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L'reno-RLIMENTAIRE EN pERIoDE DE cntsE *

1. Introduction : L'aqro-alimentaire et la crise

1.1.9gelle-gci:e t

Depuis cinq à six ans s'est imposée auprès de l'opinion pubfique une

certaine idée de "La Crise" : celle-ci serait une sorte de langueurrde dépression
généra1e de l'économie mondia'le, se traduisant notamment par 'le chômage, I'in-
f'lation et'la baisse des revenus pour 1es peuples des pays industrialisés. I1

s'est développé parallèlement une réaction de fatalisme devant 'les mécanismes

et les conséquences de ces phênomènes qui sembient incontrôlables et iné'luc-
tables, droù une tendance au découragement et au pessimisme qui pousse chacun

à courber l'échine dans son coin en attendant que ce'la se passe ... et que viennent
des jours mei I 'leurs.

Sans entrer dans'le détai'l des controverses sur'la notion de crise il
est pourtant nécessaire de dire quelques motsren introduction â cet exposê,
sur ce qu'un peut appeler pius justement, en dédramatisant, les nouvel'les condi-
tions de l'activitê économique.

Depuis le dêbut des années 70, l'économie des pays industridlisés à dû

faire face à :

- un dérèglement du système monétaire internationa'l : les changes
jusqura'lors fixes sont devenues flexibles avec les conséquences que l'on connaît
sur les taux de croissance nationaux et sur les courants dtéchanges.

- une augmentation considérable du prix de'l'énergie et de 1a plupart
des matières premières industrielles.

- une concurrence des pays du Tiers-Monde, à bas salaires, pour des

activités dont la technologie se banalise (textile, sidérurgie, é'lectrique, é'lec-
tronique, bois, jouets, pêche, optique, chantiers navals etc...).

x Ce texte a été préparé pour un exposé â I'assemb'lée générale du G.R.D.A. de
Sai nt-Bri euc.
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Ces changements ont'leurs prémisses, il faut tout de suite le faire re-
marquer, dans 1a politique menée par 1es pays industriels et leurs entreprises
vis-à-vis du Tiers Monde, et notamment dans'lrétat de domination politique,
êconomique et technologique auquel ces pays étaient et restent 'le plus souvent

soumis. Nous assistons non pas à une crise d'effondrement de l'êconomie, mais

à une gigantesque redistribution des cartes à l'échelle mondiaie qui affecte
d'i fféremment' 'les pays , 1 es secteurs d racti vi tés et 'les types d'entrepri ses .

Dans ce contexte, le gouvernement de la France animé par une philoso-
phie libérale a décidé de donner la priorité au redéploiement de l'industrie
vers les secteurs dravenir (1es fameuxrrcrêneaux")r.t à l'assainiisement de

1'appareil industriel par 1têlimination decequ'un ministrea appelé "les canards

boiteux", avec les conséquences que'l'on connaît au niveau de l'emp1oi.

Ainsi ce qu'on appelle "La Crise" est'la résultante drune part du

changement des rapports de forces au niveau mondia1, d'autre part des po1;itiques

d'adaptation ou d'offensive menées par les pays industrialisés.

t.2. tlrgrg:eliuenlcite-{ln:-Ie-eri:e
Ce préambule permet, je crois, de mieux comprendre 1a place prise par

1'agro-alimentaire dans les discours officjels, et par voie de consêquence dans

1a presse et les divers moyens drinformation, depuis que'lques années. C'est par

rapport aux difficultés actue'lles d'adaptation de l'économie française et par

rapport aux objectifs de'la polit'ique du gouvernement qu'i'l est demandé au secteur

agro-alimentaire de jouer un rô1e important dans le maintien des grands équilibres
économiques du pays :

- celui de la balance des paiements, en contribuant à réduire le déficit
dû aux importations d'ênergie notamment (cf. "1e pétro'le de la France").

- celui des prix et des salaires en contribuant à 1a'lutte contre l'in-
f'lation par1e maintien au niveau le plus bas possible du prix des

produits les plus nécessaires,'l'alimentation.
- celui de 1'emp'loi, en créant des emplois dans 'les IAA, et en empêchant

la dêsertification de certaines zones, pâr le ralentissement de

Itexode rural

Ainsi, et ce sera mon hypothèse gênêra'le, jravenir de 'l 'agro-alimentaire
est pensê fondamentalement en fonction de sa capacité à permettre l'accumulation
du capital dans les branches d'activité jugées prioritaires.
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0F, 1e problème est qu'au moment où i'l est demandé au secteur agro-
a'limentaire de "donner son sang" si ie puis dire, pour permettre à l'économie
nationale de se reconstituer, ce secteur, et particulièrement sa composante
agricole (l'agriculture)' ne se trouve pas en bonne santé et donne des signes
d'essouflement et d'anémie. Llagro-alimentaire peut-i'l fajre le pompier chez
les autres quand sa propre maison est en feu ? on pourrait aussi se poser.'la
question sous cette forme. I'l y a donc une autre manière d'aborder le débat
sur l'avenir de l'agro-alimentaire qui consiste à partir de sa propre situation
et de ses propres difficultés.

