agents in té ress és  
ont commencé par l 'e n v o i  de p é t it io n s  aux a u to r ités  
c en tra les , tou t en s 'assurant l 'a p p u i de la  presse e t  
d'une p a r t ie  de la  communauté lo c a le .  Puis l 'e n je u  s 'e s t  
v i t e  étendu sur la  p ro te c t io n  des va leu rs  cu ra tives  de la  
l o c a l i t é ,  car la  constru ction  de maisons sur le  f la n c  de 
la  montagne Krzywoń g ê n e ra it  l 'a é r a t io n  de la  v i l l e  s itu ée  
en contrebas, au fond de la  v a l lé e , ' d é t ru ir a it  l e  m icro
c lim at e t  m u tile ra it  le  paysage. Les action s en trep r ises  
ont a idé le  mouvement a se f a i r e  des a l l i é s ,  en l 'o c c u r 
rence le  Club Écologique Po lon a is , l 'A s s o c ia t io n  des 
Urbanistes P o lon a is , a in s i que le s  a u to r ité s  c en tra les , 
le s q u e lle s  ont annulé le s  d éc is ion s  concernées de l 'a d m i
n is t ra t io n  lo c a le .  La m ob ilisa tion  de la  popu lation  /227 
signatures acquises/ a conduit a la  c réa tion  de la  S oc ié té  
des Amis de Rabka, que le s  a u to r ité s  lo c a le s  ont cependant 
re fu sé  d 'e n r e g is t r e r .  Le mouvement s 'e s t  quand même term iné 
par un dem i-succès, tou t au moins pendant la  phase d ec r ite  
i c i  /1987/. I l  a réu ss i en e f f e t  a contraindre le s  ser
v ic e s  in té ressés  à mettre au po in t un nouveau plan d amé
nagement de 1 espace de la  v i l l e  de Rabka. Par con tre, 
l ' in s t i tu t io n n a l is a t io n  du mouvement n a pas pu ê t r e  nsenee 
a bonne f i n  par su ite  du re fu s  d 'en reg istrem en t de la  
S oc ié té  susmentionnée. On ne connaît pas non plus le s  d is 
p os it ion s  qui seront adoptées par le  nouveau plan d'aména

gement .
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Gloskôw

En 1981, 126 p ro p r ié ta ire s  de t e r r a in  se sont opposés 
aux d isp o s it io n s  du plan d'aménagement de l 'e s p a c e , soumis 
pour con su lta tion  a l 'o p in io n  publique, qui p révoya it le  
lo tissem ent des te r ra in s  en p a rc e lle s  plus p e t it e s  e t  
l 'im p la n ta t io n  d'un h ab ita t dense. Les hab itants ont mis 
sur p ied  une commission sp éc ia le  pour défendre leu rs  in té 
r ê ts .  Comme dans le s  cas précédents, le s  principaux ad
v e rs a ire s  é ta ie n t  le s  s e rv ic e s  d 'a rc h ite c tu re  e t  d 'u rba
nisme, a in s i que le s  a u to r ité s  adm in is tra tives  lo c a le s .
Les agents in té ress és  ont commencé a o rgan iser des réu
n ions, déposé une p ro te s ta t io n  fo rm e lle  contre le s  d ispo
s it io n s  du plan d'aménagement de l 'e s p a c e  e t  m ob ilisé  
la  p resse ; c e t te  dern ière  e t  l e  Club Écologique Po lona is  
sont devenus leu rs a l l i é s .  Un enjeu secondaire a f a i t  
évidemment son ap p arition : le  m aintien de la  production
de légumes d es tin és  au marché va rsov ien , a in s i que la  
sauvegarde de l'environnem ent e t  du paysage dans la  zone 
de p la isance d e 'la  v i l l e .  Dans ce mouvement, comme 
d 'a i l le u r s  .à  Rabka, aucun adversa ire  secondaire n 'e s t  
in tervenu , tand is que le s  a u to r ité s  ré g io n a les  é ta ie n t  
in d éc ises  jusqu 'au bout. Dans ce c a s - là , par con tre , est 
a n o ter l 'in tra n s ig e a n c e  qui c a ra c té r is e  le s  auteurs du 
plan d'aménagement du t e r r i t o i r e ,  soutenus par une p a r t ie  
des m ilieu x  u rban istes . Le mouvement s 'e s t  term iné en 1987 
par un dem i-succès. La r é a l is a t io n  du plan .d'aménagement 
a é té  suspendue, e t  dans le  même temps sont observées la  
con so lid a tion  de la  communauté lo c a le  e t  l ' in s t i t u t io n n a l i 
sa tion  des in té r ê ts  par la  c réa tio n  du C onseil de V il la g e  
e t  d'une c e l lu le  du Club Écologique P o lon a is .

Stara M ilosna

Le mouvement a débuté en 1984 lorsque le s  hab itan ts ont 
appris la  d éc is ion  des a u to r ité s  concernant la  lo c a l is a t io n  
d 'un ensemble de 2000 maisons in d iv id u e lle s , qu i change
ra ie n t  tota lem ent le  ca rac tère  de la  l o c a l i t é  e t  dont; l e
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promoteur é t a i t  le  Groupe In te rm in is té r ie l  Jeune pour la  Con
s tru c tion  de Maisons In d iv id u e lle s .  Les hab itants ont mis 
en marche le  mécanisme éprouvé des p é t it io n s  adressées à 
d if fé r e n te s  a u to r ité s  cen tra le s , organ isé des réunions e t  
gagné le  sou tien  du Club Écologique P o lon a is . L'argument 
fondamental con tre c e t te  lo c a l is a t io n  é t a i t  que le s  égouts 
ouverts s e ra ien t une menace pour l'environnem ent natu re l 
e t  pour l ' i n t é g r i t é  du s i t e .  Au cours des d iscussions, qui 
a va ien t la  p lu part du temps un ca ractère  technique, le s  
hab itan ts de S tara  Miłosna ont usé de d iv e rs  arguments 
compétents e t  b é n é fic ié  des s e rv ic es  d 'e x p e r ts , auxquels 
la  p a rt ie  opposée a également f a i t  appel. Dans ce ca s - la , 
le s  agents du mouvement s o c ia l n 'on t pas réu ss i a se fa i r e  
appuyer sensiblement par la  p resse, car le s  m ilieu x  jou r
n a lis t iq u e s  é ta ie n t  en p a r t ie  d irectem ent in té ress és , 
p a r a î t - i l ,  par la  constru ction  de c e t  h ab ita t p a v illo n n a ire . 
Le c o n f l i t  n 'e s t  pas encore term iné. Selon  tou te vraisemb
lance, i l  aboutira  à un échec, car le s  adversa ires  sont 
pu issants e t b ien  organ isés , e t  aussi parce q u 'i l s  ont de 
leu r côté des raisons largem ent ju s t i f i é e s  du po in t de vue 
s o c ia l:  l e  problème du logement lo in  d 'ê t r e  réso lu  a
Varsovie e t  le  manque de te r ra in s  b â tissa b les  fac ilem en t 
a c ces s ib le s . La p a r t ic u la r it é  de ce mouvement e s t  le  
f a i t  que l 'a d v e r s a ir e  n 'e s t  n i l 'a d m in is tra t io n  lo c a le  
n i un groupe d 'e xp e rts , mais un autre groupe s o c ia l.

Rue Krzyckiego a Varsovie

Le mouvement a é té  amorcé en 1985, date a la q u e lle  le s  
r iv e ra in s  ont appris que leu r  rue fe r a  p a r t ie  in tégran te  
du périphérique du c e n t r e - v i l le ,  ce qu i s i g n i f i a i t  1 ap
p rop r ia tio n  par le s  entrepreneurs d'une p a r t ie  des te rra in s  
entourant le s  maisons pour é la r g ir  la  rue, a in s i que 1 ag
grava tion  des cond itions d o m ic il ia ir e s  pour cause d ac
croissem ent de l ' in t e n s i t é  du b ru it .  Dans ce c a s - là , le s  
principaux an tagon istes é ta ie n t  le s  e ^ e r t s  des s e rv ic es  
de la  v o ir ie  e t l 'in v e s t is s e u r ,  en 1 occurrence la  m unici-
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p a l i t é  de la  v i l l e  de V arsov ie . Les r iv e ra in s  de c e t te  rue 
ont mis en oeuvre une vaste  gamme de moyens a p a r t ir  des 
réunions jusqu'au recours a la  ju s t ic e  pour a t te in te  aux 
biens personnels, en passant par le s  p é t it io n s  e t  la  mo
b i l is a t io n  d'une p a r t ie  de la  p resse. Le mouvement ne 
s 'e s t  acquis l e  soutien  que d'une p a r t ie  seulement de la  
p resse , car le s  opinions é ta ie n t  dans ce c a s - la  t r è s  
d iv is é e s , e t  c e r ta in s  jo u rn a lis te s  se sont rangés du côté 
des partisans de la  construction  du périph ériqu e, qui 
am é lio ra it la  c ir c u la t io n  des véh icu les  dans ce fragment 
de la  c a p ita le .  I l  a eu également le  soutien  d'un autre 
a l l i é ,  le  M in is tère  de la  Culture e t  de l 'A r t ,  car le  
vo is in age  de la  rue Krzyckiego constitu e un ensemble 
a rch ite c tu ra l e t  u rban istique unique en son genre de 
l 'en tre -d eu x -g u e rre s . Bien que ce soutien  n 'a i t  é té  que 
fo rm el, i l  contribua à l 'é la rg is s e m e n t de l 'e n je u  du 
c o n f l i t .  Les a u to r ité s  municipales n 'on t pas trop  tenu 
compte des p ro tes ta tion s  des hab itan ts, e t  le s  travaux 
de construction  du périphérique n 'on t pas-été  a rrê tés  
pendant ce tem ps-là . Le tribu n a l de prem ière instance 
a v a it ,  i l  e s t v r a i ,  ordonné l 'a r r ê t  des travaux, mais le  
tr ibu n a l de seconde instance a immédiatement annulé ce 
jugement e t  demandé un nouvel examen du l i t i g e ,  mais 
entre-tem ps /novembre 1987/ le  périphérique a va it  é té  
mis en e x p lo ita t io n . Le mouvement s e s t donc term iné 
par un échec t o t a l .  Dans le  cas p résen t, le s  r iv e ra in s  
de la  rue ava ien t avancé une autre é ve n tu a lité : la  con
s tru c tion  d'un tunnel. Ce p ro je t  ayant é té  jugé trop  coû
teux, le s  a u to r ité s  m unicipales l 'o n t  r e je t é .  I l  se peut 
cependant que le s  habitants réussissen t à ob ten ir des 
dommages-intérêts à l ' i s s u e  de l 'a c t io n  en ju s t ic e  en tre

p r is e .

Rue Noakowskiego a Varsovie

Le mouvement a commencé en 1972 /de c e tte  année datent 
le s  prem iers documents s y rapportan t/ . Une p a r t ie  des
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lo cata ires , environ 60 ménages, commença alors des action s 
en vue de la  restauration de l'immeuble et de 1 'expulsion 
de l 'é lé m en t criminogène qui s 'é t a i t  in s t a l lé  dans quelques- 
-uns des logements dans l e  cadre du resserrem ent du peuple
ment a la  L ib é ra tio n . Les actions des hab itants se sont 
in s t itu t io n n a lis é e s  sous la  forme du Comité d 'A rron d isse
ment des Habitants et ensu ite du Comité d'immeuble. L 'a d 
v e rs a ire  p r in c ip a l é t a i t  l 'a d m in is tra t io n  des immeubles 
d 'h a b ita tio n , a in s i qu'évidemment le s  c o lo c a ta ire s  in c r i 
minés. L 'o rg a n isa t ion  fondée par le s  hab itants commença 
a adresser des p é t it io n s  aux a u to r ité s  municipales e t  
cen tra les , donna l ' i n i t i a t i v e  d'une in te rp e lla t io n  a la  
D iè te ; des d iza in es  d 'a r t i c le s  parurent dans la  presse 
a ce su je t et un f i lm  fu t  même tourné sur c e t  immeuble. 
Outre l 'a s p ir a t io n  a des cond itions de v ie  convenables, 
le s  habitants sou lign a ien t l 'u n ic i t é  du fragment du cen tre - 
- v i l l e  s o r t i  in ta c t  des destructions de la  Seconde Guerre 
mondiale e t  dont leu r  maison é t a i t  une composante impor
tan te . Les a u to r ité s  de q u a r t ie r  e t  la  m u n ic ipa lité  de 
la  ca p ita le  s 'é ta ie n t  engagées dans ce c o n f l i t ,  mais 
e l l e s  ne surent répondre aux in te rven tion s  des organismes 
de l 'a d m in is tra t io n  cen tra le  que par des fau x-fuyan ts.
Rien de plus n 'e s t  a mettre a leu r a c t i f .  Après une quinzaine 
d'annees d -actions v a r ie e s , le  mouvement en question  a ten
dance, en 1987, a s 'é te in d r e , car " l e  manque de succès e t  
l'im pu issance découragent", selon  le s  d ire s  de 1 un de ses 

animateurs.

M iędzyrzecz W ielkopolsk i

Le mouvement commença en 19^3 a la  su ite  de fu it e s  sur 
le  p ro je t  c o n fid e n tie l de stockage de déchets r a d io a c t i fs ,  
en provenance de la  cen tra le  n u c lea ire  en constru ction  a 
Żarnowiec, dans le s  casemates d anciennes fo r t i f i c a t io n s  
allemandes fa is a n t p a r t ie  du "Mur de Poméranie". Les 
agents in it ia u x  du mouvement é ta ien t des guides de la  
S oc ié té  Po lon a ise  de Tourisme PTTK, qui réu ss iren t ensu ite
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à m ob ilise r  le  co n s e il lo c a l du Mouvement P a tr io t iq u e  pour 
la  Renaissance N ationa le de M iędzyrzecz W ie lkopo lsk i. 
L 'o b je t  du mouvement é t a i t  la  lu t te  contre la  dégradation  
de l'environnem ent n a tu re l, contre la  menace pour la  santé 
e t  la  v ie  des hab itan ts sur une p o rt io n  importante du 
t e r r i t o i r e ,  a in s i que con tre la  d es tru ction  d'une popu
la t io n  unique en Europe de chauves-souris qui ont f a i t  
le u r  g î t e  des casemates susmentionnées. Les antagon istes 
principaux du mouvement é ta ie n t  au départ l 'a n c ie n  M ini
s tè re  de l 'É n e rg ie  e t  le s  experts de l'A gen ce  Atomique 
N a tion a le . Les hab itants e t  le s  agents in s t itu t io n n e ls  
en trep r iren t une campagne de p ro te s ta t io n  de grande enver
gu re, a p a r t ir  de réunions e t  de réso lu tion s  ju squ 'à  la  
d is t r ib u t io n  de tra c ts  d 'in fo rm ation  sur la  menace pesant 
sur la  popu lation  e t  l 'o r g a n is a t io n  de m an ifesta tions 
dans la  rue, en passant par le s  p é t it io n s  c o l le c t iv e s  
émanant de 23 éco les  e t  en trep r is es . C erta ins jou rs , le s  
m an ifestations sur la  v o ie  publique rassem blaient de 4- a 
5000 personnes. Les agents in it ia u x  se sont a d jo in t de 
nombreux a l l i é s :  le s  c o n s e ils  locaux du Mouvement P a tr io 
tiqu e  pour la  Renaissance Nationale des lo c a l i t é s  environ
nantes, l e  C on seil N ationa l de c e t te  o rgan isa tion , la  
Fédéra tion  des Consommateurs, l e  Club Écologique P o lon a is , 
le s  s c ie n t i f iq u e s  des fa c u lté s  de b io lo g ie  de p lu s ieu rs  
u n iv e rs ité s  e t  150 e x p lo ita n ts  a g r ic o le s  des v i l la g e s  
a vo is in an ts . Le mouvement p ren a it de l'am p leu r, e t  le  
c o n f l i t  ne fa i s a i t  que s 'a g g ra ve r , p rincipalem ent a cause 
de l 'a t t i t u d e  arrogante des atom istes fa ce  aux c ra in tes  
de la  popu la tion . Les m ilita n ts  de ce mouvement n 'é ta ie n t  
pas fa c i l e s  à duper, car i l s  d isp osa ien t d 'e x p e r t is e s  é la 
borées par des m ilieux s c ie n t if iq u e s  qui n 'é ta ie n t  pas 
engagés directem ent dans ce c o n f l i t ,  aussi n 'é t a i t - i l  
guère a isé  de le s  rassurer par de b e l le s  p a ro les . L ag
g rava tion  du c o n f l i t  é t a i t  due également a l 'a t t i t u d e  
pass ive  des a u to r ité s  lo c a le s  et rég ion a les  tou t au 
début, qu i s 'e s t  ensu ite transform ée en soutien  au p ro je t  
de stockage des déchets r a d io a c t i fs .  Lorsque l 'o n  en a rr iv a
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à la  d is tr ib u tio n  de t ra c ts  et aux m an ifestations dans la  
rue, le s  a u to r ité s  lo c a le s  e t  ré g ion a les  f i r e n t  appel 
aux fo rce s  de l 'o r d r e  pour m ettre f i n  a ces a c t iv i t é s  
e t  appliquèrent des mesures d ire c te s  e t  in d ire c te s  de 
rép ress ion  e t  d 'in t im id a t io n . En conséquence, la  majeure 
p a r t ie  des p a rt ic ip an ts  au mouvement renonga a tou te 
a c t iv i t é ,  e t  i l  se trouve maintenant /1987/ en vo ie  
d 'e x t in c t io n . Le problème semble to u te fo is  ne pas ê tre  
c lo s , la  cen tra le  n u c léa ire  n 'ayant pas encore é té  mise 
en ch an tier , e t d 'au tres  é ven tu a lité s  sont p o ss ib le s .

11 a é té  présen té ci-dessus h u it exemples documentés 
de mouvements sociaux. Des cas sem blables, i l  en e s t  ce
pendant beaucoup p lu s. Tous le s  mouvements sociaux d é c r its  
possèdent, ou tre quelques t r a i t s  d is t in c t i f s  e t  leu r  
s p é c i f i c i t é ,  ce rta in es  ca ra c té r is t iq u e s  communes. En rè g le  
gén éra le , i l s  commencent tous par une a c tion  de p ro tes ta 
t io n  con tre l 'a t t e in t e  aux biens personnels ou à l ' i n t é r ê t  
d 'un groupe souvent peu nombreux de personnes, pu is i l  
s 'a v è re  cependant v i t e  que c e t te  a t te in te  constitu e en 
fa it 'u n e  v io la t io n  de va leu rs  s o c ia le s  plus la rg es  e t  
hautement appréciées. I l  ne s 'a g i t  pas i c i ,  comme vou dra it 
le  v o ir  le s  opposants au mouvement, que de la  défense des 
in té r ê ts  p a r t ic u la r is te s  ou d'une sim ple a f fa ir e  in d iv id u 
e l l e ,  mais aussi de l 'e x is t e n c e  d'une menace pour le s  
in té rê ts  sociaux. Les in it ia t e u r s  du mouvement, pu is leu rs 
a l l i é s ,  défendent le  d r o it  in a lién a b le  de tou te  communauté 
a la  p o s s ib i l i t é  de d éc ider elle-même de son propre s o r t , 
à la  défense de la  q u a lité  de v ie  e t  à l 'a u to c ré a t io n  de 
la  r é a l i t é .

L 'an a lyse  de ces mouvements sociaux montre t r è s  c la i r e 
ment que le s  gens n 'on t pas con fiance dans la  s in c é r ité  
des s p é c ia lis te s  e t  des technocrates , ca r ceux-ci méprisent 
le s  sim ples c itoyen s e t  le s  t r a it e n t  en généra l comme des 
im béciles  sans trop  d 'in s tru c t io n . Cependant, leu rs  ra isons 
prétendues compétentes e t  o b je c t iv e s  masquaient fréquemment 
leu r  paresse d 'e s p r i t ,  leu r peu d'empressement a rechercher 
des so lu tion s  nou velles  ou in te rm éd ia ires , leu r ignorance
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e t  souvent aussi leu r i r r é f le x io n .  Les hab itants ont appris 
également a se m éfier des a u to r ité s  publiques, ca r e l le s  
ne représen ten t tou jours pas le s  in té r ê ts  de la  communauté 
concernée, mais v e i l l e n t  au maintien du sta tu  quo pour des 
ra isons de commodité personnelle  e t  de p re s t ig e  faussement 
in te rp ré té .

Le ré s u lta t  évident du manque de con fiance envers le s  
experts e t  le s  a u to r ité s  publiques, e s t  le  d é s ir  d ’ a v o ir  
l a  p o s s ib i l i t é  d 'e x e rc e r  une in flu en ce  sur le  cours des 
événements, e t  d 'ê t r e  responsable de son propre s o r t ,  tant 
au plan des goûts p a r t ic u l ie r s  qu'au plan de la  v ie  q u o ti
dienne.

Les mouvements sociaux de ca ractere  lo c a l semblent ê tre  
un phénomène im portant, qui témoigne du dynamisme tou jours 
présent de la  s o c ié té  po lon a ise  e t  des p o s s ib i l i t é s  de dé
veloppement du pays en se fondant sur l'au tonom ie lo c a le ,  
a in s i que sur la  mise en va leu r des in i t ia t i v e s  e t  des 
réserves  inépu isées rés idan t dans le s  communautés lo c a le s .

Les mouvements sociaux locaux e t  le s  r e la t io n  entre
le  g lo b a l e t  l e  lo c a l dans la  c i v i l i s a t i o n  contemporaine

La problématique du lo c a l prend actuellem ent une impor
tance de plus en p lus grande, autant dans la  v ie  c o l le c 
t iv e  que dans le s  recherches des sc ien ces  so c ia le s  /Jało
w ieck i, 1988/. La renaissance du lo c a l  e s t  due à la  c r is e  
de la  c i v i l i s a t io n  contemporaine, qui a une dimension g lo 
b a le . C ette  c r is e  a des causes v a r ié e s  e t  re v ê t  des aspects 
d iv e r s i f ié s  dans d if fé r e n ts  groupes de pays. Dans l e  t ie r s  
monde, le s  t r a i t s  e s s en t ie ls  de la  c r is e  sont l e  sous-déve
loppement, la  m isère, le  manque de dynamique d 'é v o lu t io n . 
Dans le s  pays s o c ia l is t e s ,  la  c r is e  se c a ra c té r is e  par 
l 'im p o s s ib i l i t é  de m ettre en va leu r l ’ énorme p o te n t ie l  
m a tér ie l e t  de débloquer le s  mécanismes d ’ accroissement 
économique e t  d ’ am élio ra tion  du n iveau de v ie  de la  popula
t io n . Dans le s  pays c a p ita l is t e s  hautement in d u s tr ia lis é s , 
c e t te  c r is e  s ’ expiime par 1 in capac ité  d é lim in er le s  in 
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é g a lit é s  ré g io n a les  e t  s o c ia le s , de réso rb er le  chômage 
c ro is san t, de m a îtr is e r  l e  processus de dégradation  de 
la  q u a lité  de v ie  malgré le s  r ich esses  amassées e t  des 
revenus re la tivem en t é le v é s . Bien que le s  phénomènes de 
c r is e  a ien t un déroulement sp éc ifiq u e  dans le s  groupes 
r e s p e c t i fs  de pays, i l s  semblent cependant a vo ir  des 
causes communes, qui ré su lten t de l 'a p p ro p r ia t io n  i r r é f l é 
ch ie des dogmes de la  c i v i l i s a t io n  contemporaine, dont la  
p lu part s 'a v è re n t  ensu ite i l lu s o ir e s .

Ces dogmes sont fondés sur l e  développement rap ide des 
sciences exactes a p a r t ir  du X V IIIe s iè c le ,  e t  en p a r t i
c u l ie r  sur la  physique de Newton e t  sur la  v is io n  méca- 
n is te  cartés ienne du monde /Capra, 1987/, sur la  propaga
t io n  des id ées  de la  R évo lu tion  fr a n ç a is e , sur l 'a p p a r i
t io n  des sciences s o c ia le s  modernes, t e l l e s  que le  p o s i t i 
visme e t le  marxisme qui ont notablement façonné la  con- 

/ 0 > , / 
science de 1 homme du XX s ie c le ,  a in s i que sur 1 expe-
r ien ce  courante de p lu s ieu rs  généra tions qui ont observé 
une cro issance économique e t  un progrès technique jamais 
vus auparavant e t  ayant conduit a la  transform ation  to ta le  
des cond itions de l 'e x is t e n c e  quotidienne des gens. Ces 
quatre fa c teu rs  sont a la  base de cinq  con v ic tion s  f o r t e 
ment ancrées dans la  conscience des gens formés dans l 'o r b i t e  
de la  cu ltu re  euroam ericaine, qui se propage -  d'une manière 
plus ou moins fo r t e  -  sur le s  autres p a r t ie s  du monde. Ces 
cinq  con v ic tion s  sont des i l lu s io n s :  du progrès, de la  
technique, de l 'o r g a n is a t io n , de la  p la n if ic a t io n  e t  de 
l 'u t o p ie .

L'homme contemporain c r o î t  en généra l à la  cro issance 
économique e t  a l 'a m é lio r a t io n  constante des cond itions 
de v ie ,  qu i s 'e f fe c tu e n t  en r é a l i t é  dans une p a r t ie  du 
globe t e r r e s t r e  à peu près tous le s  250-300 ans, indépen
damment de grands cataclysm es t e l s  q u 'é ta ie n t  la  Prem iere 
e t  la  Seconde Guerres mondiales. Considération  p r is e  tou te 
f o i s  des deux m ille  ans d 'h is t o ir e  européenne, i l  s avère 
que c e tte  périod e  de progrès ininterrom pu ne représen te 
que 15% a pe in e du temps écou lé . Au cours de ces 2000 ans,
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l'E u rope fu t  l e  th éâ tre  de la  naissance, du développement e t  
du d éc lin  d'une grande c i v i l i s a t io n ,  d'une longue ré g re s 
s ion  e t  ensu ite d'une le n te  p rogress ion  de la  c iv i l i s a t io n  
m edievale, dont la  déchéance presque cen tenaire  se s itu e 
au XIVe s iè c le ,  puis d 'un nouvel essor e t  d'un nouveau 
r e p l i  au X V IIe s iè c le .  La périod e  t r ic e n te n a ire  de p rosp éri
t é  de la  c i v i l i s a t io n  in d u s t r ie l le  n 'e s t  donc pas une rè g le ,  
mais p lu tô t une excep tion .