2. Les cri ses de I ragro-a'l i mentai re

2.1. Un_qgnstat : 'la baisse des revenus

L'êvolution des revenus agricoles moyens i'llustre les difficultés que

connalt actue'llement 1'agricu'lture, ou plus exactement, que connaissent les
agriculteurs. Il y a eu â partir de 1974 un renversement complet de la tendance
observée depuis 'le dêbut des années 1960.

Alors que de 1965 à 1973 le revenu net par exploitation avait augmentê
de 40 % environ (p1us de 4 % par an en moyenne), depuis lors il a constamment
baissé, diminuant globalement de 74 à 80 d'environ z0 % (-3rs % par an). En

1980, on va retrouver un revenu net agricole moyen par exploitation équivalent
à ce1ui de lrannêe 1970. Cette tendance est spêc'ifique au secteur agr.icole, car
le sa'laire net par sa'larié a continué sa progression et'le revenu des entrepre-
neurs non agricoles également. El'le aurait été p'lus défavorab'le encore s'jl n'y
avait eu des aides exceptionne'lles (?) de soutien accordées de 1974 à 1977, puis
en 1980, et f indemnisation des calamités en 1978 (1).

Quelles sont les causes de cette évolution des revenus qui révèle bien
l'existence d'une crise agrïco'le dans notre pays ?

Apparemment les choses sont très simples

1) D'une part, il y a eu au cours de]a décennie des accidents climatiques :

très bonne année de 1973, très mauvaise année L976, Mais l'évolution du volume
des jivraisons de'l'agriculture n'explique qu'en partie la chute des revenus
(cf. tableau).

(1) Source : F. HOUILLIER, L'êconomie agrico'le en lg7g, Revue d'Economie po]itique,
ro6,1980, pp.905-916.
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Tableau 1. Taux de variation annuel du volume des livraisons de 1'agricu1ture
françai se

t960-74 + 2,5 % par an

L974-76 - t,l %

t976-1979 + 4,L %

Source : VIIIè P'lan, rapport de 'la commission agriculture et IAA (p.182).

2) d'autre part, on observe depuis 1975 un ralentissement de la diminution du

nombre d'exploitants (-2,5 % /an de 63 à 70, -3,5 % de 70 à 75, -L,l % de 75 â 80)"

0r,1a diminution de ia popu'lation active a êtê un facteur important de

1'augmentation des revenus agricoles. Ceci dit on ne sait pas très bien si ce

ralentissement est dû â la crise ('l'agriculture "stockant" à un coût bas pour
'la collectivité des chômeurs potentie'ls) ou à un effet mécanique de'la pyram'ide

des âges (de la structure démographique) de 1a population agricole.

3) Mais la cause principa'le est à rechercher dans le domaine des prix, et notam-

ment dans la relation entre'l'évo'lution des prix des consommations intermêdiaires,
et ceuxdes produits agricoles. Il y a eu une dégradation des termes de l'échange

du secteur agricole dtenviron 15 % au cours des années 72-73-74, à la suite
de la hausse des prix de ltênergie et des matières premières ; cela alors que

Ia baisse (en francs constants) du prix des produits agricoles s'accentuait. La

hausse des produits pétroliers en 1979 a encore accru la différence d'évolution
des prix des livraisons et des consommations intermédiaires (cf. VIIIè Plan :

rapport de la commission agriculture et IAA, p.188-189).

Ai nsi peut-on avo'i r 'l 
' i mpressi on que 1es probl èmes agri col es actuel s

sont dues aux effets mécaniques du "choc pêtrolier" frappant 1'agriculture dans

ses approvi si onnements . l'lai s si 'l 'on regarde de pl us près , 'i 'l apparaît que
'le secteur agrico'le connaît en fait une superposition de crises qu'i ont des

origines moins conjoncturelles, contenues dans lrhistoire des transformations

êconomiques et sociales depuis trente ans.

0n peut ainsi distinguer notamment :

la crise du "modèle" technico-économique agricole,
la crise de 1a politique agro-alimentaire,
la crise des re'lations agriculteurs/autres couches sociales.



5

2 . 2 \l -çri :c -d 
g 

- luedÈ le I -legbn ige:Ê gsnssisse -es ricele

Ce modèle, que certains appellent "industriel", d'autres "productiviste",
d'autres "capitaliste", ... a été mis en place progressivement depuis 1945. Mais

il a êté défini surtout par 1a loi d'orientation agricole de 1960-62: ses

promoteurs, 1e gouvernement De Gaulle (et son Ministre Pisani) et 1e CN,JA, puis

la FNSEA (et ses dirigeants p.armi lesquels M. Debatisse) avaient 1'objectif de

conduire les agricu'lteurs à 1a paritê des revenus avec les autres latégories
sociales (lesque'lles ?) â travers la promotion de lrefficacité technique au plan

de la production, et de'l'organisation économique au niveau de la mise en marché

et de la commercia1isation. Des résultats considérables ont étê obtenus, sur'le
pian des quantités produites, et sur 1e plan des revenus, dans un prem'ier temps ;
mais les effets négatifs se sont manifestês, progressivement, et surtout après

1973, lorsque les nouvelles conditions économiques génêrales ont servi de révé:-

lateur aux défauts du "modèle", Citons, brièvement, quelques-uns :

- la diminution accélérée du nombre d'exploitants, accompagnée de

disparités au niveau économique et au niveau géographique (tendance à la concen-

tration et â l'enrichissement d'un côté, tendance à 'la margina'lisation et à la
désertifjcation de 'l 'autre) i

- 1a fragiIité financière des exp'loitations dites "modernes" et leur
sensibilitë à la politique du crédit: ce qui fait la spécificité de ce qu'on

appe'l'le pudiquement'les "cas difficiles" ce n'est pas qu'i'ls soient en difficultê
(il y a toujours eu des cas difficiles en agricu'lture cf. revenus, exode,

etc...)mais qu'ils sont incapables de s'adapter; ces exploitations ne p'lient
pas, elles cassent; e'lles n'ont plus d'amortisseurs.

- la sensibi'lité économ'ique des exploitations spécialisêes dépendantes

à lramont et lraval de facteurs et de marchés qu'el1es ne peuvent pas contrô1er,
dépendantes des politiques budgêtaires des gouvernements.

- la dêpendance sociale à l'êgard des IAA, notamment dans 1es productions

animales a étê soulignée, particulièràment dans l'Ouest de la France.

- 1e problème foncier, celui de la transmission des exploitations et
ce'lui du coût drentrée dans I'agriculture aujourd'hui rendant de pius en p'lus

difficile et risquée l'installation des jeunes exploitants.
- 'l 'efficacité productive d'une agricu'lture faisant de plus en pius

appe'l aux consommations intermédjaires, est elle-même mise en doute. A la fois,
â cause des gaspi'llages de ressources rares qu'e1'le provoque, et à cause de son

rendement en termes de création de richesses nouvelles. La valeur ajoutée par

1'agriculture est en nette diminution. Entre 1963 et 1973, elle a
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augmenté en volume de 2rI %par an, alors que de 1971 à 79 el1e a diminué en

moyenne de 0,5 %/an (v.A./actif, de +712%/an à +2,9 %/an). Alors qu'en 1969,

100 F deconsommat'ions intermédiaires conduisaient à 323 F de produit brut
pour les exp'loitations laitières (de 20 à 50 ha), dix ans plus tard (i978)
100 F ne rendent plus que 245 F. (source RiCA : l'évolution de la productivitê
des consommations intermédiaires de 1968 à 1978 - S.C.E.E.S. S nol nov. 1980).

Les critiques du modèle technico-économique ne sont pas récentes i

un des courants du syndicalisme agrico'le, "'les paysans-travailleurs", a même

son origine dans cette mise en cause. Depuis queiques années, ces critiques
ont rencontré un écho plus large et il est quand même significatif de'l'existence
dtun problème réel à ce niveau, que 1e directeur génêral de 1'I.N.R.A.,'l'un des

promoteurs du modèle en question, ait écrit un rapport sur une agriculture p'lus

économe et p'lus autonome (cf" aussi interview dans 0uest France du 8.01.1979,
ou Agrisept 6.01. 1978).

2.3 La crise de la pel,i!igse-3ete:B I imentai re

La politique agro-alimentaire est caractérisée jusqu'à présent par
un interventionnisme des pouvoirs publics relayé depuis l'ouverture du marché

commun par'la politique agricole commune. Interventions sur les prix des pro-
duits agricoles et sur les marchés, s'appuyant sur un système de soutien aux

modalitês diverses (stockage, exportaiions, protection des frontières, aides
à'la consommation, etc ...) et destinêes à assurer f indépendance alimentaire
et la sêcuritê des approvisionnements de base. Cette politique a êté 1'un des

facteurs du développement du modèle technico-économique "productiviste", elle
a été en quelque sorte son "filet de sécurité".

0r cette politique agro-alimentaire est soumise à révision depuis
plusieurs années dans le sens d'un libêralisme plus grand dont le prétexte est
Ia génêration d'excédents structurels conduisant à un coût du soutien de p'lus

en p'lus lourd: limiter les interventions de la P.A,C. et donc 1es dépenses ;

ouvrir 1'Europe sur le marché mondial dont les prix sont en généra1 beaucoup

plus faibles (cette ouverture se faisant à la fois par l'admission de nouveaux

membres (Grande-Bretagne, puis Grèce, Espagne, Portugal) et par un assoup'lisse-
ment de 1a protection aux frontières de la C.E.E.), te'ls sont les principes
de cette réforme. Le premier pas étant I'institution de la co-responsabi'litê des

producteurs, en considêrant qu'i1 n'est plus possible de continuer à garantir les
niveaux de prix à des quantités il'limitées de production ("1'artiste" va devoir
travailler sans filet !). Il faut remarquer que 1'ouverture au marché mondial
de la P.A.C. s'accompagne d'un êclatement interne de celle-ci, provoqué par 1es
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distorsions monétaires : des politiques de nouveau nationales des prix agricoles
et des dêrogations sont'la conséquence de I'institution des montants compensatoires

monétai res.