Ne sont pas sans importance également le s  c r i t è r e s  
se lon  le sq u e ls  l'homme contemporain d é f in i t  l e  progrès qui 
se r é a l is e .  Ce sont des c r it è r e s  fondés uniquement sur la  
possession  de biens m a térie ls  e t  sur l 'u t i l i s a t i o n  de moyens 
de techn ique. Ces va leu rs  se ré v è le n t  cependant de plus en 
plus i l lu s o i r e s ,  car l e  développement de la  technique e t  
surtout l ' in d u s t r ia l is a t io n  ne sont pas seulement une 
source de b ie n fa it s ,  mais aussi une grave menace pour la  
santé e t  la  v ie  de l'homme. I l s  n 'en  gardent pas moins 
leu r a t t r a i t  e t  fo n t in te rv e n ir  des comportements sociaux 
de masse, parmi lesqu e ls  des m igrations des pays a bas 
niveau de v i e  vers  le s  pays r ic h es . I l  est v r a i  aussi que 
le s  p é r i ls  que f a i t  co u rir  la  c i v i l i s a t i o n  contemporaine, 
en p a r t ic u l ie r  l ' in d u s t r ie ,  sont re la tivem en t p lus grands 
dans le s  pays sous-développés, ce qui y abaisse encore plus 
la  q u a lité  des cond itions d 'e x is te n c e . L 'a t t r a i t  des c r i 
tè re s  du p rogrès adoptés in c i t e  le s  pays sous-développés 
à m ettre en marche une s p ir a le  de l 'in d u s t r ia l is a t io n  
semblable a c e l le  qui fu t  le  propre des nations de la  
prem ière ré vo lu t io n  in d u s t r ie l le .  Le progrès in te rp ré té  
de c e t te  manière e s t devenu une va leu r hautement appréc ié , 
e t  l e  modèle de ré fé ren ce  en sont le s  pays c a p ita l is t e s  
le  p lus fortem ent in d u s tr ia l is é s .  C ette  va leu r e s t  tou te 
f o i s  de plus en plus souvent r e je té e  par tou tes so rtes  
de mouvements a lt e r n a t i fs  ou d 'id é o lo g ie s  qui s 'appu ien t 
sur le s  fondements de grandes r e l ig io n s ,  t e l  1 is lam .
À ce po in t de vue, l 'a c t i v i t é  de Khomeiny e t  d 'au tres  
fondam enta listes musulmans e s t  digne d 'in t é r ê t .  I l  vaut 
la  peine de se rapp e ler p a r fo is  qu en dehors de la  va leu r
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susmentionnée de la  c i v i l i s a t i o n  euro-américaine se trouvent 
des groupes immenses de gens, qui végèten t misérablement 
aux p é r ip h é r ie s  du monde, dans des communautés t r a d it io n 
n e lle s  auxquelles la  n o tion  de progrès es t évidemment 
é tran gère .

Notre f o i  en la  g é n é ra lité  e t  l ' i n é v i t a b i l i t é  du pro
grès continu , k la  lum ière de l 'e x p é r ie n c e  h is to r iqu e  
acquise jusqu'à, p résen t, semble donc ê tre  une i l lu s io n .  
Bien entendu, excep tion  f a i t e  de l 'é v e n tu a l i t é  d 'un ané
antissement atom ique, l e  monde ne sera  jamais re fo u lé  à 
1 âge de la  p ie r r e ,  b ien  que so ien t p o ss ib le s  de longues 
périodes d 'e ffondrem ent, de ré g re ss ion , de s tagnation , 
de dim inution v io le n te  de la  popu lation  humaine pour cause 
d épidémies massives /Sida, par exemple/. Une e x ce llen te  
i l lu s t r a t io n  de l ' i l l u s i o n  du progrès en es t la  Pologne, 
où à la  su ite  d 'un concours de circonstances v a r ié e s  est 
en reg is tré e  une ré g ress ion  absolue dans d ive rs  domaines 
de l'économ ie e t  de la  v ie  quotid ienne, prévue pour 
10 ans, sans p a r le r  de la  r e la t iv e  rég ress ion  qui con
s is t e  dans l'a cc ro is sem en t de la  d istance séparant notre 
pays du p e lo ton  de t ê te  des pays développés du monde.

Une autre i l lu s io n  de l'homme contemporain es t  l ' i l 
lu s ion  de la  technique. Les gens v iva n t dans l 'o r b i t e  de 
la  cu ltu re  euro-am éricaine semblent c r o ir e ,  e t  d'aucuns 
en sont fermement convaincus, que le  progrès technique 
perm ettra de résoudre sinon tous, du moins la  p lupart 
des problèmes du monde contemporain. C ette  f o i  s 'é te n d  
également à d 'au tres  o rb ite s  c u ltu r e l le s .  La technique 
a f a i t  son en trée non seulement dans le  qu otid ien , mais 
aussi dans le  monde de l ' a r t .  Dans le s  m anifestes p le in s  
d 'e x a lta t io n  des fu tu r is te s  e t  des c o n s tru c t iv is te s , la  
machine même es t devenue une oeuvre d 'a r t :  comme o b je t
d 'a d o ra tion , e l l e  s 'e s t  re trou vée sur le s  t o i l e s  des 
p e in tres  e t  dans le s  tomes de p o és ie . E l le  est devenue 
modèle pour le s  a rch ite c tes  et u rban istes qui fo n t  des 
p ro je ts  de machines à h a b ite r  selon  le s  p rin c ip es  r ig ou 
reux de la  s tandard isa tion  e t  de la  p ré fa b r ic a t io n . La
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nouvelle  forme de la  v i l l e  d eva it également ê tre  la  p ro je c 
t io n  d'une machine fonction nan t idéalem ent.' La technique 
s'im posa aussi dans la  v ie  quotidienne de m illio n s  de gens, 
qu i ne sont plus maintenant en mesure de s 'im ag in er q u 'i ls  
pourra ien t v iv r e  sans des d iza in es  de machines d iv e rses , 
de l'au tom ob ile  à la  brosse à dent é le c tr iq u e . La technique 
a révo lu tionné non seulement la  fa b r ic a t io n  in d u s t r ie l le ,  
mais aussi la  production  des denrées a lim en ta ires , le s  
transports  e t  la  transm ission  des in form ations; e l l e  a 
également permis de trou ver  de nou velles  sources d 'é n e rg ie .

Malgré l 'e s s o r  gigantesque de la  technique à u a r t ir  
des temps de la  prem iere ré vo lu tio n  in d u s t r ie l le ,  e l l e  n a 
pu résoudre aucun des grands problèmes tourmentant l'huma
n ité :  fam ine, m isère, in é g a lit é s  s o c ia le s  a l 'é c h e l le
mondiale e t à l 'é c h e l l e  nationa le  des pays r e s p e c t i fs ,  
analphabétisme, ignorance, p réjugés, m aladies, e tc .  Au con
t r a i r e ,  la  technique a contribué elle-même a l'ém ergence 
de nou velles  ca lam ités qui tracassen t maintenant l'humanité, 
e t  créé des p é r i ls  ju sq u 'a lo rs  inconnus. La p o llu t io n  de 
l ' a i r  atmosphérique, des eaux e t du s o l,  l 'e m p lo i d'armes 
m eurtrières à grande fo rc e  de frappe, des barrages rompant 
sous la  poussée des eaux qui sèment la  mort e t  le s  de
s tru c tion s , le s  exp los ion s  e t  le s  fu i t e s  de réacteurs 
atomiques, l e  grand nombre de morts dans le s  catastrophes 
des moyens de tra n sp o rt, ce ne sont que quelques-uns des 
e f f e t s  de l 'u sa ge  insouciant de la  technique. Comme de 
nombreuses pu b lica tion s  sont parues dernièrement à ce su je t , 
i l  n 'e s t  guère nécessa ire  d 'e x e m p lif ie r  plus largement le s  
e f f e t s  de la  mise en a p p lica t io n  de la  technique. I l  vaut 
cependant la  peine de c i t e r  encore deux f a i t s .  Prem ière
ment, comme l'annonce l'A gen ce  Américaine de la  P ro tec 
t io n  de l'Environnem ent, i l  y a aux É tats-U n is environ 
50 000 en dro its  ou sont stockées des ira tie res  n u is ib les  
à la  santé e t  à l 'e x is te n c e  des gens, mais quelque 7% 
seulement de ces dangereux poisons sont élim inés d'une 
maniéré c o rrec te  /Capra, 1987/. Deuxièmement, tou t l e  
monde ne se rend pas compte que, pendant un d em i-s ièc le
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de m otorisa tion  massive, le s  accidents de la  route ont pro
voqué la  mort, r ie n  qu'aux É ta ts-U n is, de 1 630 000 per
sonnes, a lo rs  que la. guerre du P a c ifiq u e  a coûté la  v ie  à 
41 000 so lda ts  am éricains /V/allis, 1987/.

On peut évidemment d ir e  que ce r i 'e s t  pas la  technique 
qui es t mise en cause, mais une a p p lica t io n  inappropriée 
de c e l l e - c i .  Ce n 'e s t  to u te fo is  qu'une d em i-vé r ité , car 
tou t créateur de la  technique d o it  se f a i r e  une idée de 
l'u sa ge  qu'on peut en f a i r e .  Aussi, l 'u t i l i s a t i o n  d'une in 
ven tion  par quelqu'un d 'a u tre , po.ur une mauvaise cause, 
ne dégage aucunement la  re sp o n sa b ilité  morale de son auteur 
pour le  mal qui peut en r é s u lte r .

Vraiment dangereuse est non pas la  technique même, mais 
l ' i l l u s i o n  de la  technique, qui con s is te  dans la  conv ic
t io n  que la  technique es t en mesure de résoudre n 'im porte 
quel problème, q u 'i l  s o i t  de nature s o c ia le ,  économique ou 
b io lo g iq u e . Les économistes sont persuadés que l 'in t ro d u c t io n  
de nouveaux produ its sur le  marché conduira à l 'é l im in a t io n  
de l ' i n f l a t i o n ,  du chômage e t  d 'au tres  ca lam ités s o c ia le s . 
Les médecins sont souvent convaincus que pour rem édier aux 
in su ffisan ces  du s e rv ic e  de la  santé publique e t  à la  
fa ib le  e f f ic ie n c e  de la  thérapeu tique, i l  s u f f i t  de mettre 
3n p lace un m a tér ie l nouveau e t plus soph istiqu é. En pé
r iod e  de pénurie d 'é n e rg ie , le s  p o lit iq u e s  e t  le s  adm inistra
teu rs économiques ne cherchent pas du tou t à trou ver le s  
moyens e f f ic a c e s  de la  ménager, mais p lut& t comment en pro
du ire plus a l 'a id e  d 'équipements de p lus en plus meur
t r i e r s .  L ' i l lu s io n  de la  technique est te llem en t fo r t e  que 
même le s  f a i t s  le s  p lus spec tacu la ires  ne sont pas de 
t a i l l e  à la  d is s ip e r . Même le  drame de Tchernobyl n 'a  pas 
é té  en mesure de stopper le s  p ro je ts  d 'ex ten s ion  de la  pro
duction  d 'é l e c t r i c i t é  d 'o r ig in e  n u c léa ire  dans de nombreux 
pays.

Nanties d 'une f o i  in ébran lab le  en le  progrès e t  en le s  
moyens techniques de p lus en plus évo lu és, le s  gens v ivan t 
dans l 'o r b i t e  de la  c i v i l i s a t i o n  euro-am éricaine ont 
imaginé des o rgan isa tion s qui ava ien t pour ob je t de gé re r
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le  mieux p oss ib le  la  production  e t  la  d is tr ib u tio n  des b iens, 
de coordonner l a  c ir c u la t io n  des cap itaux, de manipuler 
le s  comportements dés gens en tant que producteurs e t  
consommateurs. Ont également é té  in ven tées d ive rses  tech 
niques psychologiques e t  soc io log iqu es ' dans l 'in t e n t io n  
d ’ a c c ro ît r e  au maximum le  rendement dans 'le s  a t e l ie r s  e t  
dans le s  bureaux. En ou tre , i l  a é té  mis en p la ce  un 
mécanisme gigantesque de p u b lic ité  con trô lan t le s  comporte
ments des gens sur le  marché. Les grandes organ isa tion s 
économiques e t surtout l ’ É ta t bureaucratique ont essayé 
de soumettre à leu r  co n trô le  toutes le s  sphères de l ’ e x i
stence humaine, l e  t r a v a i l ,  le  repos, l ’ éducation des 
en fants e t  aussi l ’ amour. Le pouvoir a v a it  tou jours ten té  
de réglem enter e t  de c o n trô le r  le s  comportements de ses 
s u je ts , mais jamais encore i l  n ’ a v a it  d ’ o u t i ls  aussi 
e f f ic a c e s  que maintenant pour perm ettre de rédu ire  la  
s o c ié té  à un é ta t  de soumission. Une o rgan isa tion  fondée 
sur la  technique e t  la  p ro fe s s io n n a lis a tio n  ap p a ra issa it, 
par conséquent, comme un p i’odu it quasi p a r fa i t ,  suscep
t ib le  de r a t io n a l is e r  pleinem ent le s  comportements humains 
en vue d ’ un nouvel essor de l ’ humanité.

I l  s ’ e s t trouvé cependant que le s  gens ne vou la ien t 
pas se la is s e r  m a îtr is e r  ■par l ’ omnipotence de c e t te  orga
n is a tio n . En réponse a la  mise en a p p lica tion  de tech 
niques m an ipu latrices, i l s  c réa ien t des assoc ia tion s  in fo r 
m e lles , e t  des con tre -s tru ctu res  se form aient au se in  des 
stru ctu res o f f i c i e l l e s .  En réponse a la  r a t io n a l it é  de 
l ’ o rgan isa tion  en question , ses membres dép loya ien t leu r 
propre r a t io n a l i t é ,  qui é t a i t  c o n tra d ic to ire  aux o b je c t i fs  
de c e l l e - c i .  Le développement de l ’ économie in fo rm e lle , 
c ’ e s t -à -d ir e  de l ’ économie n o ir e , la  con tre -cu ltu re  des 
jeunes, le s  d iv e rses  a ssoc ia tion s  a lte rn a t iv e s , l e  mouve
ment d ’ émancipation de la  femme, le  mouvement des m inori
té s  ethniques e t en fin  le  mouvement éco log iqu e, v o i la  
autant d ’ exemples de fa c teu rs  d ’ éros ion  de gigantesques 
organ isa tion s  économiques e t  bureaucratiques. L 'e f f ic ie n c e  
de grandes firm es  in te rn a tio n a le s , 1 omnipotence de 1 É tat,
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le  système o f f i c i e l  d 'in s tru c t io n  publique, l 'o r g a n is a t io n  
du s e rv ic e  de la  santé e t  le s  méthodes de tra item en t des 
m aladies, l e  monopole de l 'in fo rm a t io n , tou t c e la  a f a i t  
l 'o b j e t  d'une con tes ta tion . L 'e f f i c ie n c e  de grandes orga
n isa tion s  rep résen ta tives  de la  r a t io n a l i t é  unique a é té  
une nou velle  i l lu s io n  du XXe s iè c le .  Bien entendu, n i le s  
grandes organ isations économiques n i l 'É t a t  n 'on t renoncé 
au pou vo ir, mais s 'e s t  cependant en su iv i ion processus 
d 'adap ta tion  des structu res ex is tan tes  a la  n ou ve lle  s itu a 
t io n . I l  a é té  créé des cond itions p rop ices au renouveau 
de p e t it e s  en trep r is es , qui en reg is tren t -  dans des do
maines déterm inés -  de m e illeu rs  ré s u lta ts  que le s  grandes 
firm es . Dans certa in s  pays, le  pouvoir cen tra l a l im ité  
de lui-même l'é ten d u e  de ses in te rv en tio n s , d écen tra lis é  
ses structu res e t  accru le s  compétences en m atière d 'au to 
nomie des communautés lo c a le s .  Moins d 'É ta t ,  v o i la  l e  mot 
d 'o rd re  de la  tendance connue à l'O u es t sous la  désigna
t io n  de n eo -lib éra lism e ou de néo-conservatism e. Ces déno
m inations ne semblent cependant pas ju s te s , car nous sommes 
en présence d'une nou velle  s itu a tio n  que nous ne sommes 
pas encore en mesure d 'e x p liq u e r , aussi nous servons-nous, 
comme tou jou rs dans des cas semblables, de schémas mentaux 
connus.

Le processus d 'a u to lim ita t io n  de l'om nipotence de 
l 'É t a t  se dessine également ' dans le s  pays s o c ia l is t e s :  
des exemples en sont le  "renouveau" po lona is e t  la  " r e 
fo n te "  /perestro ïka/  so v ié t iq u e . En Pologne e t  en Union 
S ov ié tiqu e , i l  y a beaucoup à f a i r e ,  car le s  r e liq u a ts  
de la  période s ta lin ien n e  sont encore fortem ent ancrés 
dans l 'o r g a n is a t io n  de l'écon om ie , de l 'É t a t  e t de la  so
c ié t é ,  a in s i que dans la  conscience s o c ia le .

I l  s e r a it  prématuré de p a r le r  d é jà  de la  f in  de l 'è r e  
des o rgan isa tion s , mais on peut cependant consta ter 1 évo
lu t io n  du processus de leu r éros ion , la  naissance de 
structu res a lte rn a tiv e s , le  développement de l 'a u to g e s t io n , 
a in s i que l'exp an s ion  de mouvements locaux e t s e c to r ie ls ,  
qui deviennent, s e m b le - t - i l ,  un nouveau fa c teu r de la  dyna

mique s o c ia le .
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La conséquence log iqu e de la  f o i  en 1*in é lu c ta b i l i t é  du 
p rogrès , de la  possession  d'énormes moyens techniques e t 
de la  mise en p lace d'une o rgan isa tion  e f f ic a c e  a é té  
l 'e x te n s io n  de la  p la n if ic a t io n .  Une p la n if ic a t io n  e f f i 
c ien te  à long terme des action s  fu tu res  a l 'é c h e l l e  mas
s iv e  n 'e s t  au to risée  qu 'a  la  cond ition  de pouvoir p ré v o ir  
l 'a v e n ir .  I l  sem blait qu'une t e l l e  p o s s ib i l i t é  e x is te ,  
car le  progrès es t in é v ita b le  e t  l'hum anité va d r o i t  au 
but qu 'es t la  f é l i c i t é  u n iv e r s e l le ,  qu i est cependant in te r 
p ré tée  différem m ent par d ive rses  id é o lo g ie s .  Bien entendu, 
ce raisonnement tau to log iqu e es t erroné. Gomme le  progrès 
n 'e s t  pas in é v ita b le ,  l 'e x t r a p o la t io n  des tendances est 
fa u t iv e .  L 'a v e n ir  continue d 'ê t r e  inconnu, tou t comme 
i l  é t a i t  inconnu à l'homme de l 'A n t iq u it é  ou du Moyen Âge.
La méconnaissance de l 'a v e n i r  est un t r a i t  immanent de la  
con d ition  humaine, e t  tou te  p réd ic t io n  de l 'a v e n i r  e s t  une 
i l lu s io n ,  même s i  l 'o n  emploie a c e t  e f f e t  un ord inateu r. 
Bien q u 'i l  e x is te  évidemment une c e r ta in e  p ro b a b ilité  
d'événements, e l l e  n 'en  re s te  pas moins d i f f i c i l e  a éva
lu e r .

L 'ignoran ce de l 'a v e n ir  empêche donc une p la n if ic a t io n  
e f f ic a c e  à long terme, tandis que la  com plexité du monde 
s o c ia l rend im possible la  p la n if ic a t io n  m acrosocia le . I l  
n 'e s t  guère p oss ib le  de p la n i f i e r  une croissance écono
mique, car le  nombre de v a r ia b le s  e t  de r e la t io n s  en tre 
ces v a r ia b le s , qu i y es t en jeu , est incommensurable.
I l  n 'e s t  pas poss ib le  de p la n i f ie r  le s  changements sociaux 
pour la  même ra ison  e t  aussi parce que le s  comportements 
des gens dépendent d 'une multitude de circonstances e t 
sont im p rév is ib le s . On ne peut pas non p lus p la n i f ie r  une 
v i l l e  fonctionnant à m e rv e il le ,  car e l l e  ne se compose 
pas d 'o b je ts ,  d 'u s in es , de bureaux, de magasins, d 'im 
meubles d 'h a b ita t io n  e t  de vo ie s  de communication, mais 
de gens e t  de groupes sociaux a besoins v a r ié s  e t  à 
in té rê ts  c o n tra d ic to ir e s . I l  n 'e s t  p o ss ib le  de p la n i f ie r  
que des structu res re la tivem en t sim ples e t  le u r  fonction ne
ment pour une durée re la tivem en t cou rte.
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La c r is e  qui s é v it  actuellem ent dans le s  pays s o c ia l is te s  
ré s u lte  en tre  autres de l ' i l l u s i o n  de la  p la n if ic a t io n .
On p révoya it en e f f e t  que la  n a t io n a lis a t io n  de l'économ ie 
perm ettra de co n trô le r  d'une manière c e n tra lis é e  le  f lu x  
de biens e t  de capitaux, a in s i que le s  comportements des 
gens dans l ' i n t é r ê t  de la  s o c ié té  tou t e n t iè re . I l  e s t ap
paru cependant que le s  in té r ê ts  à l ' i n t é r i e u r  de la  so c ié té  
sont c o n tra d ic to ir e s , qu'une c e n tra lis a t io n  trè s  poussée 
des d éc is ion s  non seulement ne r e s t r e in t  pas le s  comporte
ments dév ia teu rs , mais souvent le s  fa v o r is e ,  q u 'i l  n 'e x is te  
aucun algorithm e de commande des processus économiques e t  
sociaux compliqués, e t  e n fin  qu'un con trô le  bureaucratique es t 
peu e f f ic a c e .

Une p la n if ic a t io n  servant d 'instrum ent à tou te grande 
organ isa tion  e s t  fondée sur la  co n v ic t ion  q u 'e l le  n 'e x 
prime que la  seu le conception  -  ju s te  e t  ra t io n n e lle  -  
d'aménagement de l'ensem ble ou d'une p a r t ie  seulement du 
monde s o c ia l .  Ce raisonnement e s t  évidemment erroné, car 
aucune o rgan isa tion  n 'a  l e  monopole de la  v é r i t é ,  e t  sa 
r a t io n a l it é  peut ê tre  en co n trad ic t ion  avec la  r a t io n a l it é  
d 'au tres  su je ts  ex is ta n t dans la  s o c ié té .  Le c o n f l i t  de la  
ra ison , qu i découle de l ' i l l u s i o n  de la  p la n if ic a t io n ,  
e s t ce rtes  mis en évidence, quoique sur une p e t it e  
é c h e lle , en tre  autres par le s  mouvements sociaux évoqués 
c i-d essu s .

La f o i  en l 'e x is t e n c e  du pays de cocagne, s o i t  de la  
f é l i c i t é  u n iv e rs e l le ,  accompagne l'homme depuis l 'a u b e  des 
temps, e t  e l l e  a é té  à la  base de tou tes  le s  r e lig io n s  qui 
dess ina ien t des v is io n s  de pays id é a l en dehors du monde 
t e r r e s t r e .  E l le  a é té  la  ra ison  d 'ê t r e  e t  une puissante 
m otiva tion  des comportements e t  des action s dans la  sphère 
de la  v ie  r é e l l e .  Au nom de c e t te  rep résen ta tion  im agi
n a ire , on a mené des gu erres , on a anéanti des v i l l e s ,  
on s 'e s t  en tre -tu é . Ce pays de cocagne se tro u va it  tou jours 
en dehors d ' i c i  e t  de maintenant, quoique pas forcément 
en dehors du monde t e r r e s t r e ,  p .ex . dans la  C ite  du s o le i l  
de Tommaso Campanella ou dans l 'U to p ie  de Thomas More.
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Ce n 'e s t  qu'au X V IIIe s iè c le  que f i t  son apparition  une nou
v e l le  conception  du pays de f é l i c i t é ,  qui se trouva tou t 
p rès , sur la  Terre , a p o rtée  de la  main de chaque in d i
v idu . La R évolu tion  fran ça ise  a in s c r it  sur le s  étendards 
de l'hum anité la  dev ise  su ivan te : "L ib e r té ,  É g a lité ,
F r a te rn ité " .  La guerre de l'indépendance américaine a déve
loppé la  n otion  de dém ocratie. La R évo lu tion  d 'o c to b re , 
en Russie, proclam ait des consignes de ju s t ic e  s o c ia le , 
d 'a b o l i t io n  de l 'e x p lo i t a t io n  de l'homme par l'homme 
en supprimant la  p rop r ié té  p r iv é e , de monde sans gu erres . 
Tous ces mots d 'o rd re  témoignent de l 'a s p ir a t io n  sécu la ire  
de l'homme a r é a l is e r  de sublimes idéaux, car comme 1 a 
d i t  avec ju stesse  B e r to lt  Brecht: "L'homme fa v o r is e  p lu tô t
le  bien  que le  mal, mais le s  cond ition s  ne lu i  sont pas 

fa v o ra b le s " .
L 'a s p ir a t io n  au pays de cocagne, lo r s q u 'e l le  n 'e s t  

qu'un d é s ir  indéterm iné form ulé par des ê tre s  humains, 
lo r s q u 'e l le  n 'e s t  qu'un modèle de ré fé ren ce  de l ’ a c tu e lle  
con d ition  humaine, peut ê tre  un élém ent créa teu r de l 'é v o 
lu t io n  de l'hum anité. Cependant, quand l ' i l l u s i o n  de 
l 'u t o p ie  d ev ien t le  fondement des action s  humaines a 
l 'é c h e l l e  m assive, dans le s  ru e lle s  de l ’ obscu rité  re s te  
embusqué le  crim e, ne cesse de s é v ir  la  te rre u r , e t  des 
f l o t s  de sang y cou len t. On peut évidemment se poser la  
question  s i le s  s a c r i f ic e s  endures constitu en t un équ i
v a len t  quelconque au progrès e n re g is tré , s i  l ’ emploi 
d ’ une t e l l e  mesure es t ju s t i f ié e ?  I l  semble . que non, car 
on ne peut r é a l is e r  aucun o b je c t i f  é le v é , n i non p lus a t
te in d re  l e  pays de cocagne, en se servant de moyens 
in d ign es.

L ’ humanité continue d ’ ê tre  déch irée par de nombreux 
c o n f l i t s .  Des guerres se dérou len t constamment, dans 
le s q u e lle s  le s  uns lu tte n t pour leu r su rv ie , le s  autres 
pour le  pou voir. Deux cents ans se sont écou lés de la  
R évolu tion  fr a n ç a is e , e t  so ixa n te -d ix  ans de la  Révolu
t io n  d octobre , a lo rs  que le  monde ne semble guère s ’ ê tre  
rapproché du pays de la  f é l i c i t é  u n iv e r s e l le ,  oui se trouve 
tou jours dans l ’ î l e  d ’ U top ie ,
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X X X

On peut évidemment se demander quel rapport e x i s t e - t - i l  
en tre  le s  processus globaux, brièvement ca ra c té r is és  c i -  
-dessus, e t  la  problématique lo c a le .  Ce rapport e s t 
c e r tes  t r è s  é t r o i t .  Premièrement, ce qui se passe dans 
une p a r t ie  du monde a une incidence d ir e c te  ou in d ire c te  
sur le s  événements dans d 'a u tres  rég ions du globe t e r 
r e s t r e .  C e tte  in flu en ce  a l ie u  dans la  sphère r é e l l e ,  
dans l'économ ie e t  dans le  qu otid ien , mais aussi dans 
le  monde des symboles e t dans le  domaine psychologique.
Les médias fo n t  que le s  événements globaux e t  locaux 
exercent une in flu en ce  dans le  même temps à d i f f é r e n ts  
en d ro its . Dans ce sen s-là , l e  monde e s t  devenu un " v i l l a g e  
g lo b a l" .  Deuxièmement, une approche g lo b a l is a t r ic e  des 
processus éca rte  du champ v is u e l,  par la  nature même des 
choses, un grand nombre de menus problèmes qu i, fau te  
de règlem ent d é f i n i t i f ,  sont su scep tib les  de provoquer 
des répercussions g lo b a le s . Cela e s t  une évidence dans 
la  p o lit iq u e  mondiale par exemple, où le s  grandes pu is
sances ne peuvent se con ten ter de so lu tion s portan t sur 
l 'é l im in a t io n  des m is s ile s  de moyenne p o rtée , mais 
do iven t également s 'in t é r e s s e r  aux c o n f l i t s  locaux, t e ls  
qu'au Nicaragua ou en A fghan istan . Des phénomènes sem- • 
b la b le s , quoique moins v is ib le s ,  in te rv ien n en t également 
dans la  sphère de l'écon om ie , de la  cu ltu re , de l ' i n f o r 
mation.

Les notions de g lob a l e t  de lo c a l  ont évidemment un 
ca ractère  r e l a t i f  e t dépendent du p o in t de ré fé re n ce .
Les in te ra c t io n s  ensem ble-partie ont également l ie u  à 
l 'é c h e l l e  des pays r e s p e c t i fs .  Dans ce c a s - la , i l  e x is te  
aussi des phénomènes in tervenan t à l 'é c h e l l e  g lob a le  a in s i 
que des problèmes locaux. En tant qu 'o rgan isa tion  u n iver
s e l le  de la  s o c ié té ,  l 'É t a t  d o it  a sso c ie r  le s  in té r ê ts  
généraux e t  p a r t ic u l ie r s ,  tou t en tenant compte des d i f 
fé r e n c ia t io n s , besoins e t in té r ê ts  locaux. Comme par nature 
l'a d m in is tra t io n  cen tra le  n 'e s t  pas en mesure d embrasser
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l ’ ensemble de ces problèmes, i l  fau t qu’ i l  e x is te  d ’ autres 
canaux qui so ien t capables de le s  fo rm u ler, en l 'o c c u r 
rence le s  organismes de l ’ autonomie t e r r i t o r ia l e  e t  le s  
mouvements sociaux locaux, qui in s t itu t io n n a lis e n t  une 
la rg e  gamme d ’ in té r ê ts .

Les stim ulants globaux de développement, qui ré su lten t 
des mécanismes de la  ge s tion  c e n tra lis é e , ne sont pas en 
mesure d ’ assurer une évo lu tion  dynamique, car i l s  ne pro
curent pas assez de fa c teu rs  de m otiva tion  e t  peuvent 
a v o ir  un impact incom patible avec le s  in té rê ts  locaux.
I l  est donc indispensable que pu issent f a i r e  leu r  appari
t io n  des in i t ia t i v e s  lo c a le s , qu i, comme e l l e s  décou lent 
des besoins fortem ent re s s e n t is , ren fo rcen t le s  m otivations 
des ac tion  communes.

L ’ in e f f i c a c i t é  de grandes o rgan isa tion s , dans des do
maines t e l s  que l ’ assistance s o c ia le , l ’ enseignement ou 
la  santé pub lique, d e v ra it  également in c i t e r  le s  pouvoirs 
pu b lics  a le s  m ettre sous l ’ adm in istra tion  des c o l l e c t i v i 
té s  lo c a le s .

Dans le s  communautés lo c a le s , le s  problèmes à résoudre 
ont un ca ractère  con cret, tandis que le s  idées a b s tra ite s  
e t  le s  conceptions imaginées empruntent une f ig u r e  humaine. 
Les in té rê ts  v a r ié s  sont mieux d iscern ab les, e t une plus 
grande in te n s ité  des rapports sociaux fa v o r is e  la  m ob ili
sa tion  s o c ia le .  Ces t r a i t s  cond itionnent notablement l e .  
succès des mouvements sociaux locaux, qui sont pas seu le
ment un fa c teu r important de la  dynamique s o c ia le , mais 
aussi un instrument de con trô le  du systeme g lo b a l, une r é -  
t ro ré a c t io n  indispensable dans le  "système d ’ homéostasie 
s o c ia le " .  A in s i, le s  grandes i l lu s io n s  de la  c iv i l i s a t io n  
contemporaine, sous l ’ aspect concret des communautés lo c a le s , 
perdent, s e m b le - t - i l ,  leu r  fo r c e  fa ce  aux problèmes de la  
v ie  quotid ienne.
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Krzysztof HERBST

CONFLITS ET DIVERGENCES AU NIVEAU LOCAL

INTRODUCTION

Les réflex ions qui suivent restent en rapport avec l ' i n 
térêt porté actuellement en Pologne au phénomène de lo c a li 
té . Ce problème a été formulé par A. Kukliński1 qui propose 
une dé fin ition  suivante de cette notion:

-  c 'e s t  une façon de v o ir  "du bas" l'ensemble des pro
cessus de développement et de crise  dans tout le  pays,

-  c 'e s t  un fragment de la  ré a lit é  défin ie  par le  terme 
de " lo c a le " , pour fa ir e  la  d istinction  entre la  ré a lit é  ré 
gionale, nationale, ou mondiale.

Le problème de lo ca lité  apparaît comme objet de recherche 
dans le  contexte spécifique des problèmes qu'entraînent la  
crise  économique, la  réforme des pouvoirs locaux, l'au toges
tion te r r ito r ia le  et la  représentation des intérêts, sociaux.

A la  base de l 'in t é rê t  porté en Pologne à cette ques
tion  se situe la  conviction que la  connaissance de la  réa
l i t é  locale  permettra d'approcher l 'e x p lic a t io n  des causes 
et des mécanismes qui lim itent l 'e f f i c a c i t é  des d irectives, 
re la tives  au développement, venues "du haut". On s 'attend  
aussi à ce que les  recherches fassent re sso rtir  de nouveaux 
facteurs de développement, encore mal connus, basés sur les  
in té rê ts , le s  structures ou le s  o b jec t ifs  locaux. I l  est 
possible que l 'e x p lo ita t io n  des poten tie ls , cachés dans 
des systèmes locaux, permettrait de créer des mécanismes

'î
A. Kuklinski, 1986, Polska lokalna i  samorząd teryto

ria ln y  w warunkach reformy /La Pologne lo c a le ,e t  1 autoges
tion  t e r r ito r ia le  dans le s  conditions de la  réforme/, War
szawa, wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
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de développement complémentaires par rapport a ceux qui sont 
o f f e r t s  par l e  système c e n tra lis é  de l'économ ie c lass iqu e 
fonctionnant dans des stru ctu res é ta t iq u es . Ces esp o irs  
sont contenus dans ce slogan c a ra c té r is t iq u e : "development 
from below ".

1. SCÈNE CENTRALE

2
La l o i  sta tue que le s  organes du pouvoir lo c a l  fon c

tionnent dans le  but de s a t is fa i r e  le s  besoins des habi
ta n ts , le s  exigences du développement s o c ia l ,  cu ltu re l e t 
économique e t  v e i l l e r  à l 'e x p lo i t a t io n  des ressources écono
miques e t  aux va leu rs  c u ltu r e l le s .  En conséquence, ces 
organes do iven t rep résen ter l ' i n t é r ê t  de l 'u n i t é  lo c a le  fa ce  
aux u n ités  v o is in e s  e t  su périeu res , l 'É t a t  e t  tous le s  su
je t s  opérant sur le u r  t e r r i t o i r e .  I l s  in te rv ien n en t aussi 
en faveu r de l ' in t é g r a t io n  de leu r  propre t e r r i t o i r e  créant 
un système d 'a u toges tion  t e r r i t o r ia l e .  L 'organe supérieur du 
pouvoir es t l e  parlement lo c a l  dont le s  membres sont élus 
au su ffra ge  u n iv e rs e l. En même temps, cependant, i l  é t a i t  
dans l ' in t e n t io n  du lé g is la te u r ,  de re n fo rc e r  un pouvoir 
é ta tiqu e uniform e. De ce f a i t  le s  in s t itu t io n s  lo c a le s  ont 
é té  dotées d'une double q u a lité .  D'une p a rt, e l l e s  co n s ti
tuent l 'o rg a n e  ex é c u t if du parlement lo c a l ,  de l 'a u t r e ,  une 
c e l lu le  de l 'a d m in is tra t io n  de l 'É t a t .  En tan t qu 'organes 
du pouvoir lo c a l ,  e l l e s  serven t à l 'e x é c u t io n  de ses d éc i
s ion s . En tan t qu 'organes de l 'a d m in is tra t io n , e l l e s  sont 
subordonnées à la  s tru ctu re h iérarch ique de l 'a d m in is tra 
t io n  de l 'É t a t  e t  r é a lis e n t  ses o b je c t i f s .  L 'e x e r c ic e  de 
fon c tion s  d if fé r e n te s ,  souvent c o n tra d ic to ir e s , e s t  donc 
réuni en tre le s  mains des mêmes fon c tion n a ire s .

La d oc tr in e  de la  d u a lité  du ca ractère  des organes 
locaux du p ou vo ir e t  de l 'a d m in is tra t io n  a va it déterminé 
le s  so lu tion s  lé g is la t iv e s  appliquées en Fologne depuis le s  
années cinquante. E lle  adm etta it en p r in c ip e  l 'e x is t e n c e

 ̂ C f. la  L o i du 20 j u i l l e t  1983.
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d 'in t é r ê ts  opposés : de l ' i n t é r ê t  c en tra l / d é f in i comme p r in 
c ip a l ,  d 'in t é r ê t  s o c ia l généra l/  e t  de l ' i n t é r ê t  lo c a l  
/ p a r t ic u lie r/ . • On a v a it  admis que la  r é a l is a t io n  de l 'u n  
ne pouvait se f a i r e  qu'aux dépens de l 'a u t r e .  B ien que 
la  l o i ,  actuellem ent en vigueu r, p a rle  du besoin  d'harm oniser 
le s  in té rê ts  sociaux d iv e rg e n ts , le s  formes e s s e n t ie l le s  
d 'o rga n isa t io n  e t  de subordination  des pouvoirs locaux sont 
r e s té e s , au fond , sem blables.

Regardons donc le  panorama des in té r ê ts  ca ra c té r isa n t 
l 'é c h e lo n  de l 'u n i t é  lo c a le  / v i l l e ,  commune/ pour d é te r
miner en quoi rés id en t le s  d if fé r e n c e s . Dans l e  domaine 
des in té r ê ts  du pouvoir c e n tra l, de l 'É t a t  e t  de ses in s t i 
tu tio n s , opérant en son nom, se trouven t avant tou t:

-  le  m aintien  de l ' i n t é g r i t é  id éo lo g iq u e  e t  o rgan isa tion 
n e l le  de l 'É t a t  e t  de la  nation  dans le s  sphères: m i l i t a i r e ,  
m a té r ie lle ,  o rga n isa t ion n e lle  e t  symbolique,

-  la  r é a l is a t io n  de la  s tra té g ie  économique adoptée e t  
des programmes de production , des in vestissem en ts, e t c . ,  
l i é s  avec e l l e  e t  con trô lés  à p a r t ir  du cen tre a in s i que le  
m aintien des p roportions fondamentales en tre  l e  volume de la  
production  e t  de la  reproduction  s o c ia le ,

-  la  r é a l is a t io n  de la  sphère des engagements d ir e c ts  
au niveau cen tra l /programmes de production  dans le  cadre 
d'engagements in ternationau x, programmes s tra tég iqu es  -  do
maines fondamentaux qui cond itionnent l e  fonctionnem ent de 
l 'É t a t  e t  la  su rv ie de la  nation/ ,

-  l 'e x p lo i t a t io n  des ressources: m atières prem ières, 
espace, environnement n a tu re l, main d 'o eu vre ,

-  l 'é ta b lis s e m e n t e t  l e  con trô le  des normes fondamentales 
du d r o it ,  du niveau de consommation, des cond itions de santé, 
e t c . ,  c 'e s t - à - d ir e  du degré e t  de la  s tru ctu re  de la  consomma- 
t i  on.

La l i s t e  des in té rê ts  de l 'é c h e lo n  cen tra l ne s 'é c a r te  
pas en p r in c ip e  des l i s t e s  semblables que l 'o n  peut é t a b l ir  
pour de nombreux pays. I l  y a pourtant un élément s p é c ifiq u e , 
e t  notamment l 'a p p l ic a t io n  des mécanismes de l 'in t e r v e n t io n  
d ir e c te  du cen tre . Le système lé g a l  en con tien t un nombre 

important à sa vo ir :
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-  l e  d r o i t  de prendre des déc is ion s  économiques d'un 
c e r ta in  n iveau /particu lièrem en t des déc is ion s  concernant 
le s  investissem ents/ ,

-  l e  fonctionnem ent, dans le  système lé g a l ,  d'une la rge  
sphère d 'e s t im a tion  qui permet d 'exem pter le s  su je ts  écono
miques, im portants pour l ' i n t é r ê t  "g én é ra l"  /usines, 
ch an tiers , e t c ./ ,  des rigueurs fin a n c iè re s , de la  n écess ité  
de la  p ro te c t io n  de l'environnem ent, du respect des condi
t ion s  de la  g e s t io n  des te r ra in s , e t c . ,  qu i peut a l l e r  même 
à le s  sou s tra ire  en pratique du rayon d 'a c t io n  du pouvoir 
lo c a l ,

-  la  p o s s ib i l i t é  de l im it e r  l'indépendance des u n ités  
lo c a le s  en fr e in a n t  leu r  autonomie économique /p .ex . la  
d is p o s it io n  du p o te n t ie l  économique lo c a l ,  des b ien s, la  
percep tion  des impôts, e tc ./  e t  l 'e x p lo i t a t io n  des sys
tèmes de d is tr ib u t io n  pour des fon c tion s  de con trô le  e t  de 
ré gu la tio n ,

-  le  fonctionnement des normes qui u n if ie n t  le s  stan
dards, le s  so lu tion s  o rga n isa t ion n e lle s , le  niveau e t  le  
s ty le  des s e rv ic e s ,

-  le  fonctionnement des systèmes de con trô le  personnel 
qui con s is ten t en une subordination  p a ra llè le  /p ro fess ion 
n e l le ,  de p a r t i ,  e tc ./  des mêmes personnes aux d if fé r e n ts  
organismes.

Ces mécanismes, créés surtout dans le s  années cinquante, 
sont actuellem ent en t r a in  d 'ê t r e  m od ifiés  e t  l im it é s .  Ce
pendant, nous ne pouvons pas d ir e  que la  t o t a l i t é  de ces 
mécanismes de con trô le  qui assurent la  suprématie de ce t 
" in t é r ê t  supérieur" par v o ie  d 'in te rv e n t io n  d ir e c te  /qui 
f a i t  ob liga t ion /  de la  h ié ra rch ie  a d m in is tra tive , du p a r t i 
ou des déc is ion s  économiques, appartiennent au passé.

L 'o p p o s it io n  en tre l ' i n t é r ê t  lo c a l  e t  l ' i n t é r ê t  cen tra l 
e s t souvent d iscu tée e t  analysée. Par con tre , on ap erço it 
moins souvent l 'e x is t e n c e  d'un autre acteu r, défenseur 
d 'in t é r ê ts  s p é c ifiq u es , e t  notamment la  structu re organ isa
t io n n e lle  de l 'É t a t  où en tren t, avant tou t, le s  m in istères  
des d if fé r e n te s  branches économiques. Dans la  s itu a tio n  ou



-  257 -

la  p a r t ie  fondamentale du bien  n a tio n a l, que sont le s  ressour
ces n a tu re lle s , le s  moyens de production  e t  l e  p o te n t ie l  qui 
cond itionne le  processus de la  reproduction  s o c ia le , a é té  
é ta t is é e ,  l e  r ô le  de p ro p r ié ta ir e  de ce bien es t assumé par 
le s  d i f f é r e n ts  m in is tères . Les structu res o rgan isa tion n e lles  
de l'économ ie e t  de la  g e s tion  des biens jouent, dans ces 
c ircon stances, l e  r ô le  de q u a s i-p ro p r ié ta ires  des moyens de 
production^. Les m in is tères , en tan t que qu as i-p rop rié 
t a ir e s  e t  grands organismes a la rg e  autonomie, créen t leu rs 
propres o b je c t i f s .  C eux-ci, en tan t q u 'in té r ê ts  des d i f f é 
ren tes branches de l 'in d u s t r ie  sont r é a lis é s  aussi dans le  
cadre des u n ités  lo c a le s .  Les échelons régionaux de la  
d iv is io n  t e r r i t o r ia l e  du pays jouent des rô le s  semblables 
mais de moindre envergure. Les in té r ê ts  fondamentaux de 
ces acteurs, fa is a n t  l 'o b j e t  de la  concurrence ou du jeu 
en tre  eux, peuvent ê tre  d é f in is  de manière su ivante:

-  o b ten ir  une p a rt aussi importante que p oss ib le  du 
fonds g lo b a l des investissem ents qui es t partagé au niveau 
c e n tra l,

-  o b ten ir  des p r iv i lè g e s  de lo c a l is a t io n  sous forme de 
te r ra in s  v ia b i l i s é s ,  ou la  p o s s ib i l i t é  de le s  v ia b i l i s e r ,

-  o b ten ir  la  m ain-d'oeuvre qui e s t  en Pologne vin bien  
d é f i c i t a i r e  donc soumis a une s t r ic t e  réglem entation  par 
le s  agences compétentes de l 'É t a t .

On remarque fa c ilem en t que s i le s  in té r ê ts  supérieurs, 
représen tés par l 'É t a t ,  peuvent ê tre  considérés comme 
in térieu rem en t harmonisés, le s  in té r ê ts  régionaux e t  ceux de 
m in istères  son t, en m a jo r ité , du domaine de jeux typ ique
ment p a r t ic u la r is te s  en vue d 'o b te n ir  le s  p lus grands avan
tages . Les in té r ê ts  des systèmes extérieurs, par rapport a 
l 'u n i t é  lo c a le ,  sont form ulés dans le s  structures v e r t i 
ca les  de l 'o r g a n is a t io n  de l 'É t a t  e t  de l'écon om ie . Ces 
structu res sont en même temps le s  p r in c ip a le s  vo ie s  de

'  W. H arojek, 1975, Społeczeństwo planujące /La s o c ié té  
qui p la n if ie / ,  iVarszawa; J . D rążk iew icz, 1982, In te resy  a 
struktura społeczna /Les in té r ê ts  e t la  structu re s o c ia le/ , 
lïarszawa.
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passage des moyens d 'c .ction : fonds d 'in ves tissem en t, d ro its  
de d éc is ion  e t déc is ions  concrètes /personnelles/ . Dans 
le s  structu res v e r t ic a le s  de l 'o r g a n is a t io n  de l ' é t a t  
s'exprim e aussi bien la  d octrin e  de la  primauté de l ' i n t é 
r ê t  généra l que sa forme p ra tiqu e . I l  en ré su lte  l e  phéno
mène de deux processus c a ra c té r is t iq u e s  que l 'o n  peut obser
v e r  sur le  t e r r a in  des u n ités  lo c a le s :

-  l 'e x t e r r i t o r ia l i s a t io n  de c e r ta in s  domaines de l ' a c t i 
v i t é  /surtout économique/ en ra ison  du f a i t  q u 'i ls  sont 
sou s tra its  à la  compétence des organes du pouvoir lo c a l ,

-  la  p r is e  de con trô le  sur le s  a c t iv i t é s  e t  le s  d ro its  
du pou voir lo c a l par le s  organes du pouvoir e t  de 1 admini
s tra t io n  au niveau supérieur.

Le processus d 'e x t e r r i t o r ia l i s a t io n  s 'ob serve  avant tou t 
dans le  domaine de l 'a c t i v i t é  économique e t  notamment, la  
gfande production  a g r ic o le  /grandes e x p lo ita t io n s  a g r ic o le s  
c o l le c t iv is é e s / ,  l ' in d u s t r ie ,  l 'e x p lo i t a t io n  des rich esses  
n a tu re lle s  e t  l 'a c t i v i t é  d 'in ves tis sem en t. Les moyens par 
lesqu e ls  l e  pouvoir lo c a l peut a g ir  sur la  production , le s  
in vestissem en ts, l 'e m p lo i,  la  p ro p r ié té  de l'environnem ent 
e t  l 'e x p lo i t a t io n  des r ich esses  n a tu re lle s  s 'a vè ren t in su f
f is a n ts .  Les un ités de production , trouvant un puissant 
appui /garan ti par le  système d 'o rg a n isa t io n  e t  le  système 
lé g a l/  dans l 'a d m in is tra t io n  économique e t  dans le s  m ini
s tè res  r e s p e c t i fs ,  peuvent se perm ettre d 'ig n o re r  le s  ten
ta t iv e s  du pouvoir lo c a l à l im it e r  le s  e f f e t s  in d és irab les  
de leur- a c t i v i t é .  Les moyens dont d ispose 1 adm in istration  
lo c a le  /amendes, in te rd ic t io n s , impôts, f a c i l i t é s  de p a ie 
ment, c réd its/  sont in e f f ic a c e s .  Le p ou vo ir lo c a l  ne peut 
pas in d iv id u a lis e r  leu r  a p p lica t io n  /p .ex . le  montant des 
impôts/ ne fonctionnant que comme un agent du système 
cen tra l de ré gu la tio n . Nous avons mentionné plus haut 
q u 'e x is ta ie n t  des instruments d 'in te rv e n t io n  d ir e c te  de 
l 'É t a t  e t  des m in istères dans la  défense de c e t in té r ê ts  
d 'o rd re  supérieur /p .ex. suppression des amendes in f l ig e e s  
pour la  p o llu t io n  du m ilieu  natu re l/ .

A in s i, sur le  t e r r i t o i r e  de l 'u n i t é  lo c a le ,  deux sphères
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se dégagent: l 'u n e  r é a l is e  le s  besoins fondamentaux du sys
tème économique, l 'a u t r e  s e r t  à s a t is fa i r e  le s  besoins 
de la  c o l l e c t i v i t é  lo c a le .  L 'e x te r r ito r ia l is m e  de la  pre
m ière sphère dev ien t p lus d'une f o is  fa c teu r de des tru ction  
du système lo c a l .  Le système c en tra l, mais au f a i t  le s  
o rgan isa tions économiques qui ag issen t e x te rr ito r ia lem en t, 
appliquent, envers le s  systèmes locaux, une p a r t ic u liè r e  
p o lit iq u e  c o lo n ia le . E lle s  entreprennent l 'e x p lo i t a t io n  
des r ich esses  lo c a le s  la  subordonnant entièrem ent a tou t 
un système d 'in té r ê ts  o r ien té  sur des o b je c t i fs  généraux. 
Ces r ich esses  sont acquises là  où c 'e s t  le  plus sim ple. 
A in s i, p .e x . le  sable de la  rég ion  de Konin, l 'e a u  de la  
rég ion  de B ia łystok  serven t à la  production  de briques 
à S zczec in , briques fab riqu ées  par des ouvriers  venus de 
Ezeszów.

Du p o in t de vue de la  production  des briques, ces a c t i
v i t é s  peuvent /éventuellem ent/ ê tre  ra t io n n e lle s . E lle s  
ont par contre des conséquences m eurtrières pour la  cohé
sion  des systèmes locaux. De p lus, e l l e s  mènent à la  dé
s in té g ra tio n  de ceu x-c i détru isan t le s  c ir c u its  économiques 
t e r r i to r ia u x  e t  le  système des feed -back . E lle s  coupent 
de c e t te  manière le s  rac in es  de la  dynamique lo c a le  -  
étab lissem ent de p o te n t ie ls  supplémentaires e t  de p o ss i
b i l i t é s  d 'a g ir  qui découlent de la  coord ination  des 
fa c teu rs  économiques. De c e t  é ta t  des choses ré su lte  la  
chute des m otivations s o c ia le s  /économiques e t  autres/.