I'l y a donc dans l'évo'lution de la po'l'itique agro-alimentaire une

autre source de problèmes pour 1'agriculture ; problèmes relativement indépendants

de "la crise" comme ceux par exemple des producteurs de porcs (M.C.M.), des

producteurs de Tait (excédents et co-responsabilité), des producteurs de fruits
et 'légumes (entrée de nouveaux membres).

2. 4 ts-gri:e-!e:-relc!ien:-g c'l aut ca

Les transformations de la vie urbaine et industriel'le induisent
de la part de 1a grande majorité de la population française urbanisée, une

redéf inition de leur rapport à la nature, à 'la campagne, à 'l 'espace rura1, et
par voie de conséquence, à 1'agriculture

0r, cette attente renouveléerdans le sens du "nature1", du "sain"
du "calme", du "traditionnel" (1es racines), de 1'"artisanal" que'la publicité
sait très bien uti'liser, débouche sur une déception lors du contact avec i'agri-
culture réelle. 0n peut distinguer à ce sujet 3 niveaux d'incomprêhension, vis
à vis :

- de 'l 'uti'lisation du so'l , lorsque 'l 'agriculteur paraît détenir un monopole

face aux appet'its croissants de rêsidences et de jardins ruraux
- des techniques de production qui semb'lent.conduire à la fois, à la destruc-
tion des paysages et à la po'l'lution des ressources naturelles (i'eau notamment)

et à une mauvaise qua'litê hygiénique et gustative des produits (1e pou'let

et le veau aux hormones...)

- du comportement civique des agricu'lteurs qui, à la fois, manifestent v'iolemment

lorsqu'ils sont mécontents, paient moins d'impôts qu'iis ne devraient, préfèrent
détruire leurs produits a'lors gue les besoins ne sont pas satisfaits, perçoivent
les aides pubiiques, etc

Ce phénomène de dêtêrioration de f image de lragriculture est dû en

partie à la mëconnaissance par 1a population urbaine des transformations de'l'agri-
cu'lture ; mais il est dû aussi, en partie, au report, pâf 1es agricu'lteurs, de

certains coÛts inhérents au système de production moderner sur I'environnement

ries-gesieLer

a
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ou sur les consommateurs. Cette crise entre 1es agriculteurs qu'i ont mis en

application le modè'le technico-économique dominant et les autres couches sociales
qui sont en même temps les consommateurs nta pas que des aspects négatifs
d'ailleurs, car elle est aussi révêlatrice de la demande sociale, dê ce qurattend

la société de 1'agriculture et des agriculteurs.

3. La nouvelle politiq ue aqro-alimentaire

Face aux problèmes d'orig'ine diverse qui se posent aujourd'hui à l'a-
griculture que proposent 1es pouvoirs publics : en quoi consiste la nouvel'le

politique de 'l 'agro-alimentaire, te11e qu'el'le se définit à travers '!es

déclarations des gouvernantsr la loi d'orientation agricole et le 8è Plan?

L ' agro-a 1 i mentai re est à 'l 
' honneur !

,"L'agriculture doit être notre pétrole",
."L'agriculture doit être une agricu'lture de conquête".Le PrÉsident de

ia République en 1977 à Vassy.

."La puissance agricole française a un aspect internationa'l dont

f importance est désormais capitale" (M. Debatisser 59è congrès de la CNMCCA).

Premi er arti c'le de 'la I oi d 'ori entati on agri coJ e "Accroî tre 'l a compé-

titivité de 1'agriculture et sa contribution au développement êconomique du pays

en renforçant sa capacitê exportatrice et en assurant 'l'équiljbre de lremploi".
. Premières lignes du rapport de la commission "agriculture et IAA"

du 8è Plan: "Dans'l'ère d'incertitude et de changement dans laquelle le monde

est entré depuis plusieurs années, 1e secteur agro-alimentaire demeure pour -de

nombreuses raisonsr T'une des chances de la France".

Au-delà de ces propos optimistes, exa'ltants même, sur un secteur d'ac-
tivité dont I'importance a été sou'lignée depuis longtemps, quelles sont'les
modalités de mise en oeuvre de cette politique de conquête,'les moyens prévus

pour 1'extraction et 1'exploitation du "pétrole vert" ?

Trois grands principes guident la politique agro-alimentaire (qui,
symboliquement, doit être mise en oeuvre par ltancien prêsident de la FNSEA:
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3.1. te-pilglcge-par lraval

"C'est Ireffort commercial qu'i désormais dynamise I'agriculture"
"Le revenu paysan est désormais accrochê à i'expansion agro- alimentaire"...
"La crise doit être conjurée par 1'expansion commerciale des produits
transformés et vendus â l'étranger"...