2. SCENE LOCALE

Pour c a ra c té r is e r  la  scène lo ca le  des in té r ê ts ,  nous
'4d istinguerons t r o is  n iveaux de lo c a l i t é  :

-  le s  fa c teu rs  ex té r ieu rs  qui in flu e n t  sur le  dévelop
pement du système lo c a l /décis ions économiques, cond itions

Zl
K. Herbst, W. S iem ińsk i, Puławy jako system loka lny -  

p ro jek t  badań w ramach programu międzyresortowego MR I I I  - 1 7  
./Puławy en tan t que système lo c a l -  p r o je t  d 'étude dans le  
cadre du programme in te rm in is té r ie l MR I I I  -  17/.
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de g e s t ion  d é f in ie s  par des d isp os it ion s  cen tra les , organ isa
tion s  économiques e x t e r r i t o r ia le s ,  l im it e s ,  moyens d 'in v e s 
tissem ent, e tc ./ ,

-  le s  fa c teu rs  locaux /ressources e t  p o s s ib i l i t é s  d 'a c 
t io n  d 'o r ig in e  lo c a le ,  opérant a l 'é c h e l l e  du système lo c a l 
dans sa t o t a l i t é /  qui comprennent le s  besoins e t  le s  p o ss i
b i l i t é s  d 'a g ir  qui dépendent de la  compétence e t des p o s s ib i
l i t é s  p ratiqu es du pouvoir lo c a l ,

-  le s  fa c teu rs  sublocaux d é f in is  par tou te la  sphère 
d 'in t é r ê ts ,  besoins, r e la t io n s , manières d 'e x p lo i t e r  l ' e s 
pace, ca ra c té r is t iq u e s  pour le s  in d iv id u s , le s  fa m ille s  e t 
autres groupes ou c o l l e c t i v i t é s  qui form ent la  stru ctu re so- 
c io - s p a t ia le  du système lo c a l .

En c ita n t  le s  acteurs p a r t ic u lie r s ,  représentants des 
in té r ê ts ,  nous feron s a tte n tio n  a leu rs  rô le s  dans l 'u n it é  
lo c a le ;  nous prendrons en cons idéra tion  le s  in té r ê ts  carac
t é r is t iq u e s  e t le s  n iveaux de lo c a l i t é  sur lesqu e ls  ces 
in té rê ts  se form ent, sont perçus e t  r é a l is é s .  L 'a c teu r  
p r in c ip a l,  bien que non le  plus pu issan t, es t évidemment 
l 'o rg a n e  du pouvoir e t  de l 'a d m in is tra t io n  lo c a le ,  d é f in i  
en b re f comme "pou vo ir lo c a l " .  En r é a l i t é  nous avons a f
f a i r e  à un ensemble d 'in s t i tu t io n s  comprenant l 'o rg a n e  du 
pouvoir lo c a l  dont l'au tonom ie e t  le  caractère  de rep ré
sen ta tion  so c ia le  sont d é f in is  par le  système p o l i t iq u e .
Le deuxième groupe est con s titu é  par le s  in s t itu t io n s  de 
transm ission  des in té r ê ts  et des p o lit iq u e s , déterm inés 
sur le s  échelons supérieurs de l 'o r g a n is a t io n  e t  de l'a d m i
n is t ra t io n , e t  r é a lis é s  sur le  t e r r i t o i r e  de l ' im i t é  
donnée de la  d iv is io n  adm in istra tive  du pays. Comme nous 
l 'a vo n s  déjà, mentionné nombre d 'e l l e s  exercen t la  fo n c tio n  
double d 'organe ex écu tif du pouvoir lo c a l e t  de l 'a d m i
n is t ra t io n  de l 'É t a t .  Finalement le s  membres de ce t 
ap p a re il, le  personnel des orp^anes du pou voir e t leu rs  
d irec teu rs , form ent, au moins en p a r t ie ,  une ce r ta in e  
" é l i t e  du pouvoir" qui c ré e , nous le  savons des cours 
de notions élém entaires de s o c io lo g ie ,  un po in t de vue 
d i f f é r e n t  sur nombre de problèmes de le u r  propre t e r r i t o i r e .
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Le même " o f f i c e "  e t  le s  mêmes fon c tion n a ires  jouent des 
rô le s  d i f f é r e n ts :  c e lu i du pouvoir lo c a l  e t  c e lu i de l ' o r 
gane lo c a l de l 'a d m in is tra t io n  de l 'É t a t .  I l s  ag issen t 
fréquemment comme représentants de l ' i n t é r ê t  opposé a 
c e lu i que nous pourrions q u a l i f ie r  de " l o c a l " .  P lus d'une 
f o i s  ce qu i décide d é fin it ivem en t de le u r  a c t iv i t é  c 'e s t  
le  fonctionnement du système de con trô le  personnel. La car
r iè r e  d'un fon c tion n a ire  dépend bien plus de l 'o p in io n  
dont i l  jo u it  au m in istère que du niveau de s a t is fa c t io n  
des habitants des lo c a l i t é s  concernées.

De nombreuses études r é a lis é e s  ces dern iers  temps sur 
le  système du pouvoir lo c a l  montrent c la irem en t que ce 
pouvoir fonctionne dans une s itu a tio n  de d é f i c i t  permanent 
e t  profond de moyens au po in t de ne plus pou voir s a t is 
fa i r e  le s  besoins é lém entaires ou r é a l is e r  le s  o b je c t i f s  
locaux. Ceci ré su lte  d'une domination du fa c teu r ex té 
r ie u r  sur le s  déterminants du développement des systèmes 
locaux. Dans ces c ircon stances, l 'a t t e n t io n  est concentrée 
sur le s  deux prem iers niveaux c i t é s  i c i^ .  V isant la  s a t is 
fa c t io n  des besoins locaux, le  pouvoir lo c a l  se p lace  en 
s itu a tio n  de jeu avec le  système c e n tra l. Hous pouvons 
l e  d é f in ir  comme ion jeu  sur l 'a x e  "C e n tra lité  -  L o c a l i t é " .  
Dans ce jeu  le s  moyens qui permettent, d 'o b te n ir  des avantages 
sont le s  su ivants:

-  une adaptation  en t iè re  aux besoins e t  ex igences du 
"c e n tre " .  Une p a s s iv ité  complète du pouvoir lo c a l  en tra îne 
un déplacement des resp o n sa b ilité s  e t  des préoccupations 
des besoins locaux vers le s  échelons plus é levés  du pouvoir 
e t  de l 'a d m in is tra t io n ,

-  une lu t te  pour a t t i r e r  l 'a t t e n t io n  des programmes 
économiques centraux /surtout sous forme de f lu x  d 'in v e s 
tissem ents/. Les grands investissem ents créen t "en  passant"

^ C f. Władza loka lna  a zaspokojen ie po trzeb  /Le pouvoir 
lo c a l e t . l a  s a t is fa c t io n  des besoins/, Warszawa 1981} Władza 
lokalna u progu kryzysu /Le pou voir lo c a l au s e u il de la  
c r is e / , Warszawa 1983} Władza loka lna  w warunkach kryzysu 
/Le pouvoir lo c a l dans le s  cond itions de c r is e / , Warszawa 
1987.
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des p o s s ib i l i t é s  de s a t is fa ir e  de nombreux besoins locaux 
pour le sq u e ls , dans des cond itions normales, le s  moyens 
manquent,

-  l 'e m p lo i,  plus ou moins i l l é g a l  ou, en tou t cas, 
ne répondant pas exactement aux in ten tion s  de ceux qui 
en d isposent, des moyens de r é a lis a t io n  des programmes 
centraux e t  leu r  e x p lo ita t io n  pour s a t is fa i r e  le s  besoins
10 eaux.

Souvent, nous pouvons d é f in i r  l 'a p p l ic a t io n  p ratiqu e de 
ces moyens comme des comportements re le va n t de la  patho
lo g ie  des mécanismes du pouvoir lo c a l .  A in s i, la  subordi
nation  de presque tous le s  fa c teu rs  du développement des 
un ités  lo c a le s  aux déc is ion s  des pouvoirs supérieurs a 
créé l e  besoin  / v is ib le  surtout dans la  période d 'in v e s t is 
sements impétueux des années so ixa n te -d ix  mais présen t 
aussi actuellem ent/ de b â t i r  un plan convenable pour mener 
le  jeu  sur l 'a x e  "C e n tra lité  -  L o c a l i té "^ .  Dans de nombreux 
cas, ce plan c 'é t a i t  l'aménagement s p a t ia l qui donnait no
tamment une chance de d ia logu e avec ceux qu i, au niveau 
c e n tra l, d isposent des moyens de développement. Dans ce 
d ia logu e, un p r o je t  conçu de manière id é a l is t e  /ou ir r é a 
l is t e /  qu i, souvent, marque une v ite s s e  de développement 
plus grande que prévu ou supposé, joue le  râ le  d 'o f f r e .
11 ga ran tit  l ' e f f e c t i v i t é  des dépenses qu 'a u ra it a sup
p o r te r  l'o rgan ism e au n iveau  supérieu r e t  f a i t  m iro ite r  
l 'a t t r a i t  des o b je c t i fs  auxquels ces dépenses se ra ien t 
d es tin ées . L 'u t i l i s a t io n  dans ce r61e du p ro je t  d'aménage
ment sp a t ia l a f f a i b l i t  sinon anéan tit sa capacité  de d i r i 
g e r  l e  développement r é e l  e t  exc lu t la  p o s s ib i l i t é  de pré
sen ta tion , d 'harm onisation  e t  de r é a l is a t io n  des d if fé r e n ts  

in té r ê ts  sociaux.
Les démarches d é f in ie s  par le s  chercheurs comme " l a  mo

b i l is a t io n  des ressources" sont également jugées comme 
a ttitu d es  patho log iqu es. E lle s  con s is ten t a c ré e r , de

B. J a łow ieck i, 1986, Kompleksowe studia w s k a li lo k a l
n e j,  zarys problem atyki, in : Polska loka lna  i  samorząd te ry 
to r ia ln y  w warunkach reform y, Warszawa.
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manière m i- le g a le , des p o s s ib i l i t é s  de s a t is fa ir e  le s  besoins 
Au nombre des moyens de "m o b ilisa t ion  des ressources" nous 
pouvons compter avant tou t le  mécénat des grandes en tre 
p r is e s  in d u s tr ie l le s  qu i, maintes f o i s ,  constru isen t avec 
leu rs  propres fonds ou des fonds centraux, c o n fié s  a leu r 
g e s t ion , des bâtiments ou des in s ta l la t io n s  dont p r o f i t e  
tou te  la  v i l l e .  Ces dépenses, in fim es par rapport aux 
investissem ents in d u s tr ie ls ,  perm ettent de s a t is fa ir e  le s  
besoins dont le  coût dépasse le s  p o s s ib i l i t é s  des budgets 
locaux. I l  en ré su lte  que, pour pratiquement tous le s  o r
ganes de l 'a d m in is tra t io n  lo c a le  en Pologne, le s  in v e s t is 
sements in d u s tr ie ls  ont un a t t r a i t  e x tra o rd in a ire . Les 
besoins des un ités  lo c a le s  sont donc s a t is fa i t s  en quelque 
so rte  en marge de l 'a c t i v i t é  d 'in ves tissem en t du système 
cen tra l de l'écon om ie. On pratique aussi la  construction  
en dehors de tou t plan ou en dehors des lim ite s  prévues.
On fo u rn it  le s  marchandises, ou le  p rod u it des en trep r is es , 
sans s 'en  r é fé r e r  au système c e n tra l, donc co n trô lé , de 
d is t r ib u t io n . Bn fin , on p r o f i t e  de l 'a p p u i des fo n c tio n 
n a ires  p lacés  dans le s  e n d ro its -c lé s  de la  stru ctu re de 
d éc is ion  e t  l i é s  par des re la t io n s  personn elles  avec la  
lo c a l i t é  donnée. Aux moyens de "m o b ilis a t io n  des re s 
sources" appartien t aussi la  c réa tion  d'une form ation  
ex tra  lé g a le  de la  "d ir e c t io n  de la  v i l l e " .  C 'e s t  une 
assemblée des d ir e c te u rs ' des p lu s .importants organismes 
qui constitu en t en quelque so rte  l ' é l i t e  du pouvoir de 
la  v i l l e .  Ce c e r c le ,  sans pouvoirs fo rm e ls , peut p rê te r
à la. v i l l e  d 'inroortants s e rv ic e s  e x p lo ita n t l e  p o te n t ie l

7
des in s t itu t io n s  e t  des en trep r ises  qu i l s  d ir ig e n t '.

Les o rgan isa tion s fo rm e lle s  qui fonctionnen t sur le  
t e r r i t o i r e  donr.é: le s  su je ts  économiques e t  le s  in s t i tu 
t io n s , sont le  type su ivan t, c a ra c té r is t iq u e , des acteurs. 
Leurs in té rê ts  résu lten t, de la  nature d iv e r s i f ié e  des r e la -

7
'  C f. W. Narojek , 1967, "System władzy w m ieśc ie ", 

/Système du pouvoir dans la  v i l l e / ,  in : Władza loka lna  a 
zaspokojen ie potrzeb  /Pouvoir lo c a l e t  la  s a t is fa c t io n  des 
besoins/, Wrocław.



-  264

tion s  e t  dépendances auxquelles i l s  sont so u m is ..Ils  sont 
élém ents, e t  continuent de l ' ê t r e ,  de l 'o r g a n is a t io n  
c e n tra lis é e  de l 'É t a t  e t  de son économie. En l'o c cu rren ce , 
nous pouvons d ir e  q u 'i l s  transm ettent au système lo c a l le s  
in té r ê ts  des systèmes supérieu rs. Nous devons mentionner 
i c i  que même le s  en trep r is es  qui appartiennent au pouvoir 
lo c a l  peuvent c o n s titu e r  ce genre de r e la i s .  I l  en est 
a in s i en ra ison  du fonctionnement de mécanismes sp éc ifiqu es  
de con trô le  à grande e f f i c a c i t é .  Dans la  s itu a tio n  a c tu e lle  
de pénurie permanente, des mécanismes de ce genre naissen t 
sur la  base des structu res de d is tr ib u t io n  c o n trô lé e . Les 
p a rts  assignées de matériaux e t  de m atières prem ières, de 
machines e t  même de commandes, avantageuses pour l 'e n t r e 
p r is e  /programmes de production  subventionnés par l 'É t a t ,  
accords pour l 'e x p o r ta t io n ,  e tc ./ ,  ag issen t souvent p lus 
f o r t  que la  p ro p r ié té  e t  la  subordination  fo rm e lle  au pro
p r ié t a ir e  /organe fondateu r/ . Les in s t itu t io n s  e t  le s  
en trep r is es  créen t également leu rs propres o b je c t i f s .  Nous 
pouvons a ff irm e r , parlan t des travaux de Kornai^ que le  
but fondamental de l'économ ie de d é f i c i t  /shortage economy/ 
es t la  m axim alisation  des ressources /fonds des s a la ir e s ,  
stocks de m atériaux, te r r a in s ,  bâtim ents, e tc ./ .  C ette  s i 
tu a tion  es t nettement d if fé r e n te  de c e l l e  des autres types 
d'économie où le  but es t p lu tô t  de maximaliser l e  p r o f i t  
e t  m in im aliser le s  coû ts . C 'e s t  pourquoi l 'a t t i t u d e  des 
en trep r ises  e t  des in s t itu t io n s  fa c e  aux systèmes locaux 
peut a v o ir ,  dans une économie de d é f i c i t ,  un ca rac tère  
spécifiquem ent fé r o c e . De c e t te  c o l l i s io n  d 'in t é r ê ts  e t  de 
fa ib le s s e s ,  autant des moyens de co n trô le  que d'une cu ltu re 
p a r t ic u l iè r e  des négocia tions parmi le s  acteurs sur la  scene 
lo c a le ,  ré su lte n t le s  a c t iv i t é s  -  nous le s  d é fin isson s

Q
C f. J . Bondarczuk e t  a l . ,  1986, D zia ła lność władz te r e 

nowych w .zak res ie  budownictwa, maszynopis, ORGBUD 1986 
/ A c t iv ité s  des pouvoirs locaux dans le  domaine de la  cons
tru c t io n , te x te  dacty lograph ié/ .

^ Ç f . Korna i, 1985, N iedobór w gospodarce /Le d é f i c i t  
dans l'écon om ie/ , Warszawa.
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comme spontanées -  qui b r isen t le s  décision:!*du pou voir ex
primées par le s  normes du d r o it  lo c a l e t ,  avant tou t, 
dans le s  arrangements des plans de l'aménagement sp a tia l" '^ .

S i nous avons mentionné plus haut que le  pou voir lo c a l 
pouvait s 'a tten d re  à des avantages re la tivem en t considé
rab les  découlant du jeu  sur l 'a x e  "C e h tra lité  -  L o c a l i t é " ,  
i l  fau t d ire  a présent que ce pouvoir ne peut a r r iv e r  
qu 'à  de fa ib le s  ré su lta ts  en exp lo ita n t le s  p o te n t ie ls  
locaux. De puissants mécanismes ne cessent pas de fo n c tio n 
ner qui perm ettent de t i r e r  p a r t i ,  en dehors de tout 
con trô le  locÆ , de tou tes le s  ressources / richesses natu
r e l l e s ,  composantes du m ilieu : eau, a i r ,  m ain-d 'oeuvre/.
Les mécanismes qui a f fa ib l is s e n t  l e  con trô le  e t  rendent 
d i f f i c i l e  la  percep tion  des avantages / ré gu lie rs  e t  p la 
n i f i é s  donc con trô lés/  a t i r e r  de l 'a c t i v i t é  économique, 
ou autre, menée sur le  te r r a in  donné sont également fo r t s .  
La doctrine économique po lon a ise  ne connaît pratiquement 
pas le s  notions comme " l i e u "  ou "esp a ce ". E lle  ne le s  con
s id è re  pas comme sources p o te n t ie l le s  de la  dynamique ou de 
l 'a c t i v i t é ;  e l l e  n 'a p e re g it  pas le s  p r o f i t s  qui découlent de 
l ' in t é g r a t io n  des sous-systèmes: s o c ia l e t  m atér ie l des 
lo c a l i t é s .  Dans c e t te  p e rsp ec tiv e , l 'e s p a c e  e s t une res 
source dans la q u e lle  on peut pu iser avec une p ro b a b ilité  
re la tivem en t fa ib le  de son épuisement. On remarque f a c i l e 
ment que c 'e s t  la  m e illeu re  re c e t te  pour une e x p lo ita t io n , 
la  moins e f f ic a c e  p o s s ib le , des p o te n t ie ls  locaux.

Dans ces c ircon stances, l e  pouvoir lo c a l es t p o rté  à 
ne pas ap p réc ie r , à leu r  ju ste  va leu r, le s  p o s s ib i l i t é s  
qui rés id en t dans le  p o te n t ie l  lo c a l  de développement e t ,  
partan t du p r in c ip e  de sym étrie , i l  t r a i t e  le s  va leu rs 
lo c a le s  comme une ressource u t i l e  dans ses marchandages 
avec l 'u n i t é  supérieure.

10 C f. K. Herbst e t  a l . ,  "A n a liza  procesów żywiołowych 
w gospodarowaniu p rze s trzen ią  na te re n ie  m iasta .Varszawy" 
/Analyse des processus de g e s t ion  de l 'e s p a c e  sur l e  t e r r i 
t o i r e  de V arsovie/ , in : B iu letyn  inform acyjny CPBP 0 3 .12 ., 
fa s c . 58.
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E n fin , comme acteur su ivan t, non moins complexe, appa
ra issen t le s  so c ié té s  e t  le s  c o l l e c t i v i t é s  du système 
lo c a l .  Aux d iv is io n s  s tru c tu ra les  correspondent des in té 
r ê ts  d i f f é r e n c ié s .  De c e t te  manière, nous pouvons a vo ir  
a f fa i r e  a des in té rê ts  représen tés par le s  fra c t io n s  lo c a le s  
des structu res g lob a les  / c la sses , couches, groupes p ro fe s 
s ion n els , généra tions, e t c ./ .  Comme nou l'a vo n s  d é jà  men
tion n é, l ' é l i t e  lo ca le  du pouvoir e t des in flu en ces , se 
ca ra c té r is e  par des in té r ê ts  sp éc ifiq u es  e t  leâ  p o s s ib i l i 
té s  de leu r  r é a lis a t io n .  C itons encore le s  c o l l e c t i v i t é s  
d iv e r s i f ié e s  d 'in d iv id u s  e t  le s  s o c ié té s  lo c a le s  e t ,  parmi 
e l l e s ,  un type s p é c ifiq u e  sublocal -  c o l l e c t i v i t é s  dont 
le s  fondements de fonctionnem ent, e t  souvent d 'e x is te n c e , 
sont basés sur le s  va leu rs soc io -éco log iqu es  e t  le s  r e la 
t ion s  de coopéra tion . Je d é f in is  a in s i le s  c o l l e c t i v i t é s  
qu i, partan t de l 'a p p r é c ia t io n  du m ilieu  sp a tia l donné, 
du vo is in age  e t  de la  coopéra tion , combinent le s  aspects 
de leu r  ex is ten ce  comme le  s ty le  de v ie  ou l 'a c t i v i t é  
fo n c iè re  /m étier, a r t ,  a c t iv i t é  s o c ia le/  e t  le s  sources 
de subsistance. Appartiennent à ce groupe entre autres 
le s  personnes qui t r a v a i l le n t  pour le u r  propre compte, le s  
a g r icu lteu rs , le s  p ro p r ié ta ire s  de p e t i t s  magasins locaux, 
le s  partisans d'un s ty le  sp é c ifiq u e  de v ie  /p .ex . "sub
u rbain "/ , le s  fa m ille s  avec des en fants a charge, le s  
personnes o b lig ée s  de re co u r ir  a une a ide non in s t i tu t io -  
n a lis é e , v iva n t a la  l im it e  du minimum s o c ia l,  le s  per
sonnes lim ité e s  dans leu rs  déplacements /handicapées/, 
e tc .  Les in té rê ts  de ces groupes e t de ces personnes 
s 'exprim ent dans des ca té go r ie s  s p é c ifiq u es . Ce sont:

-  le  besoin  de co n tin u ité , de s t a b i l i t é  des stru ctu res 
s p a t ia le s ,

-  l e  besoin  de p a r t ic ip a t io n  a l'aménagement du m ilieu ,
-  le  besoin  d'une p o lit iq u e  sp é c ifiq u e , "su b lo c a le " , 

dans la  form ation  du m ilieu  de t r a v a i l ,  des l o i s i r s ,  des 
s e rv ic es ,

-  l e  besoin  d'un d r o it  plus étendu à une compensation 
pour la  d é té r io ra t io n  des cond itions de v ie  /constructions,



nouveaux in vestissem en ts, m od ifica tion s  dans l'aménagement 
du t e r r i t o i r e / .

Les problèmes r e l a t i f s  à la  r é a l is a t io n  des in té r ê ts  
des so c ié té s  e t  des c o l l e c t i v i t é s  lo c a le s  c 'e s t  avant tout 
la  question  de la  rep résen ta tion  des in té r ê ts .  Ceci res te  
en rapport avec le  fonctionnem ent du système de représen ta
t io n  /parlements locaux/. Les problèmes t e ls  que l e  degré 
de rep résen ta tion  des d if fé r e n ts  in té r ê ts  e t  des d if fé r e n te s  
c o l l e c t i v i t é s  dans le  système de rep résen ta tion  sont con
nues e t d iscu tées . Bien des choses ont é té  d ite s  sur le s  
compétences des con se ils  du peuple e t  le s  instruments dont 
i l s  disposent pour c o n trô le r  la  s itu a tio n  dans une unité 
lo c a le .  On f a i t  moins souvent a tten tio n  à la  l im ita t io n  de 
l 'a r t ic u la t io n  de certa in s  in té r ê ts .  C ette l im ita t io n  ré 
su lte  autant de la  fa ib le s s e  des structu res de la  communi
ca tion  s o c ia le ,  de 1 absence de cu ltu re  p o lit iq u e  dans 
ce r ta in s  m ilieux  que de l 'e x is t e n c e  d'une ca té go r ie  sp éc i
fiqu e  de besoins e t d 'in t é r ê ts  dont la  r é a lis a t io n  n 'e s t  
p o ss ib le  que sur la  v o ie  d 'a c t iv i t é s  spontanées. Ce sont 
le s  in té r ê ts  e t  le s  besoins qu i, comme s i l s  se trou va ien t 
a un é ta t  embryonnaire, n 'on t pas a t te in t  le  n iveau d 'e x 
p ress ion . Leur compréhension e t  leu r expression  ne peuvent 
se f a i r e  qu'au moyen d'une a c t iv i t é  spontanée. On peut re 
chercher des exemples d 'a c t iv i t é s  qu i n 'on t pas é té  verba
l is é e s  dans de nombreux en d ro its . Ce sont le s  a c t iv i t é s  
de ce qu'on ap p e lle  la  sphère de l'écon om ie g r is e ,  le s  
exp losions spontanées d 'ém otions / sp o rtiv e s , p o lit iq u e s / , 
le s  actions spontanées dans le  m ilieu  de l 'h a b i t a t ,  e tc .

Nous avons donc a f fa i r e  à une d if fé re n c e  fondamentale 
des in té r ê ts  représen tés par le s  acteurs de l 'é c h e lo n  
cen tra l e t  des échelons locaux. Le pouvoir lo c a l ,  mû par 
ion système de fa c teu rs  de développement e t  de s a t is fa c t io n  
des besoins locaux, système dans une grande mesure cen tra
l i s é ,  est po rté  à ne v o i r  le s  in té r ê ts  des so c ié té s  que 
comme des ca tégo r ie s  c o l le c t iv e s  -  pouvant ê tre  ramenées a 
des va leu rs p a r t ic u l iè r e s ,  moyennes pour tou tes le s  c o l
l e c t i v i t é s .  Les p a r t ic u la r it é s  l ié e s  avec 1 ex istence
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des d iv is io n s  s tru ctu ra les  sont d i f f ic i le m e n t  l i s ib l e s  e t  
semblent peu ju s t i f ié e s  pour un pouvoir qui fonctionne 
comme d is tr ib u te u r  de va leu rs  venues d '"en  haut" /dota
t io n s , investissem ents, é co les , ga rd erie s/ . C 'e s t  pourquoi
nous observons le  t ra n s fe r t  de la  r é p a r t it io n  des ob jec 
t i f s  e t  des in té rê ts  "généraux" ou "su périeu rs" e t  
"p a r t ic u l ie r s "  de la  scène cen tra le  vers  le  niveau lo c a l .

3. CONCLUSION

Regardons à presen t l 'u n i t é  fondamentale de la  d iv is io n
ad m in is tra tive  du pays en tan t que stru ctu re lo c a le .  Nous
avons montré le s  in té rê ts  sp éc ifiq u es  du système cen tra l 
r é a l is é s  sur le  te r r a in  de c e t te  s tru ctu re . Nous pouvons 
a ff irm e r  que, de ce p o in t de vue, e l l e  e s t  perçue avant 
tou t dans le s  ca tégo r ie s  du processus de production /res
source, élément de la  stru ctu re de production , produc
teu r/ . Par la  s u ite , a cause des e f f e t s  des processus 
d " e x t e r r i t o r ia l is a t io n  de l 'a c t i v i t é  économique, v ie n t  
la  déform ation  c a ra c té r is t iq u e  de la  percep tion  s o c ia le  au 
n iveau lo c a l .  Les hab itan ts sont in form és, de l 'e x t è r r i t o -  
r ia l i s a t io n  de l 'a c t i v i t é  fondamentale /de production/. I l s  
aperço iven t aussi que le s  d ro its  e t  le s  d evo irs  du pouvoir 
lo c a l  concernent avant tou t la  sphère de la  consommation. 
B ien q u 'i l  s o i t  d i f f i c i l e  de p a r le r  i c i  d'autonom ie, ce 
pouvoir es t avant tou t d is tr ib u te u r  de biens appartenant 
à c e t te  sphère. En d 'a u tres  term es, ce pouveiæ  e s t  perçu 
comme une "ad m in is tra tion " r é a lis a n t le s  o b je c t i fs  e t  le s  
va leu rs  du système c e n tra l.  L 'id é e  de subord ination , du rô le  
secondaire du pouvoir lo c a l ,  dans sa fo n c tio n  d 'o rgan isa 
teu r e t  de fa c teu r de s a t is fa c t io n  des besoins, p a rv ien t 
fa c ilem en t à la  conscience s o c ia le .

Les a c t iv i t é s  du pou voir lo c a l sont o r ien tées  v e rs  la  
s a t is fa c t io n  des besoins locaux. Cependant, autant ses 
d ro its  que la  fa ib le s s e  des structu res lo c a le s  -  défen 
seurs des in té r ê ts  sociaux -  fo n t que l e  pouvoir lo c a l  
v o i t  ses d evo irs  dans le s  ca tégo r ie s  d 'échange: pour le
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p o te n t ie l de production  fo u rn i i l  ten te  d 'o b te n ir  un maximum 
de biens de consommation. T o u te fo is , la  p o s it io n  du pou
v o i r  lo c a l dans ce marchandage es t  extrêmement fa ib le s  
i l  n 'e s t  pas p ro p r ié ta ir e  des biens c i t é s .  C ette  p ro p r ié té , 
en ve rtu  de l a  l o i ,  appartien t à la  n ation  représen tée 
par le s  in s t itu t io n s  c e n tra le s . Cet é ta t  des choses n 'a  
pas en p r in c ip e  changé en r é s u lta t  des réformes appliquées 
jusqu 'à  ce jou r . Seu ls ont changé le s  moyens assurant la  
s u p é r io r ité  du système c e n tra l.  Les d éc is ion s  cen tra le s  
ont é té  remplacées par des mécanismes de su rve illa n ce  e t  
de d is tr ib u t io n  co n trô lé e . Le pouvoir lo c a l  peut donc 
ob ten ir  quelque chose non pas comme p r o p r ié ta ir e  mais comme 
un ges tion n a ire  ingen ieux qui a trouvé l ' i d é e  d 'apprendre à 
une poule à pondre des oeu fs d 'o r .

L'autonomie l im ité e  des systèmes locaux ne permet pas 
d 'e x p lo i t e r ,  e t  souvent même de p e rc e v o ir  l e  p o te n t ie l  
d 'a c t iv i t é s  qui ré s id e  dans le  niveau sub loca l d 'a c t iv i t é s  
que nous avons mentionné. Cependant, i l  nous semble que 
la  va leu r des processus économiques, à ce n iveau, ré s id e  
dans l'h arm on isa tion  spontanée, dans l ' in t é g r a t io n  des pro
cessus de production  et de consommation, propre aux s tru c
tu res so c io -éco log iqu es .

L 'in té g r a t io n  des ressources de la  dynamique qu i de
meurent dans le s  s tru ctu res t e r r i t o r ia l e s  sub loca les es t 
une p o s s ib i l i t é  qui ne fu t  aperçue que récemment. La c r is e  
des années so ixa n te -d ix  a a t t i r é  l 'a t t e n t io n ,  dans de nom
breux pays, sur le s  capac ités  ex is ta n t à ce n iveau de 
l 'o r g a n is a t io n  s o c ia le ;  c e t te  c r is e  a également a t t i r é  un 
in té r ê t  plus poussé sur l e  slogan "development from  below ". 
Cet in té r ê t  ra p p e lle  la  d ev ise  de Shumacher: "c e  qu i es t
p e t i t  es t beau". Très v i t e ,  cependant, i l  s 'e s t  avéré 
que le  " p e t i t "  ne pou va it a g ir  qu 'en coopéra tion  avec 
le  "grand" e t  que l e  problème e s s e n t ie l  é ta ie n t  le s  
ju s tes  p rop o rtion s . S i la  c r is e ,  qu i se m anifeste par une 
in e f f i c a c i t é  maximale dans le  domaine de la  s a t is fa c t io n  
des beso ins, n 'a  pas f r u c t i f i é  par le  développement de 
c e t te  sphère sub loca le de l'écon om ie , c 'e s t  qu'un t e l
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développement, nous s e m b le - t - i l ,  ne pourra ê tre  r é a l is é  que 
quand nous aurons acquis le s  méthodes d 'in té g r a t io n  du 
" p e t i t "  avec l e  "g ran d ", du su b loca l, a portée commerciale 
souvent im p réc ise , avec la  structu re productive fo rm e lle  
de l'économ ie t e l l e  que nous la  connaissons des manuels 
d 'économ ie.



O liv ie r  BALABANIAN, Guy BOUET

TOURISME VERT EN MOYENNE MONTAGNE ET DÉVELOPPEMENT LOCAL.
L'EXEMPLE DU PAYS DES MONTS DE BLOND

Le L a b o ra to ire  de Géographie Rurale de l 'U n iv e r s i t é  de 
Limoges t r a v a i l l e  depuis plus de d ix  ans sur le  développe
ment lo c a l dans le s  campagnes lim ousines; campagnes t r è s  dé
peuplées, souvent t r è s  dégradées e t  pour une la rg e  pk rt -  
surtout au-dessus de 500 m d 'a lt i tu d e  -  la is s é e s  à la  fr ic h e  
qui se transforme v i t e  en f o r ê t - f r i c h e .  Ju squ 'a lo rs , nous 
avons t r a v a i l l é  sur le  problème de l 'in t r o d u c t io n  e t  de 
l 'a d a p ta t io n  des én erg ies  renouvelab les avec le  souci de 
v o i r  la  c o n c ré t is a t io n  de nos recherches, à sa vo ir  la  r é a l i 
sa tion  d 'in s ta l la t io n s .

Lors de l'automne 1986, nous avons é té  s o l l i c i t é s  par 
l e  P rés iden t du Pays des Monts de Blond pour m ettre en 
p lace un plan de développement lo c a l  du pays. Nous avons 
dé jà  remis un rapport comprenant une l i s t e  de p rop os ition s  
su scep tib les  d 'ê t r e  r é a lis é e s  à cou rt, moyen e t  long terme, 
avec plus ou moins de d i f f i c u l t é s .

Le département de la  Haute-Vienne comprend 10 "pays" 
dont le s  fr o n t iè r e s  ont é té  tra c ée s , en p r in c ip e , en fonc
t io n  de c r i t è r e s  to u r is t iq u e s . C 'e s t  pourquoi, de fagon  
p r io r i t a i r e ,  nous avons envisagé d 'a s s e o ir  l e  développement 
du pays sur le  tourisme e t  tou t pa rticu liè rem en t sur l e  
tourisme v e r t  sur leq u e l le s  a u to r ité s  départem entales fon 
dent de grands esp o irs . A rb itra irem en t, nous tra ite ro n s  
du tourisme v e r t  dans une accep tion  é t r o i t e :  i l  s a g it
d'une forme de tourisme /et de l o i s i r s  par extension  un 
peu abusive/ qui in té ress e  le s  campagnes e t ,  su rtou t, qui 
e s t in tég rée  ou in té g ra b le  a 1 économie lo c a le .  Le tourisme 
v e r t ,  dans c e t te  accep tion , se d i f f é r e n c ie  nettement des
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formes de tourisme parachutées, étrangères aux campagnes dans 
le s q u e lle s  e l l e s  s 'e x e rc e n t .

Notre propos va c o n s is te r , a p a r t ir  de l 'e x p é r ie n c e  ac
quise dans le  Pays des Monts de 31ond, à apporter quelques 
r e f le x io n s  sur la  p o s s ib i l i t é  d 'engendrer un développement 
lo c a l  à p a r t ir  du tourisme v e r t .

LE PAÏS DES MONTS DE BLOND ET SON POTENTIEL TOURISTIQUE:
HANDICAPS ET ATOUTS

S itué à une tren ta in e  de k ilom ètres au nord-nord-ouest 
de Limoges, l e  pays regroupe "15 communes dont ce rta in es  
sont h érisséss  de modestes r e l i e f s  c o l l in a ir e s ,  dépassant 
de ju stesse 500 m, qui lu i  donnent leu r  nom.

Des la  prem ière v i s i t e  de te r r a in , nous nous sommes 
aperçus du cai’a c tère  composite de ce pays qui r é s u lte , en 
f a i t ,  du regroupement de communes dont on ne sa va it  que
f a i r e .  Ce n 'e s t  que maintenant, a p o s t e r io r i ,  q u ' i l  fau t
lu i  chercher sinon une person n a lité  du moins un semblant 
d u n ité . Cela e s t  bien d i f f i c i l e  tan t ce pays semble acca
b lé  par l'accu m u lation  de handicaps; l e  développement au 
niveau du pays semble une gageure que ce s o i t  à p a r t ir  du 
tourisme v e r t  ou de tou t autre a c t iv i t é .

a/ Les handicaps au développement du tourisme v e r t

I l s  sont m u ltip les . Notons, tou t d 'abord , que l e  pays 
des Monts de Blond es t quasiment denue des atouts sur le s 
quels, en Limousin, on compte pour développer le  tourism e. 
En p a r t ic u l ie r ,  le  pays e s t c o n s te llé  de p e t it s  étangs 
p r iv és  mais re s te  dépourvu de grands plans d eau ou même 
de retenues de dimensions moyennes. Le seu l plan d eau 
su scep tib le  de s e r v ir  de base a des a c t iv i t é s  nautiques -  
l 'é ta n g  de Cieux -  est p r iv é .

L 'absence de grandes r iv iè r e s  pêchables in te r d it  1 ex
p lo ita t io n  lo c a le  du produ it-pêche que 1 on cherche a pro
mouvoir en Limousin. Les Monts de Blond, rég ion  de sources,
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vo ien t s 'échapper vers  l e  nord e t  l e  sud m ille  ru is s e le ts  qui 
form ent, à l 'e x t é r ie u r  du pays, des r iv iè r e s .  Une excep
t io n  cependant! l è  Vincou; mais, h é la s , i l  s 'a g i t  d'une 
des r iv iè r e s  le s  p lus p o llu ées  du Limousin, Deuxième ex
cep tion : la  Gartempe; mais e l l e  se conten te de lon ger la
fr o n t iè r e  sep ten tr ion a le  du pays des Monts de Blond e t  pour 
un k ilom étrage de r iv e s  tou t à f a i t  ré d u it .

Le pays des Monts de Blond, c 'e s t  souvent le  cas en 
moyenne montagne, ne d ispose pas a p rox im ité  de s ta t io n  de 
sport d 'h iv e r ;  i l  ne possède pas de paysages natu re ls gran
d ioses  ou excep tion n e ls .

Toutes ces lacunes pèsent lourdement mais de façon  in 
é g a le . L 'absence de plan d 'eau  est tou t p a rticu liè rem en t 
r e s s e n t ie . Notons cependant qu'un plan d 'eau  représen te 
pour des campagnes un su b s titu t de ba ln éa ire  qui a t t i r e  
l a  p lu part du temps un tourisme de bas de gamme pendant 6 
ou 7 semaines ou n 'a  qu'une f in a l i t é  de l o i s i r .  A in s i,  le  
plan d 'eau  v o is in  de Saint-Pardoux /330 ha/, créé unique
ment à des f in s  to u r is t iq u es  e t  qu i a en g lou ti des in ves
tissem ents énormes, s e r t  essen tie llem en t de support aux 
l o i s i r s  nautiques des hab itan ts de Limoges; ce la c  n 'a  
qu'un impact in fim e sur l'économ ie lo c a le .

Le pays des Monts de Blond d ispose, pour le  moins, de 
quelques éléments a t t r a c t i f s ;  ne s e r a it - c e  que la  présence 
de produ its de c u e i l l e t t e ,  comme le s  cèpes, e t  l e  g ib ie r .  
Mais, h é las , le s  coutumes lo c a le s  perm ettent tous le s  abus 
e t  i l  e s t  d i f f i c i l e ,  sinon im poss ib le, pour le s  gens du 
cru  de t i r e r  quelque revenu de ces r ich esses .

Peuplé de moins de 12 000 hab itan ts , le  pays des Monts 
de Blond es t a f f l i g é  d'une économie dépress ive e t  d'une 
popu lation  fortem ent v i e i l l i e .  Tout spécia lem ent, l e  monde 
a g r ic o le  -  sur leq u e l on compte pour c ré e r  un tourisme 
v e r t  es t dégradé e t  le s  ex p lo ita n ts  ont une moyenne 
d 'â ge  é le v é e . D 'a i l le u r s ,  ceu x-c i sont actuellem ent t e r 
rassés par la  gravissim e c r is e  qui frappe le s  é levages 
o v in  e t bovin  tra d it io n n e ls .  Stigmate de ce v ie il l is s e m e n t  
qu i con fin e  a la  s é n i l i t é :  la  d ép rise . Déjà, le s  versants
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des Monts de Blond sont, pour l 'e s s e n t i e l ,  couverts d'une 
fo r ê t - f r ic h e  t rè s  hétérogène, à peine e x p lo ité e , seulement 
trouée par quelques c la i r iè r e s  où se s itu en t des hameaux 
dont le s  maisons sont, en grand nombre, transform ées en r é s i
dences secondaires.

Le pays ne dispose que de peu de s e rv ic e s  en dehors de 
la  p e t it e  v i l l e  de B e lla c . Mais B e lla c , c a p ita le  natu
r e l l e ,  ne s 'in té r e s s e  que bien  peu au pays de Monts de 
Blond e t  l 'o n  ne peut pas compter sur son dynamisme pour 
engendrer un développement lo c a l  dans le s  communes ru ra le s .

Extrêmement hétérogène, f a i t  de p ièc es  e t  de morceaux, 
le  Pays de Monts de Blond so u ffre  donc de nombreux handicaps. 
Heureusement, i l  possède, en lui-même, un ce r ta in  nombre 
d 'a to u ts .

b/ Les atouts

Des l e  début de nos enquêtes, nous avons essayé d 'en  
fa i r e  le  recensement. En d é f in i t iv e ,  pour le  développement 
du tourisme v e r t ,  le  Pays d ispose de t r o is  atouts majeurs.

-  Le p r in c ip a l,  ce sont le s  hommes. Très v i t e ,  nous 
avons eu conscience q u 'i l  f a l l a i t  f a i r e ,  avant tou t, 1 inven
t a ir e  des acteurs de développement e t procéder à la  re 
cherche des dynamismes. Kous nous sommes aperçus qu i l s  
é ta ie n t , fin a lem en t, beaucoup plus nombreux et d iv e rs  que 
ce que l 'o n  au ra it pu im a g in er j' ces acteurs comprennent aussi 
b ien  l 'e x p lo i t a n t  a g r ic o le  tou jours en avance sur le s  c r is e s  
de surproduction que l e  p rés id en t du Pays des Monts de Blond, 
v ir tu ose  de la  communication, ou le  responsable de t e l l e  
ca isse  lo c a le  du C réd it A g r ico le  e t  Mutuel qui s a it  se mettre
a 1 écoute de sa c l ie n t è le .

Mais, dans le  même temps, nous avons constate que le s  
personnes dynamiques, re la tivem en t nombreuses, ne se con
n a issa ien t en généra l pas. TJne de nos actions p r io r i t a i r e s  
con s is te  donc a le s  f a i r e  se ren con trer, partager leu rs  
expériences e t ,  éventuellem ent, t r a v a i l l e r  ensemble.

-  La s itu a tio n  du Pays des Monts de Blond es t 1 une des
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plus remarquables de la  Haute-Vienne. Tout d 'abord , ce pays 
se s itu e  aux portes  même de Limoges e t de Sain t-Junien , 
à p rox im ité immédiate du plan d'eau de Saint-Pardoux. I l  pos
sède le  prem ier m assif a caractère  montagneux que l 'o n  
rencontre quand on v ie n t  du nord / P a r is , P o it ie r s /  ou de 
l 'o u e s t  /La R och e lle , Angoulême/. D 'a i l le u r s ,  le  pays est 
in ervé  par le s  deux axes ro u t ie rs  majeurs du départements 
la  R.N. 20 e t  la  Centre E urope-A tlantique. En fin  -  e t  c e la  
e s t  lo in  d 'ê t r e  n ég lig ea b le  -  le  pays se trouve dans le  
vo is in age  immédiat d'Oradour-sur-G lane qui e s t , avec Limoges, 
la  lo c a l i t é  de lo in  la  plus v is i t é e  du département de la  
Haute-Vienne.

Le Pays des Monts de Blond n 'e s t  pas dénué d 'é lém ents 
a t t r a c t i f s  nationalem ent connus. Mortemart, grâce à son 
h érita ge  a rch ite c tu ra l -du grand s iè c le ,  es t devenu un des 
100 plus beaux v i l la g e s  de France. B e lla c  d o it  sa répu ta tion , 
b ien  au-delà des fr o n t iè r e s  n a tion a les , à son f e s t i v a l  consa
cré  à Jean Giraudoux.

C 'e s t  donc dans ce pays fr o n t iè r e  -  pays tampon en tre 
l e  Limousin du noid  e t du sud -  que nous avons r é f lé c h i  sur 
le s  moyens d 'a s s o ir  le  développement lo c a l ,  entre' au tres , sur 
le  tourisme v e r t .

LES RÉALITÉS DU TOURISME VERT DANS LE PAYS DES MOfiTS 
DE BLOND ET LE PROBLÈMES DE MISE EN VALEUR DU POTENTIEL 
TOURISTIQUE

En fa is a n t l ' in v e n ta ir e  du p o te n t ie l to u r is t iq u e , nous 
nous, sommes aperçus d'une p a rt que le s  r ichesses é ta ie n t  
modestes mais pas in in téressan tes  e t ,  d 'au tre  p a rt , que 
le  p o te n t ie l é t a i t  d é jà  p a rt ie lle m en t e x p lo ité .  Nous avons 
donc é té  en c lin s  à t r a v a i l l e r  dans deux d ire c t io n s :

-  essayer de s 'appuyer sur ce qui a d é jà  é té  r é a l is é  
en, s i  p o s s ib le , l 'a m p l i f ia n t ,  le  g én é ra lis en t e t  l e  d iv e r 
s i f ia n t ,

-  lan cer des idées n ôu ve lle s .
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a/ Les r é a l i t é s  a c tu e lle s  du tourisme v e r t  dans le  Pays 
des Monts de Blond

Les hab itan ts du pays ont, d 'o re s  e t  d é jà , à le u r  a c t i f  
quelques b e lle s  r é a lis a t io n s  dans, h é la s , de rares secteurs.

L'hébergement e t  la  re s tau ra tion  in té g ré s

Bien que le  Pays des Monts de Blond s o i t  en re ta rd  sur 
d 'a u tres  pays de la  Haute-Vienne, i l  e x is te  un p e t i t  nombre 
de b e lle s  réu s s ite s  d 'in té g r a t io n  du tourisme dans le  m ilieu  
ru ra l. C 'e s t  le  type même de domaine où nous devons nous 
con ten ter de su ivre  -  en ten tan t d 'a m p lif ie r  -  un mouvement 
d é jà  largement amorcé.

Q uantitativem ent, nous avons la  s itu a tio n  su ivan te :

Commune

G îtes
ruraux

îib. Nb. 
pers.

Chbres
d 'h ô te
/Nb./

G îte 
d 'en 
fan ts  
/Nb. 
d en f.

G îte  de 
groupe 
/Nb. de 
pers ./

Camping
ferme

Penne-
auberge

B e llac 1 6 11

B em eu il 3 21

Blanzac 3 15 5 1

Blond 4 21 12

Bussière-B . 2 10 5 20

Cieux 4 23 2 8 16

M ézières-S -I 2 13

Montrol-S 2 9

Nouic 1 6

Peyrat-d-B 1 8 5 10 1

St.-Jun ien 1 5

Vaulry 2 11 *

Gajoubert
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Des p o ss ib ilité s , considérables, existent encore car de 
plus en plus de ruraux -  en p a rt icu lie r  des agricu lteurs -  
sont en quête de nouvelles sources de revenus et i l  y a un 
important parc de maisons non habitées depuis le  départ des 
très  nombreux métayers.

Nombre d'immeubles vacants dans le  Pays des Monts de Blond

Commune Nb. to ta l d'immeubles dont
vacants Fermes liaisons

Bellac 268 8 228
Berneuil 20 8 8
Blanzac 12 - 12
Blond 76 16 60
Breuilaufa 4 4 -
Bussière-Boffy 56 - 56
Ci eux 36 12 24
Gajoubert 20 8 12
M éz iè res -s -I. 52 4 44
Montrol-sénard 40 . 4 36
Mortemart ? 8 - 4
Nouic 84 40 40
Peyrat-de-B. 60 16 44
St-Jun ien -l-C . 4 - 4 ,
Vaulry 40 4 32

I l  convient donc de t r a v a i l le r  a la  m ultip lication  des 
g îtes  ruraux. Mais la  p r io r ité  consiste à mettre l'accen t  
sur la  création de formes spéciales d'hébergement et de 
restauration qui existent, certaines d 'entre e lle s  pour 
le  moins, déjà dans le  Pays des Monts de Blond. Citons:

-  Les g îtes  d 'enfants
Une demande non négligeable existe dans ce domaine.

I l  s 'a g it  d'une formule moderne d 'acceu il des enfants a 
la  campagne -  enfants qui ont perdu tout contact avec
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18 nature -  e t  qu i va se dévelopoer a lo rs  eue d autres fo r 
mules, comme c e l le s  des co lon ies  de vacances, ne sont plus 
du tou t adaptées.

-  Les g î t e s  de groupe; surtout ceux à f i n a l i t é  th éra - 
peuthique

On peut v a lo r is e r  l ' i d é e  que le  Limousin es t  une rég io r 
d'harmonie e t  d 'é q u il ib r e .  I l  e x is te  des sous-régions -  
comme le  Pays des Monts de Blond -  qui res teron t tou jours 
lo in  des autoroutes e t  des "pompes à f r i t e s "  e t  oui 
n 'auront pas voca tion  à d even ir des "usines à bronzage" conur 
i l  y en a tan t en Europe.

Ce cadre é q u ilib ré  peut in v i t e r ,  à la  f o i s ,  au repos et 
à la  r é f le x io n .  I l  e s t  p o ss ib le  d 'y  re trou ver à la  f o i s  
un b ien -ê tre  physique e t  a c t iv e r  ses fon c tion s  in t e l le c tu 
e l l e s ,  e x c it e r  sa m atière g r is e .  Par opposition  au m ilieu 
urbain /surtout p a r is ien / , source de d éséq u ilib re , l e  Pays 
des Monts de Blond peut d even ir un cadre où l 'o n  se remet 
en forme tou t en redécouvrant sa p erson n a lité .

Ces form ules sont p a rticu liè rem en t in té ressan tes  car 
e l l e s  créent des em plois. I l  fau t donc tout fa i r e  pour 
le s  déve lopper. Cependant, e l l e s  posent avec acu ité l e  prob
lème de la  q u a lité  de l'encadrem ent d i f f i c i l e  à résoudre 
surtout pour s a t is fa i r e  a l'a n im a tion  d 'un g ît e  performant 

de groupe.
D 'au tres form ules pourra ien t ê tre  pratiquées dans le  

Pays des Monts de Blond. Parmi e l le s :
-  Les g î t e s  d 'é tap e  e t  le s  g ît e s  r e la is  équestre
De façon  étonnante, i l  n 'en  e x is te  encore aucun dans 

le  Pays des Monts de Blond. Comme ce pays a la  vo lon té  et 
la  p o s s ib i l i t é  de développer des c ir c u its  pédestres e t 
equestres e t qu i l  possédé quelques e leveu rs  de cnevaux, 
i l  s e r a it  p oss ib le  de c r é e r  a court ou moyen terme, un 
g î t e  r e la is  équestre e t deux ou t r o is  g î t e s  d étape. De 
c e la  dépend du succès e t de la  fréqu en ta tion  des c ir c u its  
oui sont su cep tib les  d ê t r e  mis en p lace pour le s  randon
neurs, c a v a lie r s  e t  c y c l is t e s .
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-  Les g îtes 'd / é ta n g
De r é e l le s  p o s s ib i l i t é s  e x is te n t  dans ce domaine, a t e l  

p o in t que c e la  vaut la  peine de nous étendre quelque peu sur 
la  question .

Le Pays des Monts de Blond est c o n s te llé  d 'é tan gs  sur
tou t sur sa p ér ip h ér ie  m érid ionale e t  dans sa p a r t ie  sep
te n tr io n a le . Or, dans ce pays, i l  e x is te  une con trad ic tion  
fondamentales le s  p ro p r ié ta ir e s ,  sauf heureusement quelques 
excep tions, ne t i r e n t  que peu ou pas de ressources de leu rs 
étangs; p a r fo is ,  i l s  ne savent que f a i r e  du poisson  ou le  
vendent à v i l  p r ix  e t  le s  v is it e u r s  ne savent pas où a l l e r  
pêcher e t  regardent avec envie  ces m ille  p ièces  d 'eau  sc in 
t i l la n t e s .