"Nous avons gagné une première rêvolution, celle de la production,
i'l nous fait maintenant gagner une deuxième, ce'lle de la tranformation"i..

Michel Debatisse, Secrétaire d'Etat aux IAA

(Le Tê1égramme, 3-4-5-6.01. 1981)

L'accent est mis sur le rôle essentiel que doivent jouer les industries de transfor-
mation des produits agricoles qui, affrontêes aux marchés internationaux, seront en

mesure de réorienter les productions en fonction des débouchês.

Dans ce but, un certain nombre dtinstruments nouveaux sont progressivement

mis en p'lace :

- Secrétariat d'Etat aux IAA

- Institut de Développement des Industries alimentaires
- Conventions de développement (coordination des aides de 'l'Etat)

- Fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires pour

favoriser 1 
rexportation

- la CNCA a été autorisée à prêter directement aux IAA, tandis que la
liberté des prix des produits alimentaires a étê restaurée, afin de permettre aux

IAA de reconst'ituer 'leurs marges.

3" 2 tc-renferssue!!-dc-le-prsdss!iyi!É-en-qgrisul!sre

,.."En face des pêri1s s'amoncelant dans le Marché Commun, 1'agriculture
doit connaître sa deuxième rêvolution, une expans'ion à n'importe quei prix. Ni'la
France, ni la Communauté Européenne ne pourront longtemps maintenir des dépenses

élevêes en faveur drun secteur qui ne fait pas'lui-même l'effort de productivité"
R. Barre , (0. F. 11.03. 1980) .

..."I.l nty a pas de miracle, il ne faut pas tromper les gens. La seule
solution reste 1a productivité, aussi bien pour les entreprises alimentaires
que pour les agriculteurs. Ce que je dis est peut-être crue'l , mais i'l ne peut

exister drentreprises agro-alimentaires rentables sans produits agricoles bon

marché l" (Le Té1égramme, 20.11.1980).
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Cette dêclaration n'est pas d'un ministrer rïrâis du P.D.G. des salaisons

"Hénaff". tlle a le mérite d'êire claire et de poser sans ambiguité'la contradic-

tion fondamentale qui risque de s'élever entre producteurs et transformateurs
au sein du secteur agro-alimentaire. Mais la recherche d'une so'lution à cette contra-
diction a inspiré le troisième volet de'la nouvelle pofitique agro-alimentaire.

3.3. La mise en p 'lace de fi'l i è et d'inte fess i onsr0

"C'est lreffort commercial qui désormais dynamise l'agriculture. Cela

n'est pas contradictoire avec lramêlioration de la productivité.I'l y a risque

de dêpendance des producteurs vis-à-vis des industries, qu'el'les soient privées

ou coopératives. Ce risque doit être é'liminê par 1rorganisation interprofessionnel'le".

.. Qutagriculteurs et industriels s'organisent à I'intérieur' d. fi'lières
dynamiques ; que ies mêmes industriels, qu'ils ioient coopératives ou privês,
regroupent leurs forces pour ja conquête des marchês à 1'exportation. Les trois
objectifs concernant'le revenu agricole, la sauvegarde des emp'lois et la croissance

de lrexcédent commercial agro-a'limentaire pourront alors se réaliser pleinement".

. Debatisse, Secrétaire d'Etat aux IAA

(Le Té'légramme , 3-4-5.0i. 1981)

4. Quelles sont les chances de rêussite de cette politique ?

Les pouvo'irs publics en pronant 1a po'lit'ique que Je viens de définir
font trois paris audacieux :

. I'un sur lrexistence de débouchés solvables,

. lrautre sur la capacité des IAA A mener une politique d'expansioni

. le troisième, sur ia possibilité pour 'ltagriculture, non seulement

de poursuivre dans la voie engagée depuis 20 ans, mais encore de

réaliser un nouveau bond en avant.

Avant d'examiner très brièvement chacun de ces points, i1 importe de souligner
que cetie politique ambitieuse ne s'appuie pas sur des moyens financiers pub'lics

accrus mais sur une réorientation des concours budgétaires vers'les investissements

productifs dans le cadre d'une sê1ectivité accrue des aides publiques ("aider ceux

qui vont gagner" déclare encore M. Debatisse). Les moyens nouveaux seront dégagés

à travers une participation financière accrue des agriculteurs : relèvement des

cotisations sociales, pré1èvements fiscaux adaptês aux revenus réels, versement de

taxes pour 1'exportation.
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+. 1 Elig!e:!:i1-deg-delsushe:-gel.ycbl.es ?