Actuellem ent, le s  étangs -  p r iv é s  ou non -  représen ten t 
une composante importante du tourisme v e r t .  Aussi, nous 
aurions pu in té g re r  ces quelques ré f le x io n s  dans l e  prob
lème généra l du développement du tourisme dans le  Pays des 
Monts de Blond s i  l e  problème des étangs n 'é t a i t  pas par
t i c u l i e r .  I l  n 'e s t ,  cependant, pas dans notre in te n tio n  
d 'évoqu er i c i  la  q u e re lle  des étangs mais simplement de 
s ig n a le r  aux p ro p r ié ta ire s  d 'é tan gs  q u ' i l  e x is te  une m u lti
tude de p o s s ib i l i t é s  pour mieux v a lo r is e r  ces p ièces  d 'eau . 
E lle s  sont tou tes à la  p o rtée  de tou s. Certa ines sont dé jà  
u t i l is é e s  sur p lace mais ne sont pas suffisamment répandues 
D 'au tres commencent à ê tre  employées a i l le u r s ,  en Creuse en 
p a r t ic u l ie r .

S i l 'é ta n g  es t étendu, i l  e x is te  tou t d 'abord  la  so lu 
t io n  de la  lo c a t io n  à un com ité d 'e n tre p r is e  ou a un groupe 
d 'a c t io n n a ire s . C ette  seconde form ule e s t ,  en gén éra l, plus 
lu c ra t iv e  que la  p rem ière. Ces deux so lu tion s , surtout la  
prem ière, sont largement connues dans le  Pays des Monts de 
Blond, proche des en trep r ises  de Limoges. Dans le s  deux 
cas, le . p ro p r ié ta ir e  se décharge de la -g e s t io n  e t de 
l 'e n t r e t ie n  du plan d 'eau  e t  se contente d 'en  toucher la  
lo c a t io n . C 'e s t  une so lu tio n  de c o n fo r t  mais qui n e s t  pas 
assez e f f ic a c e ,  ne s e r a it -c e  que pour payer le s  t r è s  lourds 
impôts fo n c ie r s .
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I l  e x is te  des so lu tion s  plus perform antes s i  l 'o n  est 
à même d 'o rg a n is e r  soi-même .l 'a n im a tio n  e t d 'en  g é re r  le s  
d iv idendes. Nombre de p ion n iers  se sont d é jà , en Limousin, 
lancés -  e t  ont réu ss i -  dans des form ules in té ressan tes .
De beaux, mais ra res , exemples sont à s ig n a le r  de la  part 
d 'a g r ic u lte u rs  comme à Thouron: on procède à la  vente
d ir e c te  de ca rtes  de pêche a la  journée ou à la  dem i-jour
née. P a r fo is ,  on va  plus lo in  e t  on crée des a c t iv i t é s  
annexes. A in s i, à P ey ra t- la -N o n iè re , en Creuse, un a g r i
cu lteu r, é leveu r de bovins e t  d 'o v in s , vend des ca rtes  de 
pêche pour son étang de Chaux; en p lu s , i l  a une ta b le  
d 'h ô te , exp xo ite  un camping à la  ferme e t  une b u vette ; 
i l  organ ise une f ê t e  avec bal popu la ire pour le  14 j u i l l e t .  
C 'e s t  un exemple à su ivre .

Une autre formule tend a se développer au jourd 'hui e t 
la  Creuse, là  encore, f a i t  oeuvre de p ionn ier dans le  
Limousin: i l  s 'a g i t  d 'a s s o c ie r  étang e t  g î t e  de pêche en 
eaux c lo ses  ou de vendre des f o r f a i t s  sé jou r "Pêche en 
étan g ". Dans l e  prem ier cas, le  lo c a ta ir e  d ispose, à son 
g ré , d'une maison e t  d 'un étang où i l  peut pêcher comme 
i l  l 'en ten d  pendant une semaine. Les p r ix  par semaine 
va r ien t se lon  l e  nombre d 'é p is  du g î t e  e t  selon  que 1 on 
se trouve en hors saison /700 à 900 F . en moyenne/ ou en 
saison /1 100 à 1 600 F. en moyenne/. En Creuse, quatre 
g î t e s  p r iv é s  sont dé jà  proposés à la  lo c a t io n . La commune 
de Rougnat a aussi adopté c e t te  so lu tion  pour un étang com
munal. Dans le  second cas, on vend la  p o s s ib i l i t é  de pêcher 
en étang mais l e  séjour s 'e f fe c tu e  en auberge ru ra le  du type 
" r e la is  S a in t-P ie r re "  pour un p r ix  de 1 430 F. par personne 
e t  par semaine.

Toutes ces form ules de tourisme v e r t  sont de q u a lité .
I l  fau t à tou t p r ix  le s  f a i r e  connaître e t  le s  développer. 
L 'en jeu  e s t  d 'im portance: par rapport à la  vente de poissons
sur la  chaussée, on m u lt ip lie  par deux le  produ it brut d un 
étang s i  l 'o n  vend des ca rtes  de pêche; l e  c o e f f ic ie n t  m ulti
p lic a te u r  e s t b ien  supérieur s i  l 'o n  s a it  in té g re r  d autres 
a c t iv i t é s  e t  s i  l 'o n  s a i t  transform er l e  poisson /par
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exemple, en l e  proposant a la  tab le  d'une ferme auberge/.
En d ép it  de c e la , trop  peu encore d 'é tan gs  s 'ou vren t a la  
pêche. C 'e s t  paradoxal car un marché considérab le e x is te .  
Nombreux sont le s  to u r is te s  qu i, au m ilieu  d'une m ultitude 
d 'é tan gs , se p la ign en t de n 'a v o ir  aucun l ie u  pour pêcher. 
Tout c e la  parce que le s  d i f f é r e n ts  p ro p r ié ta ire s  ne savent 
pas se regrouper e t  s 'o rg a n is e r . Mais, i l s  pou rra ien t aussi 
chercher des form ules n ou ve lles .

Pax exemple, i l  e x is te  un créneau q u i, de tou te  évidence, 
d o it  s 'a v é r e r  fructueux: la  combinaison de la  chasse e t  de
la  pêche, comme c e la  se p ratiqu e dans la  Dombe. I l  s e r a it  
p o ss ib le  de c ré e r  des complexes pour é le v e r  des poissons 
en symbiose avec des canards c o l- v e r ts  destin és à la  chasse.

La m u lt ip lic a t io n  des c ir c u its

Dans l e  Pays des Monts de Blond, i l  e x is te  présentement 
t r o is  c ir c u its :

-  Le c i r c u i t  des m éga lithes, d es tin é  aux v is it e u r s  en 
autom obile, qui permet de v o i r  ce r ta in es  c u r io s ité s  natu
r e l l e s  / le s  to rs  = amas de boules de g ra n ité/ , un riche 
patrim oine archéologique /dolmens, menhirs/ e t  des p ie r re s  
à s a c r i f ic e .

-  Le s e n t ie r  des m égalithes de Cieux de 10 km de long .
-  Le s e n t ie r  des Moines qui p a rt de Mortemart e t  qu i a

une longueur de 17 km.
Cela e s t  tou t à f a i t  in s u ff is a n t  e t  un besoin  pressant 

en c ir c u its  e x is te  principalem ent pédestres  e t  équestres 
e t  secondairement c y c l is t e s .  Nous avons vu que la  c réa tion
de ces c ir c u its  e s t  un p réa lab le  à la  c réa tion  de certa in s
g î t e s .  Mais, on a s s is te , i c i  comme partou t a i l le u r s ,  à la  
décom position e t  à la  d is p a r it io n  de fa c to  de tou t l e  t is su  
ancien de chemins ruraux. C ec i es t dû aux n ou ve lles  con
tra in te s  de l 'é le v a g e ,  au d és in té rê t ou à l 'ab sen ce  de res 
sources des m u n ic ip a lités . Ln ra ison  des im p éra tifs  de la  
p re s c r ip t io n  tren ten a ire , i l  e s t d 'une extrême urgence que 
c e r ta in s  chemins ruraux re s ten t dans le  domaine p u b lic .

Le reconnaissance des chemins u t i le s  es t avancee. Nous
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proposons que s o i t  rapidement mis a l ’ étude la  c réa tio n  de 
d if fé r e n ts  parcours u t i l is a b le s  s o it  uniquement pour pro
meneurs e t  randonneurs /avec des "sautadours" pour fran 
ch ir  le s  c lô tu res  en ursus/ s o i t  pour le s  randonneurs 
e t  le s  c a v a lie r s  /dans c e r ta in s  cas aussi pour le s  cyc
l is t e s / .  Les c ir c u its  ou s en tie rs  qui nous semblent l e  plus 
ju d ic ieu x  sont le s  su ivan ts :

-  un s e n t ie r  de lig n e  de crê tes  dans le s  Monts de Blond 
avec dégagement de quelques po in ts de vue remarquables,

-  un c ir c u i t  des châteaux dans le  nord du pays avec, 
éventuellem ent, des sp ec tac les ,

-  une "rou te  de l 'h i s t o i r e "  dont l ' i d é e  en re v ie n t  à
la  D.D.T. e t  qui r e l i e r a i t  B e lla c  a la  rou te R ichard Coeur 
de L ion  par Mortemart, Oradour-sur-Glane e t  Rochechouart,

-  une autre rou te , a peu près orthogonale à la  p récé
dente e t  qu i r e l i e r a i t  Mortemart a la  rou te de S a in t-ja cqu es- 
-de-Com postelle en d ir e c t io n  de Saint-Léonard-de N ob la t.

La m u lt ip lic a t io n  des g î t e s  e t  des formes de g î t e s ,  la  
c réa tio n  de nouveaux c ir c u its  sont des actions de q u a lité  
pour développer le  tourisme v e r t .  I l  fa u t tou t de même 
a l l e r  au-delà e t c rée r  une animation dense. Pour a l l e r  
dans ce sens, nous proposons un c e r ta in  nombre d 'a c t io n s . 
Dans le  cadre de c e t te  étude, nous a llon s  nous con ten ter de 
le s  énumérer; nous a llon s  in s is t e r  to u te fo is  sur l 'u n e  d entre 
e l l e s :  la  chasse.

b/ Les action s à mener pour le  développement du tourisme 
v e r t

La v a lo r is a t io n  du p rodu it chasse

Les Monts de Blond d isposen t, à l ' i n s t a r  du Limousin, 
d 'un p o te n t ie l cynégétique important qui n e s t  pratiquement 
pas mis en va leu r. Or, depuis bien longtemps, nous essayons 
d 'a t t i r e r  l 'a t t e n t io n  des décideurs sur l'im portan ce  du 
produ it chasse / c f.  en p a r t ic u l ie r  in  TRAMES, 1976! "Quelques 
observations sur la  chasse, e t son in té g ra t io n  dans 1 a c t i
v i t é  rég ion a le1’/. Jusqu'à p résen t, la  chasse est re s té e , dans
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la  rég ion , un o b je t de l o i s i r  sans v é r ita b le  incidence sur 
l'économ ie ré g io n a le . I l  e s t  p oss ib le  de fa i r e  beaucoup 
mieux e t  presque tous le s  pays du monde disposant d 'un 
p o te n t ie l cynégétique n 'on t de cesse de l e  mettre en va leu r.

Les avantages de la  v a lo r is a t io n  du produ it chasse
Ces avantages se s itu en t dans au moins sept domaines

La chasse: p rodu it tou r is t iq u e  de q u a lité
Les responsables régionaux e t  départementaux s 'em p lo ien t, 

avec succès, à promouvoir tou tes le s  formes de tourisme en 
Limousin e t  surtout c e l le s  qui s 'in té g r e n t  bien dans l 'é c o 
nomie lo c a le .  Le produ it chasse répond doublement à le u r  a t
te n te . En e f f e t :

-  I l  s 'a g i t  d'un p rodu it su scep tib le  d 'a t t i r e r  une c l ie n 
t è le  n a tion a le  e t  étrangère la is sa n t des retombées fin a n c iè res  
importantes b én é fic ia n t à des secteurs d 'a c t iv i t é  v a r ié s  
/ a g r icu ltu re , a rt isa n a t, se rv ices/ .

-  I l  s 'a g i t  d'un tourisme tou jours à con tre-sa ison  
s 'ex erça n t de septembre à a vr il-m a i e t  in téressan t des 
espaces ruraux enclavés e t  ju squ 'a lo rs  sans a t t r a i t  pour 
le s  to u r is te s . En l 'o c cu rren ce , le  p rodu it chasse peut, 
dans nombre de ses form es, com pléter un autre grand produ it 
rég io n a l qui se développe dans le s  campagnes lim ousines: l e  
p rodu it pêche.

-  Ajoutons que le s  chasseurs -  c e r ta in s  d 'e n tre  eux au 
moins -  qui ve illen t chasser hors sa ison  sont o b lig é s  d 'a l l e r  
dans d 'au tres  rég ions  ou a l 'é t r a n g e r  /en Espagne ou dans 
le s  pays de l 'E s t/ .  Le développement de chasses lo c a le s  le s  
re tien d ra , en p a r t ie ,  sur p la ce .

La chasse peut donc deven ir un o u t i l  e f f ic a c e  pour a t
t i r e r  des to u r is te s  e t  promouvoir l'ensem ble de la  rég ion .

La chasse: l o i s i r  a ccess ib le  au plus grand nombre
I l  est sûr que nombre de chasseurs locaux aim eraient 

v o i r  s 'é ten d re  la  périod e  de chasse. Les c lo s  peuvent ré 
pondre a leu r  a tte n te . Par a i l le u r s ,  l'abondance de g ib ie r  
perm ettra de m ain ten ir s tab le  une popu lation  de chasseurs
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qui a tendance actuellem ent a diminuer rapidement dans 
le  Pays des Monts de Blond -  qui possède 70 ha à Gajoubert 
-  es t fréquentée chaque année par 2 000 chasseurs du pre
m ier septembre au 30 ju in . Or, la  p lu part de ces chasseurs 
ont des s a la ir e s  ou des ressources qui se s itu en t au n i
veau du SMIC. La chasse de Gajoubert leu r permet de chasser 
avec succès le  gros g ib ie r .

La chasse-élément de d iv e r s i f ic a t io n  de la  production
a g r ic o le
L 'a g r ic u ltu re  lim ousine, t r è s  s p é c ia lis é e  dans le s  é le 

vages de bovins e t  d 'o v in s , d o it  résolument in té g re r  
d 'au tres  é levages . I l  fa u t  que ces é levages  engendrent des 
produ its à la  f o i s  d ive rs  e t  de q u a lit é .  La chasse est 
une des a c t iv i t é s  qui répondent a la  f o i s  a t r o is  impéra
t i f s  e s s en t ie ls  à la  su rv ie  des e x p lo ita t io n s : d i v e r s i f i 
ca t ion  de la  production , q u a lité  de la  production, m u lti-  
a c t iv i t é  des ex p lo ita n ts .

La mise en oeuvre de, chasses va immédiatement engendrer 
l 'e s s o r  des é levages de g ib ie r  ex is ta n t e t  perm ettre la  
c réa tion  de nouveaux é levages . Les p o s s ib i l i t é s  en la  ma
t i è r e  sont t r è s  vastes que ce s o i t  dans la  production de 
gros ou de p e t i t  g ib ie r  à p o i l  ou à plume. D 'au tres ré 
gions ou d 'au tres  pays / l ' I t a l i e  par exemple/ se sont 
dé jà  lancés -  avec le  plus grand succès -  dans ces é levages . 
Le marché es t t r è s  lo in  d 'ê t r e  saturé e t  le  Pays des Monts 
de Blond peut p r o f i t e r  de ce p o te n t ie l  de c l ie n t è le .

I l  e s t temps d 'a g ir  pour in té g re r  de fagon harmonieuse 
la  chasse dans un t is s u  d 'e x p lo ita t io n s  a g r ic o le s  qui v iv 
ron t, en p a r t ie ,  de la  d iv e r s i f ic a t io n  e t de la  m u ltiac- 
t i v i t é .  Sinon, i l  va se c r é e r  une s itu a tio n  de type so lo 
gnot q u 'i l  n 'e s t  pas souhaitable de v o i r  s 'é t a b l i r  en 
Limousin. En agissant avec t a c t ,  c e t te  forme de tourisme 
in du ira  de nou velles  a c t iv i t é s .

La chasse e t la  c réa tio n  d 'em plo is
La mise en va leu r du produ it chasse va , dans un prem ier 

temps, con tribu er à la  sauvegarde de la  res tau ra tion  et
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de l 'h ô t e l l e r i e  qu i, dans le  Pays des Monts de Blond, sont 
largement a la  d é r iv e . En hypothèse basse, on considère 
que la  chasse peut engendrer dans le  pays quelque 1 000 
nu itées  e t  de 2 000 à 3 000 repas. Le tou t en h iv e r  quand 
h ô te ls  e t  restaurants sont v id e s .

Les h ô te ls  e t  restaurants qui a c c e u illé ro n t  le s  chas-, 
seurs ne devront pas s ' in t i t u l e r ,  ou appara ître  dans le s  
gu ides, " r e la i s  Sain t-H ubert" sous p ré tex te  q u 'i l s  o f f r i 
ron t des s e rv ic e s  élém enta ires comme la  c réa tio n  d'une re 
mise pour suspendre le s  fu s i ls  e t en treposer l e  g ib ie r ;  
ou parce que l 'o n  p a rle ra  de chasse à ta b le  ou parce que 
l 'o n  aura a f f ic h é  la  rég lem enta tion  en m atière de chasse.
I l  convient d 'é v i t e r  de galvauder une form ule /comme 
on le  f a i t  pour une autre/ qui peut -  dans quelques an
nées -  in té re s s e r  l e  Pays des Monts de Blond. A lo rs , a 
moyen terme seulement, i l  sera  p o ss ib le  d 'en v isa g e r  la  créa
t io n  d'un t e l  étab lissem ent.

Dans l'im m éd ia t, l e  développement de la  chasse va per

m ettre l 'e s s o r  ou la  con so lid a tio n  des secteurs d 'a c t i v i 
té  trad ition n e llem en t fou rn isseu rs /arm urerie, n a tu ra lisa 
tion /  e t  a c t iv e r  l e  commerce des peaux.

E n fin , des emplois seron t, a coup sûr, créés  dans le  
gardiennage e t  l 'é le v a g e  des ch iens.

La chasse e t  la  sauvegarde du patrim oine a rch ite c tu ra l
Dans le  Pays des Monts de Blond, un nombre important 

d 'é d i f ic e s  de q u a lité  -  manoirs, châteaux -  actuellem ent 
mal entretenus pourront d irectem ent b é n é f ic ie r  des retom
bées engendrées par le  tourisme e t  s e r v ir  de trem p lin  à. 
l 'e s s o r  du p rod u it chasse.

La chasse e t  l 'é l é v a t io n  du p o te n t ie l  cynégétique
dans l'ensem ble de la  rég ion
Un pourcentage non n é g lig e a b le  du g ib ie r  lâché /20 a 

30%/ s'échappe des t e r r i t o i r e s  de chasse. Ce g ib ie r  re 
tourne a la  v ie  sauvage sur le s  te r ra in s  o rd in a ires  e t 
d ev ien t res n u lliu s . I l  peut donc ê tre  e x p lo ité  par le s  

A.C«C .A.
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La chasse e t la  connaissance de la  nature
I l  es t p o ss ib le , pendant le s  mois d 'é t é ,  de se s e r v ir  

des c lo s  pour i n i t i e r  des populations s c o la ire s  a la  con
naissance de la  nature /faune, f lo r e / .  Le développement de 
la  chasse e t  la  m u lt ip lic a t io n  des g ît e s  d 'en fan ts  sont 
tou t a f a i t  com patibles pour ne pas d ir e  complémentaires.
Une u n iv e rs ité  d 'é té  p o u rra it  se c r é e r  a fin  de fa m il ia r is e r  
le s  étudiants avec l 'h a b i t a t  et la  v ie  sauvage.

Par a i l le u r s ,  ces c lo s  pourront perm ettre l e  dévelop
pement de ce r ta in s  sports : t i r  a l 'a r c ,  s a fa r i photo par 
exemple.

Tous ces avantages p o te n t ie ls  peuvent rapidement ê tre  
mis en oeuvre dans le  Pays des Monts de Blond.

P r o je t  de développement du p rodu it chasse dans l e  Pays
des Monts de Blond
Ce pays possède tous le s  atouts pour s e r v ir  de labora 

t o ir e  au développement du p rodu it chasse en Limousin.

Atouts d 'o rd re  natu re l
I l  s 'a g i t  d 'un pays a topograph ie v a r ié e  avec m u lt ip li

c i t é  des t e r r o i r s :  humides, m ou illés , secs de versan t ou
de sommet en basse e t  moyenne montagne.

I l  e x is te  une im b rica tlon  f in e  en tre  une m u lt ip l ic i t é  
de boqueteaux, b o is  e t  fo r ê t s  /avec des espèces t r è s  d i f 
fé ren te s  e t  mélangées/ e t  des p a rc e lle s  u t i l is é e s  par 
l 'a g r ic u ltu r e .  Ces espaces a g r ic o le s  sont eux-mêmes boca
ge rs .

La d iv e r s i t é  des m ilieu x , la  v a r ié té  des a b r is , la  mul
t i p l i c i t é  des l i s i è r e s  fo n t  du Pays des Monts de Blond une 
rég ion  exceptionnellem ent fa vo ra b le  à la  promotion du produ it 
chasse en Limousin.

Présence d'une chasse
La chasse ex is tan te  à Gajoubert, évoquée plus haut, peut 

s e r v ir  de modèle dans la  mesure où e l l e  e s t assidûment f r é 
quentée par un grand nombre de chasseurs presque tous de 
con d ition  modeste. I l  fa u t f a i r e  en so rte  que c e t te  chasse 
s o it  un modèle d 'in té g r a t io n  dans le  monde a g r ic o le  du Pays
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des Monts de Blond. I l  fau t que c e t te  chasse s o i t  un p i lo t e .  
Dans c e t te  mesure e l l e  m érite  un sou tien  f in a n c ie r .

Bien d 'au tres  types de chasse peuvent ê t r e  promus pour 
d 'a u tres  g ib ie r s  e t  une autre c l ie n t è le .

Présence d 'é le va ges  de g ib ie r
I l  e x is te  dans la  ré g ion  et ses environs des é levages 

de g ib ie r .  Leur dimension es t modeste e t  leu rs c l ie n ts  
principaux sont le s  A .C .C .A . e t  la  boucherie. Une demande 
en g ib ie r  plus dynamique engendrera immédiatement l 'e s s o r  
des é levages  ex is ta n t e t  la  m u lt ip lic a t io n  d 'au tres  é le 
vages .

La m a îtr ise  du fo n c ie r
D 'ores e t  d é jà , des espaces peuvent s e r v ir  de "support 

à la  c réa tion  de chasses.
-  Pour la  chasse au p e t i t  g ib ie r  e t  dans l'h yp o th èse  où 

l 'o n  ne p ou rra it t i r e r  du g ib ie r  a plume que pendant la  
p ériode normale de chasse, on peut d isposer de:

En t e r r i t o i r e  ouvert 3:50 ha à M éz iè res -su r-Is so ire
500 ha a " "

En t e r r i t o i r e  c lo s  70 ha a Gajoubert
-  Dans le  cas où l 'o n  p ou rra it  a llo n g e r  la  p ér iod e  de 

chasse, on peut d isposer dans l'im m éd ia t de 400 ha c lo s  
sur le s  communes de Nouic e t  M ez iè res -su r-Is so ire  e t  des 
t e r r i t o i r e s  l ib r e s .

A in s i, la  chasse, en dehors de A .C .C .A ., es t un produ it 
dont l'im portan ce  a é té  régionalem ent insuffisamm ent pergue 
e t  mal q u a n t if ié e . Le développement de chasses p r iv é e s  ou 
c o l le c t iv e s ,  sur des espaces r e s t r e in ts ,  ne peut en aucune 
fagon  concurrencer le s  A .C .C .A . /qui sont le  support de 
l o i s i r  sans grande retombée économique/ mais d even ir  leu r 
complément tou t en induisant une a c t iv i t é  f o r t  lu c ra t iv e  pour 
la  rég ion .

I l  est donc important pour le  Limousin que le  produ it 
chasse s o it  oromu. On d o it  t r a v a i l l e r  k é lim in er ou, tout 

au moins, a a tténuer c e r ta in s  handicaps qui fr e in e n t  son
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essor: coex is ten ce  avec l 'é le v a g e  e x te n s if ,  problèmes admini
s t r a t i f s ,  d is to rs io n s  de concurrence avec l 'é t r a n g e r .

Les Monts de Blond peuvent deven ir le  la b o ra to ir e  r é g io 
nal de l 'é la b o r a t io n  d'un p rod u it nouveau qui s e r v ira  de 
trem plin  pour l 'e s s o r  de l'économ ie lo c a le  en s 'in té g ra n t  
dans le s  secteurs d 'a c t i v i t é  t ra d it io n n e ls .  Une commission 
t r a v a i l l e  activem ent a la  promotion de ce p rodu it.

Les autres actions
Nous avons proposé tou te  une s é r ie  d 'a c t io n s  la  p lupart 

du temps immédiatement r é a lis a b le s .  D 'au tres sont plus dé
l ic a t e s  à m ettre en oeuvre s o it  pour des ra isons adm inistra
t iv e s  s o i t  pour des ra ison s psychologiques. C itons quelaues- 
-unes de ces action s :

-  La c réa tio n  d 'un logo du Pays des Monts de Blond.
-  Une am élio ra tion  sérieu se du fléch age  e t  de la  s ig n a l i

sa tion .
-  La m od ifica tion  du s i t e  in s c r i t  des Monts de Blond.
-  La mise en va leu r d'une ou deux a ire s  de repos e t de 

l o i s i r s .
-  La c réa tio n  d un éco-musée.
-  La v a lo r is a t io n  des produ its de c u e i l l e t t e ,  en p a rticu 

l i e r  des cèpes.
-  La r é a lis a t io n  d'un nlan d eau intercommunal..
-  La mise en p lace d'un ca len d r ie r  des fê t e s .