A observer 1 
révo'lution de 'la balance commercia'le agro-ai imentaire,

i'l semble bien que oui. En effet, mis â part l'accident climatique de 1976 qui
s'est répercuté en 1977, 1e solde est toujours positif depuis 1974 et en forte
augmentation en 1980 pour atteindre'les 18M de F environ. Mais il s'agit seule-
ment du solde des produits alimentaires i si lron prend en compte les produits
agricoles non alimentaires et les produits industrie'ls destinés à 1'agriculture,
le so'lde devient plutôt négatif (source cf. note 1), Ce qui veut dire: à quoi
bon consacrer de gros efforts à ltexportation, si paral'lèiement on ne se soucie
pas' ou peu, des importations et des coûts de production ! Et ce d'autant plus
que nos produits excédentaires ne sont pas (sauf'le blé) stratêgiques, mais
que nos importations par contre le sont (soja, machines etc ...),

Une deuxième'limite est constituée par les doutes que 1'on peut avoir
sur l'avenir de la P.A.C. : la France est largement dépendante de la C.E.E. soit
par'les marchés intérieurs que celle-ci lui fournit, soit par les facilités
drexportation sur les marchés mondiaux qu'el'te permet.0r un courant malthusia-
niste se déve'loppe pour limiter les interventions de ja P.A.C. et 1a protection
vis-à-vis du marché mondial. La question est alorsr gutelle peut être lrautonomie
d'une politique agro-alimentaire nationale par rapport à la po'litique de la p.A.C. ?

4.2' tg:-I:ô:ô"-99!!:9ll esc bles d' s!9-sel.i!iegc-dielesnsie! ?

Les I.A.A. se voient confier une double mission : trouver des débouchés

sur le marché mondia'I, et, réorienter'la production pour 1'adapter au marché, Qui
va pouvoir mener de front cette po'litique ?

Les grands groupes industrie'ls ? mais leurs capitaux sont instab'les,
(cf.Perrier) ils choisissent des iréneaux limités à forte valeur ajoutée et leurs
contacts avec 'le secteur production sont très réduits en génêra1. De nouveaux

capitaux srinvestissent dans l'agro-alimentaire actuellement mais piutôt dans la
périphérie et notamment la bioindustrie (Rhône-Pou'lenc, Lafarge, Clin -Midy
Industries ...).

Les P.M.E. ?,mais comment les coordonner et leur permettre lraccès au

marché mondi a'l ?
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Restent 1es coopératives et notamment les grandes unités coopératives
rêgionaies qui iouent déjà un rô]e de coordination et drencadrement des produc-
teurs, et qui ont souvent aussi une politique exportatrice, individuellement ou

au sein d'Unions. Le prob'lème est que depuis quelques années,1es grandes coopé-
ratives po]yva'lentes ou spêcialisées marquent'le pas et connaissent des difficultés
financières qui ne sont pas sans relation avec celles que subissent'leurs socié-
taires et adhérents. 0û trouveront-el'les les capitaux nêcessaires à 1'exploitation
du "pétrole vert" ? Chez leurs adhérents ? Ceci renvoie directement au 3ème pari
sans doute 'le pius risqué de la politique agro-alimentaire.

q.s tlggriggllgre-9:!:e11e- le-pgr:iDili!É-de-recLiger-s!-lesysss-!etd-en-ryc!! ?

Finalement tout lrêdifice agro-alimentaire repose sur le comportement
des agriculteurs "ies japonais de'l'économie", selon lrexpression de M. Albert
le commissaire au Plan

Et c'est vrai qu'ils ont à résoudre'le "quadrature du cerc'le" ! Investir,
alors que 'leur valeur ajoutée baisse

alors que 1es conditions de financement et dremprunts se dêtériorent
alors que'les prélèvements sur leurs revenus doivent s'accroitre.

Ceci, dans une atmosphère d'incertitude sur 'les prix,
Ceci, dans une conioncture de ralentissement de la croissance économique

Ceci, dans un environnement qui remet en cause le modèle de développement appliquê
jusqu'à présent"

I'l est probable que 1e nombre dragriculteurs capab'les d'investir va se

rédui re : "beaucoup d'appelês , peu d'él us"

Mais i1 est probab'le aussir gu€ d'autres formes d'investissements, impli-
quant un changement de statut de'l'agriculteur, dans'le sens de l'intégration, vont
se développer. La rêférence constante au dynamisme de'la branche avicole est explicite
à ce sujet.

La question est alors de savoir si 1e syndica'lisme agricole officiel
(FNSEA) qui a collaborê directement à la définition et à la mise en place de la
nouve'l'le po'litique agro-alimentaire, acceptera et cette sélectivitê renforcêe et
cette situation de dépendance de nombreux agriculteurs peu compatible avec ses

rêférences à l'agriculteur "chef d'entreprise" et à une "économ'ie de liberté, ci'ini-
tiative et de responsabilité". Le syndicalisme agricole et la Coopération, qui

iouent un rôle de régu'lation et d'entremetteur - amortisseur entre ies agricul-
teurs, 1es iAA et 1es pouvoirs publics, risquent donc d'être soumis â de très
vi ves tensions.
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5. Conc'l rlsi on : et 'la Bretagne ?

Tous ces probTèmes, toutes ces contradictions, tous ces doutes, la

Bretagne les ressent et les vit intensément. I1 suffit de rappeler l'importance

de I'agro-alimentaire dans 'l 
'économie rêgionale ; p'lus de 30 % des emp'lois,

50 % des exportations régiona'tes. El'le les ressent drautant plus qu'elle est

engagée plus que drautres rêgions dans le modèle technico-êconom'ique dominant,

et qutelle est donc mieux à même dten apprécier les résultats et1es risques.

Au moment où le secrétaire d'Etat aux IAA vante'te dynamisme régional "Faites

comme les bretons. Voilà ce que je dis aux gens du Sud-Ouestu (le Têlégramme

4-5.01.1981),'les bretons constatent, à leur corps défendant, QU€ si pour

'l 'ensemble de 'la France 'la baisse du revenu agricole est cette année de 10 19 %,

pour ]a Bretagne, elle est estimée e 1915 %, soit presque le doub'le !Le bon

élève corûnence â avoir des doutes sur la qualité de Itenseignement qu'i'l a suivi

En même temps le complexe de relations d'entreprises, de services'

de pouvoirs aussi qui s'est constitué autour de l'agro-alimentaire représente

désormais une structure lourderpeu plastique ...

Comment alors envisager Itavenir ? Je proposerai une rêflexion dans

le sens suivant : face à la déstabilisation du bloc agro-alimentaire, c'est le
niveau de l'emploi et'le type d'occupation de ltespace breton qui sont en ieu"

5.1. Face à un bloc aqro-alimentaire déstabilisé
a--- --- --f ---- ----

Soudé par f idéologie de 1'efficacité technique, du pouvoir économique

et de la croissance, i1 comprend les exploitants agricoles, ies entreprises dramont

et dtaval, et'les institutions d'encadrement et de services qui ont été les acteurs

pri nci paux et 'les bénéf i ci ai res des transformati ons de 'l tagri cu'lture bretonne

depuis 30 ans. Appuyés sur la réussite du modèle qulils ont appliqué, ses diri-
geants (parmi lesquels des agriculteurs disposent d'un poids croissant, à travers

le dêveloppement des coopératives, des groupements de producteurs, et autres

organisnes, à côté d'une bourgeoisie agro-alimentaire d'origine régionale et d'une

bourgeoisie d'encadrement liées aux entreprises extra-régionales) jouent auiourd'hui

un rô1e important dans ltévolution non seu'lement de l'agricu'lture ma'is de l0économie

rêg'iona'le toute entière, êtant donné que 1'agro-alimentaire est, en quelque sorte,

l'industrie lourde de 'la Région. Ce bloc agro-a1imentaire organisé verticalement,

est lié organiquement aux marchés mondiaux des protêines végétales (soia, manioc,

céréales, etc ,..) pour son approvisionnement, aux marchés mondiaux des protéines

animales (1ait, viandes, oeufs) pour ses débouchês.
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Sollicité par ja nouvel'le politique agro-alimentaire, ce bloc connalt
l'essouflement (agriculteurs, coopératives et PME) pour 1es raisons qui ont étê
analysêes, Mais intégrê financièrement et économiquement à 'la politique des

pouvoirs publics' i] ne peut guère reculer: il est sur rails et captif de'la
direction prise. I'l va devoir poursuivre , mais dans de plus mauvaises conditions.
Supportant plus directement'la concurrence internationale et les à coups des

marchés de matières premières (énergie - céréales - tourteaux - protêines etc ,.,)
dont sa spécialisation animale 'la rend particulièrement dépendante, 1'agriculture
norma'lisée va profiter moins que par'le passé de ses propres gains de productivitê
(réduction de ses marges). Sa capacité d'investissement g'lobale risque donc de

diminuer, tout en se concentrant sur un nombre plus réduit drexp'loitations.0utre
ces limites internes'â la croissance, une autre question peut se poser : le
transfert de productions (lait - viandes - oeufs etc...) vers-1a Bretagne aux
dépens des autres rêgions va t-il se poursuivre comme par le passé ? (de 1955

â 1975 la part de la Bretagne dans la production agricole nationale a cru de

616 % à 10,6 %), au moment où ]e 8ème plan préconise le réquilibrage interrég'iona'l
de ltagriculture, au moment où la politique agricole commune envisage une limitation
plafonnement de 1a production ? 0r ces possibi'lités de gains externes ont adouci
en quelque sorte'la concurrence interne â la Bretagne en permettant à un plus
grand nombre d'exploitations d'accêder à 1'agriculture normalisée

Je pense que le bloc agro-alimentaire, tout en essayant de stadapter
aux ncuvel'les conditions êconomioues Dar un accroissement de saques par un Accroissement de sa productivité, va

plutôt sraff,ajblir, à la fois numériquement-idêologiquement. D'une part, i1 va

perdre de sa substance et voir sa base se rétrécir: les entrées (agriculture
et IAA) seront plus difficiles,'les sorties et échecs (agriculture et IAA) plus
nombreux. D'autre part, son idéolog'ie moderniste triomphante i1 y a peu, est et sera
de pius en p'lus contestée; notammentr lrun des arguments qui faisait la force
du modèle technico-économique dominant, à savoir son apparente accessibilitê à

chacun, à condition dtappliquer correctement les recettesrisque de s'effondrer,
(du même coup,'la culpabilisation des exploitants hors normes aura aussi plus
de ma1 à fonctionner !)