Le Pays des Monts de Blond d o it f a i r e  un e f f o r t  considé
rab le  pour v a lo r is e r  son p o te n t ie l to u r is t iq u e . Reste a sa
v o ir  s i c e la  engendrera l e  développement lo c a l .

QUELQUES RÉFLEXIONS A PROPOS DE LA PROBLÉMATIQUE DU

TOURISME VERT EN MOYENNE MONTAGNE

En Limousin, mais a i l le u r s  aussi, deux éco les  s opposent 

sur le  s u je t .
La prem ière v o i t  dans le  tourisme v e r t  un moyen impor

tan t sinon e s s e n t ie l de m ain ten ir la  popu lation . C est 
l 'u lt im e  chance de la  moyenne montagne. C es t le  d ern ie r 
atout que l 'o n  peut ab a ttre  avant l ' i n s t a l l a t i o n  du d ésert.
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C es t la  seu le  p o s s ib i l i t é  qu i re s te  pour m ain ten ir en p lace 
le s  d ern iers  s e rv ic es  e x is ta n t  e t  le s  d ern ie rs  a rtisa n s , 
pour c o n fo r te r  le s  quelques ex p lo ita t io n s  a g r ic o le s  qui 
su rv iven t encore.' Le d és e r t , pour le s  défenseurs de c e tte  
hypothèse, es t en lui-même un avantage su scep tib le  d ’ a t t i 
r e r  le s  c ita d in s  en quête d ’ a i r  pur e t  de calme. B re f, le  
tourisme s e r a it  la  seu le a c t iv i t é  capable de m ainten ir le s  
emplois ou d ’ en c r é e r . Pour ce f a i r e ,  on précon ise l ’ im
p la n ta tio n  de grands pô les  d ’ a t tra c t io n , sous forme de plans 
d ’ eau par exemple, ou / e t  la  mise en p lace de cond itions 
fa vo ra b les  au développement d ’ un tourisme d if fu s  dans l ’ en
semble du m ilieu  ru ra l.

Pour la  seconde é co le , le  tourisme -  e t encore moins 
le  tourisme v e r t  -  n ’ e s t  pas la  ca rte  de q u a lité  qui per
m ettra le  développement lo c a l de la  moyenne montagne. Les 
p artisan s de c e t te  é co le  considèrent q u 'i l  est t r è s  -  trop 
-  coûteux de c r é e r  une animation su scep tib le  de r e te n ir  
le s  to u r is te s .  Par a i l le u r s ,  non sans ra ison s, i l s  estiment 
qu’ aucun hébergement n i in fra s tru c tu re s  ne sont am ortis
sab les  dans des rég ions où la  saison tou r is t iqu e  dure a 
peine h u it semaines: s ix  ou sept en Limousin. On cons i
dère que le s  to u r is te s ,  dans leu r immense m a jo r ité , p ré fé 
re ron t tou jou rs le s  l i t t o r a u x ,  la  haute montagne ou le s  
pays "e x o t iq u e s " , chauds ou fr o id s .  Dans tous ces domaines, 
le  problème de l ’ animation se pose peu; c ’ e s t l ’ environne
ment lui-même qui en t ie n t  l i e u .  Par a i l le u r s ,  au départ 
de P a ris  ou de F rancfort/  Main, i l  e s t  souvent moins coûteux 
e t  plus p a lp ita n t de passer des vacances en Tun isie ou aux 
B aléares, en voyageant en ch arter, que d ’ a l l e r  essayer de 
se d is t r a ir e  dans le s  campagnes profondes du Limousin.

Pour le s  tenants de c e t te  seconde é co le , le  tourisme 
v e r t  cumulerait tous le s  in convén ien ts. I l  s ’ a d re sse ra it  
d ’ abord a une c l ie n t è le  peu nombreuse qui e s t  en dim inution 
constante. En e f f e t ,  en 1985» 24% seulement des vacanciers
d ’ é té  ont ch o is i la  campagne; en 19&5, i l s  é ta ie n t  34%. Par 
a i l le u r s ,  le  tourisme v e r t  accroch era it surtout une c l ie n 
t è le  peu fortu née de vacan ciers , donc la  c l ie n t e le  qui es t
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économiquement la  moins in té ressan te . A ce propos, on p a rle  
de tourisme s o c ia l su scep tib le  d ’ engendrer une économie’ 
a ccesso ire , ou d 'appoin t de l 'a c t i v i t é  a g r ic o le .  On f a i t  
remarquer que le s  voyageurs sont autrement plus in téressan ts  
que le s  vacan c iers . Mais la  moyenne montagne n a que peu 
d 'a tou ts  a f a i r e  v a lo ir  pour le s  r e te n ir .

En conséquence, quel p ro fess ion n e l va  s 'in té r e s s e r  à 
une c l ie n t è le  aussi réd u ite  e t  aussi peu in téressan te?
I l  n 'e s t  pas étonnant que le s  acteurs lim ousins qui se pré
occupent de tourisme v e r t  manquent cruellem ent de p ro fe s 
sionnalism e. Dans ces con d ition s , i l  es t in u t i le  de compter 
sur le  tourisme pour engendrer un développement lo c a l .

Pour le s  partisans de c e t te  seconde é co le , la  fo n c tio n  
tou r is t iqu e  ne peut pas e x is t e r  partou t. E lle  ne peut 
s 'e x e r c e r  que là  où i l  e x is te  une "masse c r it iq u e "  minimum 
d'hébergement e t  d 'a c t iv i t é s  permettant d 'o rga n ise r  l 'a c c u e i l  
e t  la  com m ercia lisation  dans des cond itions imposées par le  
march é .

La r é a l i t é  d o it  se s itu e r  quelque p a rt entre le s  deux 
thèses . Mous pensons que, raisonnablem ent, des campagnes 
comme c e l le s  du Pays des Monts de Blond, peuvent substan
t ie lle m e n t augmenter le u r  c l ie n tè le  e t b é n é fic ie r  de ce r
ta in es  évo lu tion s  s o c ia le s  ou de nou velles  a ttitu d es  cu ltu 
r e l l e s .

La c l ie n t è le  qui peut po ten tie llem en t augmenter es t la  

su ivante:
-  Les en fants. I l  e x is te  une demande considérab le pour 

des g ît e s  d 'en fa n ts , form ule qui tend à remplacer le s  co
lo n ie s  de vacances désormais surannees.

-  La " c l ie n t è le  g r is e " ,  disposant de temps e t de moyens,
en ouête de découverte e t  de calme.

-  C erta ins urbains à la  recherche d'une nature authen
tique qui d és iren t a l l e r  à la  rencontre de la  France pro
fonde à cond ition  que le s  séjours so ien t b re fs  e t  que 
l 'o n  dispose de tout le  co n fo r t. C erta ines enquêtes fon t 
b ien  r e s s o r t ir  le  besoin  de se ressou rcer dans d autres 
s o c ié té s , de découvrir une ferme lim ousine. Le fra c tio n n e—
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ment des vacances sur tou te  l'a n n ée , la  m u lt ip lic a t io n  des 
vacances cou rtes e t  des ponts peuvent se r é v é le r  fa vo rab les  
au tourisme v e r t .

I l  e s t  a lo rs  poss ib le  -  avec une bonne r e la t io n  qu a lité/  
p r ix  -  d ’ o f f r i r  à des c ita d in s  des séjours b re fs  à contenu 
dense.

De tou te fagon , le  tourisme v e r t  n ’ e s t  pas, dans le  Pays 
des Monts de Blond mais aussi a i l le u r s ,  sans conséquences. 
L 'in c id en ce  la  p lus minuscule, quoique non n ég lig ea b le , 
est p eu t-ê tre  sa con tr ib u tion  à la  sauvegarde d ’ un patrim oine 
b â ti de q u a lité  menacé de ru ines c a r 1su ite  de la  quasi-d ispa
r i t i o n  du métayage e t  l ’ adoption de n ou ve lles  p ratiqu es d 'é le 
vage en p le in  a ir .

La conséquence la  r lu s  im portante, surtout dans le  monde 
a g r ic o le ,  e s t  de b r is e r  l'en c lavem en t des e x p lo ita t io n s , 
d o u v rir  psychologiquement le s  exp lo ita n ts  au monde ex té
r ie u r .  Notons que le  tourisme v e r t  a d 'abord in té ress é  
surtout le s  m igrants e t  le s  néo-ruraux. Quelques rares 
exp lo ita n ts  du cru -  surtout ce rta in es  exp lo itan tes  -  se 
sont lancé dans l 'a v e n tu re . I l  ont t r è s  v i t e  adopté une 
approche marchande de la  c l ie n t è le .  C ec i leu r a perm is:

-  d 'a ccéd er à la  m u lt ia c t iv it é .  Le tourisme v e r t  de
v ie n t ,  pour c e r ta in s  e x p lo ita n ts , t r è s  v i t e  autre chose 
qu’ un complément. I l  n ’ es t pas exceptionnel de v o i r  le s  
ren trées  to u r is t iq u es  d even ir  plus importantes que c e l le s  
provenant de l ’ a g r ic u ltu re . 1 l ’ extrême, l ’ a g r icu ltu re  
ne dev ien t plus qu une a c t iv i t é  a ccesso ire  que l 'o n  garde 
pour conserver un s ta tu t, bien u t i l e ,  d ’ a g r ic u lte u r . A lors , 
l ’ a g r icu ltu re  dev ien t un p ré tex te  e t  la  t e r r e  un support pour 
f a i r e  autre chose.

-  L 'a c t i v i t é  a g r ic o le ,  ou a r t is a n a le , es t elle-même mo
d i f i é e .  Les e x p lo ita t io n s  qui serven t de support au tou
risme ru ra l sont au ssi, bien  souvent, c e l le s  qui innovent 
le  plus sur le  plan technique mais aussi sur le  p lan  de 
la  d iv e r s i f ic a t io n  de la  production  a g r ic o le .  Ce sont aussi 
ces e x p lo ita t io n s  qui proposent, a t ra v e rs  des c ir c u its  de 
com m ercia lisation  nouveaux, des produ its a g r ic o le s  ou a r t is a 
naux de q u a lité .
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Sans aucun doute, la  mise en p lace  du tourisme ru ra l en
gendre des m od ifica tion s  psychologiques e t c u ltu r e l le s  de 
prem ière importance.

CONCLUSION

Le tourisme v e r t  p e u t - i l  ê tre  un support pour le  dévelop
pement lo c a l du Pays des Monts de Blond e t  pour la  moyenne 
montagne en généra l? Nous ne l e  pensons pas. Dans le  cas 
p ré c is  du Pays des Monts de Blond, l e  développement lo c a l  
ne sera p o ss ib le  qu’ à p a r t ir  de l 'in d u s t r ie  ru ra le . En 
l'o ccu ren ce , la  construction  d'une usine, par la  firm e 
M icro-C on trô le , à B r ig u e il,  aux portes même du pays, ne pour
ra  pas ne pas a v o ir  de conséquence.

Cependant, le  tourisme v e r t  peut a v o ir  des incidences 
non n ég lig ea b les  sur le s  campagnes dépeuplées de la  moyenne 
montagne; surtout sur c e l le s  qui n 'on t pas encore trouvé 
leu r é q u ilib re  économique e t  démographique. C erta ines l 'o n t  
obtenu avec des densités  de popu lation  t r è s  d if fé r e n te s :

O
I  hab/km sur le  Larzac, environ  4-0 dans le s  Monts Dore. Les 
campagnes lim ousines n 'on t pas encore su trou ver leu r  équi
l ib r e .  Or, souvent l 'o n  approche de s itu a tion s  démographi
ques trè s  c r it iq u e s : c e r ta in es  commîmes ont des d en s ités
vo is in es  de 2, des cantons se rapprochent de 5 hab/km^; 
encore s 'a g i t - i l  de populations v i e i l l i e s .  On se s itu e  proche 
du po in t de rupture. Dans ces cas, l e  tourisme v e r t  peut re 
p résen ter une so lu tion  p a r t i e l l e ,  tou t au moins s e r v ir  de 
ca ta lyseu r au développement a g r ic o le .

Mais, de façon conséquente, se pose une seconde question : 
peut-on p ra tiq u er partou t le  tourisme v e r t  en moyenne mon
tagne? D’ aucuns pensent que non. La dessus, notre r e l ig io n  
n 'e s t  pas f a i t e .  Nous serions cependant en c lin s  à répondre 
par l 'a f f i r m a t iv e ;  tout es t question  d 'in t e n s it é  e t  d e f f i c a 

c i t é .
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CULTURE ET DÉVELOPPEMENT LOCAL: L'EXEMPLE DE LA VALLÉE 
DE LA SOULE DANS LES PYRENÉES OCCIDENTALES FRANÇAISES

La f i n  de la  fo r t e  cro issance économique qui s 'é t a i t  mani
fe s té e  dans le s  Pays Occidentaux durant près de 30 ans après 
la  Seconde guerre mondiale, o b lig e  a recon s id érer le s  perspec
t iv e s  de développement notamment dans le s  rég ions  périphé
riqu es qui ava ien t d é jà  pu b é n é f ic ie r  d'une re d is tr ib u t io n  
des in vestissem ents e t  des a c t iv i t é s .  En co n trep a rt ie , ces 
rég ions ava ien t souvent f a i t  l 'o b j e t ,  de la  p a rt des É tats 
d'une p o lit iq u e  d 'a ss is ta n ce  plus ou moins dégu isée.

En France c 'e s t  su rtou t a da ter de 1975 qu 'ap p ara ît, 
dans le s  m ilieu x  de l'aménagement du t e r r i t o i r e ,  un nouveau 
d iscours v is a n t à su b stitu er a un développement in d u it 
"p a r l e  haut" et devant se d i f fu s e r  a p a r t ir  des principaux 
p ô les  u rban o-in du strie ls  grâce a une p o lit iq u e  v o lo n ta r is te  
d'aménagement orchestrée  par l 'É t a t ,  un développement "par 
l e  bas". C e lu i-c i devra prendre appui sur un niveau lo c a l 
dont i l  s 'a g i t  de ré éva leu r le s  ressources e t  de m ob ilise r  
le s  in i t i a t i v e s ,  tou t en fa is a n t p a r t ic ip e r  le s  d if fé r e n ts  
acteurs économiques a la  d é f in i t io n  de nouveaux p r o je ts  
échappant s i  poss ib le  a la  t r a d it io n n e lle  s e c to r is a t io n  par 
une p r is e  en compte plus g lob a le  des problèmes.

P eu t-ê tre  parce q u ' i l  n 'a  plus le s  moyens d'une in te rven 
t io n  d ir e c t e ,  l 'É t a t  désormais se désengage, ne cherche plus 
a c o r r ig e r  le s  d éséq u ilib res  in te rrég ion au x  nés des d is p a r ité s  
de la  c ro issan ce . I l  se borne désormais a coordonner le s  in i 
t ia t i v e s ,  à passer des "con tra ts "^  où i l  in te r v ie n t  au coup 
par coup et par in c ita t io n ,  a con d ition  que le s  popu lations

Contrats de Pays, Contrats de Plan e t c . . .
'i
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lo c a le s  acceptent aussi de prendre en charge ou de p a r t ic ip e r  
a leu r propre développement. A une prem ière phase ca rac té 
r is é e  par une bien médiocre re d is tr ib u t io n  de la  richesse 
nationa le en d ire c t io n  des régions périphériques succède 
c e l le  d i te  du développement lo c a l ,  de l'"au todéveloppem ent" 
v o ire  de 1 "écodeveloppement" dont on sent bien des 
1 o r ig in e  a u ' i l  ne s 'a g i t  en f a i t  que d ’ un p a l l i a t i f  en 
période de c r i s e .

Ce re tou r au lo c a l ,  pour con troversé q u 'i l  s o i t ,  a cepen
dant permis a tra vers  un c e r ta in  nombre d 'exp érien ces ,

✓ ✓ 2
menees notammeift a 1 e ch e lle  de "pays" qui trouvent souvent
leu r un ité e t  leu r cohésion dans un h ér ita ge  h is to r iqu e  
commun, de mettre en évidence tou t l e  rô le  eue pouvaient 
prendre e t jou er a ce n iveau, le s  f a i t s  c u ltu re ls , dans 
le  développement économique, c 'e s t  c e t te  é t r o it e  im brica tion , 
c e t te  interdépendance de l'économ ique e t  du cu ltu re l au 
niveau du développement lo c a l /peu t-être  fa u d r a i t - i l  le s  
recherches aussi a d 'au tres  éch e lle s  e t  dans d 'a u tres  pays 
lorsque notamment se m anifestent de fo r t e s  rés is tan ces  au 
pouvoir cen tra l/ , que nous souhaiterions mettre en evidence 
a tra vers  l 'exem ple  d'une v a l lé e  des Pyrénées O ccidenta les: 
la  Soû le. C 'e s t  sur le  versan t fra n ça is , l'u n e  des sept pro
vinces basques. 5-l i e  es t fortem ent in d iv id u a lis é e  par sa 
langue ^èt sa cu ltu re  sp éc ifiq u e  en même temps que par une 
ancienne / f in  des années 60/ e t  o r ig in a le  démarche de déve
loppement lo c a l .  Mais auparavant quelques ré f le x io n s  sur 
le s  notions /concepts/ de cu ltu re e t d 'id e n t i t e  nous per
m ettront de mieux p ré c is e r  e t  s itu e r  notre problém atique.

CULTURE ET IDENTITÉ DATE! UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

La cu ltu re , notamment lorsqu  e l l e  es t capable d engendrer 
et de sou ten ir des formes v iv e s  de ré s is ta n ce , p e u t-e lle

En France on désigne par ce^terme à fo r t e  connotation  
h is tor iqu e ou renvoyant a une unité topograph igue, ce que 1 on 
pou rra it appe ler aussi des m icro-rég ions qui généralement cor
respondent adm in istrativem ent a un ou a p lusieu rs Cantons.
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s e r v ir  de le v a in  pour promouvoir d ’ autres formes de développe
ment, d ’ autres a lte rn a t iv e s .  La question  m érite d ’ ê t r e  posée 
à une époque où la  dépendance c u ltu r e l le  se f a i t  tou jours 
plus in s id ieu se , car i l  y va de l ’ in té r ê t  des cen tres  de 
" n iv e le r  tou tes le s  s p é c i f ic i t é s  comme un moyen d ’ engendrer
des modes de v ie  semblables e t  donc des modes de consommation

x
iden tiques pour des produ its  s ta n d a rd is e s " .  Peu importe 
s i ce fa is a n t ,  l e  "systèm e" s o c io -c u ltu re l d ’ un pays se f r a 
g i l i s e  en s ’ appauvrissant, peu importe s ’ i l  y a une v é r i 
ta b le  mise sous con trô le  par le s  réseaux d ’ information-commu
n ica tio n  de l ’ a c t iv i t é  économique e t  c u ltu r e l le :  " l ’ espace
cen tra l de la  communication vam pirise l ’ espace périphérique 
de la  c ir c u la t io n "  . I l  re s te  a lo rs  b ien  peu de p la ce  pour 
le s  langues e t  cu ltu res m in o rita ires  qui cependant devra ien t 
pouvoir se co n fo r te r  mutuellement, v o i r  leu r symbolique re 
connue, sans ê t r e ,  au moins dans le s  espaces périph ériqu es, 
sans cesse con fron tées aux messages univoques, destructeurs 
de p a r t ic u la r it é s  e t  de d if fé re n c e s . D 'e l le s  dépendent en 
e f f e t  d ’ autres v is io n s  du monde, d ’ au tres va leu rs  propres, 
modèles, normes, idéaux, u to p ie s . . .  qui permettent a chaque 
acteur in d iv id u e l ou c o l l e c t i f  de se donner une id e n t it é ,  
d ’ entreprendre d ifférem m ent. A p a r t ir  d ’ e l l e s  i l  s e ra it  
p eu t-ê tre  poss ib le  d’ é t a b l i r  une nou velle  c o r r é la t io n  avec 
l ’ économie, de nouveaux comportements dans le  prolongement 
d 'au tres  stru ctu res id éo log iqu es  ou d ’ autres s a v o ir  f a i r e .  
E st-ce  un hasard s i  la  concen tration  économique qui continue 
de s ’ opérer s ’ accompagne aussi d ’ une redécouverte de n ation - 
nalism es, de rég iona lism es, ou tou t au moins de nouveaux 
r é fé r e n t ie ls  cu ltu re ls  -  p a r fo is  r e l ig ie u x  -  permettant a 
ce rta in es  c o l le c t i v i t é s  de se fo r g e r  une autre id e n t i t é .  
"C 'e s t  ce qui permet d 'ê t r e  sur qu'on e x is te  e t ,  par

x
P lassard , F . "L  autonomie au q u o tid ien ", Chronique

s o c ia le ,  Lyon 1984.
4 ’R a ffe s t in , C ., Pour une geographie du pou vo ir, L i t e c ,

Pa ris  1980.
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conséquent, qu 'on est capable d 'a g ir ,  de d é c id e r . . .  l ' i d e n t i t é  
lo c a le ,  c 'e s t  aussi un sentiment d 'appartenance"^.

In te r fa c e  en tre  t e r r i t o i r e  e t  cu ltu re , mais en même temps 
m édiation par la q u e lle  la  cu ltu re 'p eu t a g ir  sur le  dévelop
pement économique, l ' i d e n t i t é ,  q u 'e l le  s o it  c o l l e c t iv e ,  
re g io n a le , ou simplement v i l la g e o is e ,  e s t  su scep tib le  de 
f a i r e  émerger au s e in , d 'un groupe, en prenant comme r é fé 
rence un t e r r i t o i r e ,  des m obiles d 'a c t io n . On peut la  dé
f i n i r  avec M ichel Bassand^ comme l '" im a g e  sp éc ifiq u e  /as
s o r t ie  de normes, de modèles, de rep résen ta tion s , de va
le u r s . . ./  que le s  acteurs d'une ré g io n  se sont fo rg é s  
d 'eux-m êm es... l ' i d e n t i t é  rég ion a le  n 'e s t  pas que c u ltu r e l le ,  
e l l e  e s t  aussi s o c ia le ;  e ffec tivem en t e l l e  ne ré s u lte  pas 
seulement de la  dynamique in tern e de la  c o l l e c t i v i t é  e t  de 
sa cu ltu re . E l le  dépend aussi des rapports q u 'e l le  en tre
t ie n t  avec d 'a u tres  rég ions e t  avec la  s o c ié té  g lo b a le . . .  
e l l e  es t autant déteim inée de l 'e x t é r ie u r ,  qu 'é laborée 
in ternem ent". E l le  peut d 'a i l le u r s  tou t aussi b ien  prendre 
appui sur un t e r r i t o i r e  rêvé ou im agina ire , ou a vo ir  éga le
ment une autre dimension que la  seu le t e r r i t o r i a l i t é  e t 
n a îtr e  également du c o n f l i t  ou de l 'a d v e r s i t é  comme l ' a  
montré Jacques Beauchard^. I l  s 'a g i t  a lo rs  de pouvoir 
se r e p l ie r  pour rechercher dans le s  s a v o ir  f a i r e  l e  moyen 
de dominer l 'h o s t i l i t é ,  de dépasser une s itu a tio n  de fo r t e  
ten s ion  en recréan t un consensus p a r t ie l  capable de deven ir 
le  support d'une nou velle  dynamique. De c e t te  aptitude à 
pouvoir passer d'une id e n t it é  le  p lus souvent d é fen s ive  a 
une id e n t it é  o ffe n s iv e  qui puise largem ent dans tous le s  
soubassements c u ltu re ls , semble décou ler l ' a r t  d 'e n tre 
prendre, de j e t e r  le s  bases, s ' i l  le  fa u t, d'un nouveau 
développement,, d'un nouvel enracinement fa ce  à la  prégnance

^ Souchon, R ., Le d é f i  ru ra l,  Agri-Nathan in te rn a t io n a l, 
P a ris  1985.

^ Bassand, M. e t Guindani, S .,  Maldéveloppement rég ion a l 
e t  id e n t i t é ,  Presses polytechn iques romandes, Lausanne 1982.

 ̂ Lors d'un sém inaire tenu le  29.11.1984 à l 'U n iv e r s i t é  
de Pau.
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c u ltu re l le  dominante que d iffu s en t le s  cen tres . C 'e s t  c e r ta in e 
ment, nous l e  verrons , parce que la  Soûle a su a in s i sec ré - 
t e r  une id e n t it é  o ffe n s iv e  soutenue par un so lid e  fond  cu ltu 
r e l ,  qu'une dynamique du développement lo c a l a pu n a îtr e  e t 
se c o n c ré t is e r .

L 'en jeu  a co n s is té , pour le s  acteurs de c e t te  v a l lé e  mon
tagnarde, à ê tre  a même de transform er le u r  propre id e n t it é  
-  une id e n t it é  d 'abord arc-boutée sur la  p réserva tion  d'une 
langue, d'une t ra d it io n  où fa m il le  e t  maison / l 'e  t  c h e/ 
jouent un r ô le  fondamental, d'un a r t  de v iv r e ,  d 'une organ i
sa tion  c o l le c t iv e ,  d'une c e r ta in e  g e s t io n  e t  u t i l is a t io n  de 
l 'e s p a c e  -  en une id e n t it é  mise désormais en avant pour 
t e n te r  de r é s is t e r  au changement e t  mutations in con trô lées  
/dans l e  domaine du tourisme notamment/, pour lu t t e r  contre 
le s  d ive rses  formes- ou te n ta t iv e s  de domination, pour re 
chercher le s  sympathies qu i p rotègen t ou le s  réseaux de 
c om p lic ité  au niveau de l 'a p p a r e i l  d 'É ta t , sauf dans 
le s  cas extrêmes d 'h o s t i l i t é  d éc larée  v is  a v is  de ce r
ta in es  o rgan isa tion s . P a rven ir a transform er le s  r é f le x e s  
de défense, à le s  ré éva lu er pour ê tre  a même de recon s i
d érer une s itu a tio n , d 'en  t i r e r  p a r t i  e t  d 'en  f a i r e  une 
fo rc e  neuve de p rop o s it io n : t e l  peut ê tre  un des rô le s
nouveaux assignés à la  cu ltu re  dans ses rapports avec 
l'écon om ie . Gela suppose une- réap prop ria tion  -  in t é r i o r i 
sa tion  de l 'in fo rm a t io n  e t  surtout une tran form ation  des 
m en ta lités  qui passe par la  f i e r t é  d'appartenance e t  
l'a ttachem en t à une ré g io n . C ette r e d é f in it io n  p o s it iv e  
de l ' i d e n t i t é ,  qu i s 'e s t  m anifestée en tre  autres par la  
reven d ica tion  " v iv r e ,  t r a v a i l l e r ,  d éc id er au pays" 
s 'appu ie sur la  cu ltu re  pour é lab o rer et'p rom ouvo ir des 
p ro je ts  s o c io -p o lit iq u e s  de développement autonome, pour 
th é o r is e r  une ac tion , pour produ ire un discours capable 
de ju s t i f i e r  de nouveaux ch o ix  ou de trou ver le s  compensa
tion s  -  g r a t i f ic a t io n s  n écessa ires  a tou te  ré o r ie n ta t io n  
ou à tou t renoncement, qu i vont de p a ir  avec de n ou ve lles  
options de développement.

Lorsque des groupes passent l e  cap, se mettent a in s i



-  298 -

en mouvement, d é fin is s en t une nou velle  démarche, i l s  dérangent 
le s  in s t itu t io n s  autant que le s  o rgan isa tion s s o c io -p ro fe s -  
s io n n e lle s . Et i l  sera tout aussi d i f f i c i l e  de g é re r  ces 
c o n f l i t s  que de m aintenir l 'o b j e c t i f  ou le  p ro je t  i n i t i a l ,  
tou jours soumis à de "b ie n v e il la n te s "  p ress ions .

Et puis ne nous leurrons pas, i l  e s t  rare  que l'ensem ble 
du corps s o c ia l adhère à c e t te  nou velle  id e n t it é  p o s i t iv e .  
"Lorsqu 'un processus de développement se met en p la ce , 
i l  e s t po rté  -  à tra v e rs  sa structu re -  par une de ses 
couches socio-économiques p a r t ic u liè r e s "  é c r iven t J . Mengin 
e t  R. Benjamin. Selon la  conception  du développement e t  
le s  in té rê ts  de c e t te  ou de ces ca té go r ie s  s o c ia le s , le  
développement amorcé peut s 'a v é re r  t r è s  d i f fé r e n t  de la  
conception  d 'o r ig in e  tou jou rs quelque peu id é a lis é e  e t  féd é 
r a t r ic e .  I l  peut aussi ê tr e  con tra r ié  par certa in s  déborde
ments c u ltu re ls . De ce po in t de vue l'exem p le  de la  Soûle 
sera aussi s i g n i f i c a t i f .

LA DÉMARCHE FOUR UN DÉVELOPPEMENT LOCAL EN VALLÉE DE SOULE

Au de là  des images chocs e t des e x p lica t ion s  tronquées 
que véh icu len t le s  médias à propos de la  v io len ce  e t  du 
terrorism e en Pays Basque, i l  convient de p ré c is e r  que 
c 'e s t  une fr a c t io n  de plus en plus la rg e  de la  popu lation  
des deux versants fr o n ta l ie r s  qui revendique aujourd hui 
plus d'autonom ie, ne s e r a it - c e  que sur le s  plans écono
miques e t  cu ltu re ls . C 'e s t  dans un t e l  con tex te , quelque 
peu tendu depuis p lu sieu rs années du f a i t  des a tten ta ts  
ou des expu lsions, q u ' i l  fau t s itu e r  la  Soû le. C ette  pro
v in ce  basque est seulement a l 'é c h e l l e  d une v a l le e  des 
Pyrénées O cciden ta les . Mais c 'e s t  une e n t ité  c u ltu r e l le  
fo r t e  qui regroupe communes e t  un peu plus de 14 000 
hab itan ts, ré p a rt is  sur 2 cantons, c e lu i de Tardets ou 
Haute Soûle, c e lu i de Mauléon en Basse Soû le. Mais pour 
o r ig in a le  q u 'e l le  s o it  et malgré une so lid e  o rgan isa tion  
soc ia le  h é r ité e  du passé, la  Soûle n échappé guère à 1 évo
lu t io n  ré g re s s iv e  qui se m anifeste partou t dans le s  autres
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v a llé e s  pyrenéennes mais de façon  plus précoce e t  souvent plus 
profonde. I c i ,  à terme, bon nombre des e x p lo ita t io n s  a g r i
co le s  qui regroupent encore 27% des a c t i f s  e t  sont menacées 
s o i t  par l e  v ie i l l is s e m e n t  des d ern iers  occupants s o i t  par 
le  c é l ib a t  masculin. E lle s  ont pourtant une c e r ta in e  spéci
f i c i t é  avec c e t te  o r ie n ta t io n  largement cen trée sur l 'é le v a g e  
o v in , base d'une importante production  l a i t i è r e  d es tin ée  à 
la  transform ation  from agère. L 'in d u s tr ie  t r a d it io n n e lle  de 
l 'e s p a d r i l l e  e t  des a r t ic le s  chaussant / so it  25% des a c t ifs /  
y est devenue obsolescen te e t  connaît une c r is e  la te n te  qui 
perdure e t  s 'accen tue du f a i t  de la  concurrence in te rn a t io 
nale /Chine/. Quant aux s e rv ic e s , i l s  su ivent eux aussi 
la  courbe démographique e t  pour la  p lu part s 'é t io le n t  ou 
d isp a ra issen t.

Face à une t e l l e  s itu a tio n  où la  popu lation  sent confusé
ment que le s  fondements mêmes de son aven ir sont minés, 
une p r is e  de conscience, d é jà  ancienne, c 'e s t  p rodu ite ;

-  Ce sont des maires qui se regroupent e t s 'in te r ro g e n t  
sur leu rs  p ra tiqu es dûment encouragées par l 'a d m in is tra t io n : 
plus i i s  bétonnent, plus i l s  bithument, plus i l s  équipent 
en se partageant des subventions e t  plus la  courbe démogra
phique va s 'a ggra van t.

-  Ce sont des a g r icu lteu rs  qui -  dès la  f i n  des années 
so ixan te , commencent a m ettre en doute la  course sans f in  
a la  p ro d u c t iv ité , la q u e lle  ne rè g le  aucun des problèmes 
du f a i t  des a léas  du marché ou de la  tro p  fa ib le  v a lo r is a 
t io n  des p rod u its . C ette  course aboutit par contre à 
l 'é l im in a t io n  s é le c t iv e  de nombreux ex p lo ita n ts  qui ne peuvent 
pas su iv re .

-  Ce sont des groupes souvent jeunes qui con testen t e t 
rem ettent en cause une s o r t e - d 'a ss ign a tio n  o b lig é e  à la  
fo n c tio n  to u r is t iq u e  avec tous le s  e f f e t s  déstructurants 
q u 'e l le  en tra în e  e t  la  rem ise en cause de la  cohésion so c ia le  
ou de ses fondements c u ltu re ls .

-  C 'e s t  su rtou t une procédure, c e l l e  des con tra ts  de Pays 
e t  des plans d'aménagement ru ra l qui supposent l 'o r g a n is a t io n  
d'une la rg e  con certa tion  e t  la  mise en p lace d'une animation.
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C e l le - c i  sera  p a rticu liè rem en t e f f ic a c e  en Soûle e t  s e r v ira  
de ca ta lyseu r ou de d é c lic  pour la  mise en oeuvre de tou te 
une démarche, de tou te une nou velle  log iqu e de développement, 
e t  ce malgré le  conservatism e e t  le s  te n ta t iv e s  de b locage 
de c e r ta in s  é lu s .

Notre propos n 'e s t  pas i c i  d 'exam iner tou tes le s  actions 
concrètes en trep r is es , n i de décryp ter tous le s  antécédents 
e t  tous le s  a léas de la  mise en oeuvre d'une expérience 
qu i fu t a b ien  des égards considérée comme exem plaire tant 
au niveau de la  DATAR que de ce r ta in s  m in is tères . Nous 
voudrions nous a tta rd er  p lu tô t  sur quelques aspects s ig n i
f i c a t i f s  de l ' in é v i t a b le  in te r fé ren ce  en tre cu ltu re  e t  
économie.

Un des po in ts  fo r t s  de c e t te  cu ltu re  basque, i c i  essen
t ie lle m e n t paysanne, ré s id e  incontestablem ent dans le  souci 
de transm ettre in tégra lem ent le  patrim oine fa m il ia l  qui 
se confond le  p lus souvent avec l 'in d isp e n sa b le  o u t i l  de 
t r a v a i l ,  le s  e x p lo ita t io n s  y étan t de p e t i t e  t a i l l e  e t  
donc tou jours menacées par l e  moindre partage . I l  a f a l lu  
f a i r e  appel à la  t r a d it io n n e lle  cohésion de la  fa m il le  e t  
à la  p ress ion  morale de tou te  une communauté pour échapper 
aux con tra in tes  du Code C iv i l  Napoléonien, e t  continuer de 
légu e r la  "maison" e t tou tes  le s  t e r r e s  attenantes a c e lu i 
des en fants c h o is i pour assurer l a  peren n ité  du patrim oine 
/généralement l 'a în é  q u ' i l  s o i t  f i l l e  ou garçon/. Quant aux 
autres fr è r e s  e t soeurs, i l s  se do iven t d 'a cc ep te r  sans 
con trep a rtie  e t  sans sou ltes  la  d éc is ion  paren ta le qui 
le s  o b lig e  l e  plus souvent à p a r t ir  chercher a i l le u r s  d 'au tres  
moyens d 'e x is te n c e .

Et c 'e s t  en reprenant c e t te  t r a d it io n  c u ltu r e l le ,  qu'une
Q N '

OGAF , mise en p lace auprès le  Contrat de Pays s e f fo r c e ra  
aussi de p réserver la  transm ission  des te r r e s  sans su ite  
en y f a c i l i t a n t  l ' i n s t a l l a t i o n  de jeunes e t  en tou t cas 
en év ita n t la  vente a des étrangers v o ir e  a des "ré s id en ts  
secon da ires ". Tout ce d is p o s i t i f  sera  complété en ce qui

® Opération Groupée d'Aménagement Foncier.
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concerne le s  bâtiments par une des prem ières OPAH /Opération 
Groupée d 'A m élio ra tion  de l 'H a b ita t/  r é a lis é e  en m ilieu  
ru ra l a f in  d 'y  rem ettre en é ta t  l e  patrim oine b â t i .
Q u itte  a l ' in s é r e r  dans un vaste  programme de g î t e s  ruraux 
dont une ge s tion  commune perm ettra de garder la  m a îtr is e . 
A in s i c 'e s t  une n ou ve lle  approche du développement qui 
émerge du c e t te  re le c tu re  d'une s itu a tio n  où s 'a f f irm e  
désormais l'im portan ce  de la  préoccupation  c u ltu r e l le .
A in s i l e  f a i t  to u r is t iq u e  va ê tre  appréhendé sous un autre 
ang le , préconisant d 'abord  un con trô le  exercé par la  popu
la t io n  lo c a le  en même temps qu'une p réserva tion  du p a t r i 
moine ou de l ' i d e n t i t é  c o l l e c t i v e .  Ces souhaits seron t 
cla irem en t exprimés dans l e  Plan d'aménagement- ru ra l qui 
souhaite s

un tourisme d i f fu s ,  b ien  in té g ré  qui s 'adap te a 
l 'e s p a c e  et aux hommes de la  v a l lé e ;

-  des structu res d 'a c c u e il  dont le s  Sou lesins gardent 
la  m a îtr is e  e t la  p ro p r ié té ;

-  une animation conçue d 'abord par et pour le s  Soulesins 
le s  to u r is te s  pouvant v e n ir  s 'y  in té g r e r " .
Ces options se fe r o n t  au détrim ent de la  m u lt ip lic a t io n  des 
résidences secondaires et des équipements lourds.

Ensu ite, parce que depuis des "temps immémoriaux" 
la  Soûle con s titu e  notamment en m atière de pastora lism e, 
une v é r ita b le  communauté va lléen n e , la  notion  de s o l id a r it é  
intercommunale y sera beaucoup plus f a c i l e  a r é a c t iv e r  
p u is q u 'e lle  f a i t  aussi p a r t ie  de c e t  h é r ita ge  c o l l e c t i f .  
C e lu i-c i se m anifeste encore de nos jou rs  par la  permanence 
d'une commission synd ica le chargée de g é re r  quelques 
15  000 hectares de fo r ê t s  e t  surtout de pâturages d 'a lt i tu d e  
in d iv is .  Toute la  ge s tion  c o l le c t iv e  de ces e s t iv e s  assurée 
par le s  représentants des communes re s te  fondamentale car 
e l l e  permet grâce a la  transhumance d 'é t é ,  de décharger du 
troupeau le s  e x p lo ita t io n s  a g r ic o le s , au moment de la  
fen a ison . La su rv ie  de b ien  des e x p lo ita t io n s  e s t  é t r o i t e 
ment l i é e  à la  perenn ité de ces p ra tiqu es  communautaires 
qui seu les perm ettent une u t i l is a t io n  ra t io n n e lle  e t
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complémentaire de tou t l 'e s p a c e  montagnard d isp on ib le .
Outre la  s o l id a r i t é  intercommunale, la  transhumance 

d é t é  met aussi en oeuvre d ’ o r ig in a le s  pratiqu es communau
ta ir e s  au n iveau des c a y d a r s .  I l  s 'a g i t  d 'u n ité s  
p asto ra les  groupant autour d'une cabane pouvant a c c u e i l l i r  
p lu s ieu rs  b ergers , un t e r r i t o i r e  de parcours. L 'a ccè s  y est 
p oss ib le  par la  possession  d'une p a rt / cess ib le  ou h é r id i-  
ta ir e / ,  mais ensu ite tou tes  le s  d éc is ion s  y sont p r is e s  
c o lle c t iv em en t, • chacun e ffe c tu a n t à tou r de r ô le ,  le s  d i f 
fé ren te s  tâches . Mais q u e lle  que s o i t  l'im portan ce  du trou
peau, c 'e s t  tou jours au p rora ta  du t r a v a i l  fo u rn i par 
chacun e t  non du c a p ita l /cheptel/ que sera  ensu ite partagée 
la  production  from agère. La encore une urgente p r is e  de 
conscience é t a i t  n écessa ire  pour é v i t e r  la  vente de parts  
de c a y o l a r s - à  des non-Soulesins /chasseurs, to u r is te s , 
maquignons, e t c . . . / :  seu le une s e n s ib il is a t io n  de nature 
c u ltu r e l le  put m ettre un terme à ces nou velles  c o n v o it is e s . 
E n fin , de t e l l e s  p ra tiqu es  ancestra les  pouvaient fac ilem en t 
s e r v ir  de modèle ou de ré fé re n ce , e t  fa v o r is e r  1  adhésion 
aux stru ctu res coop éra tives  qui seron t mises en p la c e . 
C erta ines , p lus é laborées sous la  forme de SCOP /Socié tés  
C oopératives O uvrières de Production/ s 'in s p ir e ro n t  aussi 
du modèle de MONDRAGON tr è s  largement développé au pays 
Basque Sud, y compris au niveau des te n ta t iv e s  de m ob ilisa 
t io n  de l'é p a rgn e  lo c a le .
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LES CONTEXTES GÉOGRAPHIQUES DES POLITIQUES RÉGIONALES: 
PROPOSITIONS D'ÉTUDES COMPARATIVES X ENTREPRENDRE

LA CONSCIENCE RÉGIONALE

Le fa c teu r  le  plus év id en t du développement d ’ une p o l i 
t iqu e  ré g ion a le  e s t l 'e x is t e n c e  d ’ une "conscience r é g io 
n a le " .  On trouve ce con tex te , en France, dans des rég ions 
comme la  Bretagne, la  Corse ou le  Pays Basque /ce dern ier 
n ’ es t cependant pas une ré g io n  ad m in is tra tive/ . On le  trouve 
également en Pologne. I l  fa u d ra it  ap p réc ier /et c a rto g ra - 
ph ier?/  dans le s  deux pays l ’ in te n s ité  de ce phénomène de 
conscience ré g io n a le .

A co té  de ces ré g io n s , i l  e x is te  des régions qui sont 
d 'o r ig in e  purement ad m in is tra tive  /1’ I le -d e -F ra n ce , la  
Haute-Normandie, dans l e  cas fran ça is/ . Souvent ces r é 
gions ont un découpage in s tab le  dans le  temps, ce qui es t 
un fa c teu r supplémentaire de leu r f a ib le  enracinement dans 
la  consciene popu la ire . En France, la  " r é g io n a lis a t io n "  
a c tu e lle  e s t  ré cen te , e t ,  de p lus e l l e  e s t équivoque, 
pu isqu 'a  cô té  des n ou ve lles  rég ion s , on la is s e  su b s ite r  
le s  anciens départements, sans coord in a tion  organ isée entre 
le s  deux échelons. En Po logne, le s  découpages régionaux 
sont p a rticu liè rem en t in s ta b le s  dans le  temps, e t  ne peuvent 
donc perm ettre l e  développement de sentiments d’ appartenance 
ré g io n a le . C ette  s itu a tio n  ca ra c té r is e  le s  pays c e n tra lis e s , 
e t ,  curieusement, on ne trouve pas une semblable in s ta b i
l i t é  dans le s  pays fédérau x, où, pourtant la  question  des 
l im ite s  d ev ra it  te n ir  une plus grande p la ce . Aux USA le s  
l im ite s  des É ta ts ne changent jam ais, malgré le u r  caractère  
t r è s  a r t i f i c i e l ,  e t  en URSS non plus /même dans l e  Caucase, 
où e l l e s  sont aussi a r t i f i c i e l l e s / .
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l ' autonomie t e r r it o r ia le

P a r le r  d'autonomie t e r r i t o r ia l e ,  c 'e s t  avant tou t p a r le r  
d'autonomie fin a n c iè re , o r , dans l ' é t a t  actuel de la  docu
mentation, on ne d ispose pas d une analyse comparée pré
c is e , pour le s  rég ions  fra n ça ises  e t  le s  régions po lon a ises, 
de la  marge d'autonomie f in a n c iè r e . On s a it  par exemple que, 
dans le s  con tra ts  de Plan É ta t-R égion , l e  Limousin demande 
a l 'É t a t  de fin a n ce r 80% des "p ro je ts  communs" à l 'É t a t  
e t  a la  ré g io n , ce qui la is s e  peu de marge au pouvoir de 
d éc is ion  ré g io n a l.

I l  fa u d ra it déterm iner l 'a r t ic u la t io n  du n iveau rég ion a l 
e t des p o lit iq u e s  d 'É ta t . Pour le  réseau TGV en France, par 
exemple, le s  d éc is ion s  de l 'É t a t  l'em porten t sur le s  p o l i 
tiqu es  ré g io n a le s ; le  fu tu r TGV Paris-Londres é v it e r a  par 
exemple Amiens, qui es t pourtant la  seu le ca p ita le  de ré 
g ion  s itu ée  a prox im ité de son tra c é . Dans d 'a u tres  cas, 
le s  rég ions ont f a i t  des investissem ents ro u t ie rs , ' qui de
meurent s o u s -u t il is é s  à cause des p o lit iq u e s  d 'É ta t ; le  
pont de Brotonne, sur la  S e ine , en tre Rouen e t  la  mer, par 
exemple, n 'e s t  pas r e l i é  a une v o ie  ro u t iè re  n a tion a le  im
p ortan te . Comment s 'e f fe c tu e  c e t te  a r t ic u la t io n  en Pologne? 
Peut-on im aginer qu'une r é f le x io n  sur ce po in t p erm ettra it 
le  développement en Pologne d'une p o lit iq u e  de responsabi
l is a t io n  au niveau ré g io n a l, qui s e ra it  un moyen de s o r t ir  
de l'im passe qui es t observée au n iveau n ationa l en m atière 
de resp on sab ilisa tion ?

LA STRUCTURE INTERNE DES RÉGIONS

Certa ines régions so n t-trè s  hétérogènes: en Provence- 
-Côte d 'A zu r, la  cô te , t r è s  a t t r a c t iv e ,  s'oppose à un 
a rr iè re -p ays  is o lé ;  en I l e —de—France le s  a ire s  m etrop o li-  
sées /Paris-Sud, de V e r s a il le s  a Kelun/ s opposent aux 
a ire s  p ér im étrop o lita in es  is o lé e s  / la  Seine-et-iV lam e/.
D 'au tres rég ions ont au co n tra ire  une trop  fo r t e  homogé
n é it é ,  qui ne le s  prépare pas a s 'in s é r e r  dans une com-
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p é t i t io n  mondiale. Les deux contextes géographiques créen t 
des cond itions d if fé r e n te s  pour la  mise en oeuvre des "po
l i t iq u e s  t e r r i t o r ia l e s " ,  e t  i l  s e r a it  in e f f ic a c e  de discu
t e r  de "p o lit iq u e s  t e r r i t o r ia l e s "  en dehors de le u r  con
te x te .

I l  fa u d ra it  analyser le s  d if fé re n c e s  qui apparaissent 
en tre la  France e t  la  Pologne dans le s  conceptions e t  le s  
p ratiqu es en fo n c tio n  des types de ré g io n s .

L'ORGANISATION DU TERRITOIRE NATIONAL ET SON INFLUENCE SUR 
LES POLITIQUES RÉGIONALES

Le semis des m étropoles e t  la  façon  dont s ’ organ ise 
l ’ espace p o la r is é  e s t  un autre fa c teu r de développement 
des p o lit iq u e s  ré g io n a le s . I l  fa u d ra it  comparer, en France 
e t  en Pologne, l e  rô le  des v i l l e s  dans l ’ o rgan isa tion  du 
t e r r i t o i r e :  certa in es  v i l l e s  organ isen t mal le  t e r r i t o i r e :
C a la is , le s  v i l l e s  du L o ir-e t-C h er , c e l le s  du Morvan, dans 
l e  cas fr lan ça is . Une étude systématique en France e t  en 
Pologne s e ra it  u t i l e .

I l  fa u d ra it  aussi d é f in ir  la  capac ité  de coopéra tion  
des régions en tre e l l e s ,  à l ' in t é r i e u r  des espaces n a tio 
naux, e t  v is - à - v is  de l 'é t r a n g e r .  C e tte  coopération  
p a s s e - t - e l le  tou jou rs par la  ca p ita le  d 'É ta t . Quels sont 
le s  exemples concrets, dans le s  deux pays, de coopération  
d ir e c te  en tre deux ou p lu s ieu rs  rég ions?

On d e v ra it  en fin  f a i r e  une p lace aux analyses du rô le  
de l 'o r g a n is a t io n  des transports sur la  mise en oeuvre des 
p o lit iq u e s  ré g io n a le s . Les fig u re s  qui su ivent sont une 
te n ta t iv e  pour amorcer une r é f le x io n  comparative sur le s  
d iffé re n c e s  d 'a c c e s s ib i l i t é  des espaces régionaux, e t  sur 
le u r  v a r ia t io n  dans le  temps. La ca rte  de France / e x tra ite  
de C. Cauvin e t  a l ./  montre l 'h é té ro g é n é ité  de ce p o in t de 
vue en tre le s  rég ion s . Les ca rtes  de la  Pologne /d"après 
F . Joncour, 1988/ reposent simplement sur le s  temps de 
tran sport fe r r o v ia ir e ,  en 1985 /avec, en comparaison,
1955/. En se fondant sur l 'é q u iv a le n c e  60 km sur l e  te r ra in



-  306 -

= 1 heure de t r a je t ,  on v o i t  que ce r ta in es  rég ions s 'é lo ign en t 
de iVarszawa en temps, par rapport à leu r  lo c a lis a t io n  sur 
le  te r r a in , a lo rs  que d ’ autres s 'en  rapprochent. Pour 1985, 
la  f ig u r e  4b f a i t  appara ître  la  d if fé r e n c e  entre la  fro n 
t iè r e  théorique déformée e t  la  f r o n t iè r e  r é e l l e ,  pour 
l 'a c c e s s ib i l i t é  g lob a le  aux 4 v i l l e s  de Warszawa, Gdańsk, 
Poznań e t  Katowice / la  f r o n t iè r e  théorique est obtenue par 
su perposition  des ca rtes  de déform ation  à p a r t ir  des quatre 
v i l l e s / .  C ette  fr o n t iè r e  théorique présente un dessin  en 
forme de " t r è f l e  à quatre f e u i l l e s " ,  avec un f o r t  r é t r é c is 
sement de l 'e s p a c e  le  long de la  l ig n e  ou est-est URSS-RDA, 
e t  le  long des m agistra les nord-sud.
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F ig . 1. A c c e s s ib i l i t é  gén éra le . V sx iao le  cartograph iée : temps 
moyen d 'accès  le  plus court / a l le r  e t  re tou r, en mi
nutes/, en tre tou tes le s  v i l l e s  sé lection n ées  /tous 
modesde locom otion confondus/. C lasses en éca rt-typ e  
cen trées sur la  moyenne. Moyenne = 44-3; éca rt-typ e  
/s/ = 56. 1 -  moins de 361, moins de - 1 , 5s;- 2 -  361, 
416, -1 ,5 s , -0 ,5 s ; 3 -  416, 471, -0 ,5 s , +Q,5s; 4 - 4 7 1 , 
526, +0,5s, +1,53; 5 -  p lus de 526, p lus de +1,5s*
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d ’ après F réd ér ic  Joncour /1988/
Les transports  fe r r o v ia ir e s  en Pologne 
MTG -  Houen /po lyc./

F ig .  2. Carte de déform ation  de l ’ esoace au départ de tfarszawa 
en 1955



cm = 60 km = 1 heure

F ig . 5. Carte de déform ation de l 'espace au départ de V/arszawa 
en 1985
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f r o n t iè r e  théoriqu e ■

F ig .  4a. Deform ation de l ’ espace au départ de iVarszawa en 1985
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fr o n t iè r e  r é e l l e  ---------
fr o n t iè r e  théorique  --------

F ig .  4b. Deformation de l ’ espace au dénart de Warszawa, 
Gdansk, Poznan, Katowice en 1985