En définitive un bloc agro-alimentaire encore dominant, mais déclinant
et moins sûr de luir gui aura moins d'effet d'entrainement sur lrêconomie régiona1e,
et qui, au lieu dtêtre un atout pour celle-ci, peut devenir un de ses problèmes.
Droù lrimportance de ne pas tout miser sur 'tui.
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5.2. tlenies-de
'l t loi e!- 9e-llespace bretons

La constitution du b1oc agro-alimentaire autour du modèle technico-
économ'ique productiviste a pu se réaliser au cours d'une période (1950-1975)

où des emp'lois non agricoies êtaient disponibles soit sur placer Soit dans

d'autres rêgions. Elle srest traduite par une accélération du rythme de dimi-
nution du nombre des exploitations et de la popu'lation active agricoles (1),
ainsi que par une détérioration de la structure démographique de la paysannerie

(vieillissement - réduction du nombre de naissances et du taux de maintien dans

1 ' agri cul ture ( 1) . '

Aujourdrhu'i 1a conjoncture est sensiblement différente : ralentie
et instab'le, elle staccompagne d'un chomage considérablement accru, p'lus encore

en Bretagne que dans drautres rêgions.

Dans ces conditions'le mouvement de liquidation de la petite et moyenne

paysannerie va t-il se poursuivre, se ra'lentir, s'accêlérer, avec ses conséquen-

ces sur 'l 'uti'lisation et i'occupation de 1'espace rural ?, te1 est l'autre
aspect de la question posée par 1a crise dins notre région. tn effet'la Bretagne

se caractêrise, malgré 1a diminution observêe, pâF ltexistence d'une p,aysannerie

encore nombreuse, dont p'lus de la moitié (2) subsiste hors des nonnes du moment.

Comment ceux-ci et leurs successeurs éventuels vont-ils se comporter, a'lors
que 1'agriculture "de conquête" devient peu accessib'le, ou, appanalt dévalorisêe
à certains, alors que des emplois non-agricoles ne sont pas d'isponibles ?

Alors, aussi, QUÊ les critiques adressées au modèle productiviste (une agriculture
plus économe , plus autonome, plus solidaire, par exemple) ne se transforment
pas, pour]e moment, en alternative positive. A plus forte raison, i'l ne se

manifeste pas au sein de'l'agriculture bretonne de courant social rêformateur com-

parable (avec d'autres objectifs) à celui des jeunes agricu1teurs des années 1950

symbolisé notamment par 'la Jeunesse Agricole Chrêtienne (J.A.C.)

Les statistiques disponibles sur 1a pêriode 1975-1980 permettent de

constater un ralentissement sensible de la diminution de la population familiale
agri co'le.

(1) Cf.1.Q49ÇF_i 1a population agricole dans l'Ouest de la Francen 15 p. sept.1980.
M. C0LIBET : Une nouvel'le -photographie 

de l'agriculture bretonnb. 0ctant
no4 1980.

(2) cf. P. HOUEE: Bretagne en mutation - tome II p.294-302,
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Tableau â-

Taux annuel drêvo'lution de la population agricole bretonne

expl oi tants
ai des fami'l i aux

1969-70

-2r4 %

-3'3

70-75

-3r5

-6 12

75-80

- !r2
- 3'9

Source : P. DAUCE

Il semble que l'on assiste â lrextension drune agricu1ture "de rep1i"

comprenant à la fois des agriculteurs âgês conservant'leur activité, des exploi-
tants qui n'ont pas accès à ltagriculture normalisée, ainsi que d'autres qui

refusent ce modèle. Sans doute, aussi, se dêve'loppe t-il, parallèlement une

agriculture "de soumission", caractér'isêe par une dépendance étroite à lrégard des

I.A.A. ou des organismes financiers (travai'lleurs à façon ruinés ou sans capitaux

au départ, dans'le secteur de l'aviculture, de la production porcine' par

exemple). P1utôt qutune accélération de Itexode, crest donc une paupêrisation

de'la petite et moyenne paysannerie qu'i se produit, Provisoirement ? car, coinci-
dence historique, de fortes génêrat'ions d'agriculteurs (60 % des expioitants
actue'ls) vont atteindre 'l 'âge de 'la retraite d'ici quinze ans libêrant théorique-

ment 50 % de 1a S.A.U. régiona1e. Comment sera rêsolu, dans cette période, la
contradiction entre les aspirations, les capacitês et compétences croissantes
des agriculteurs et de leurs enfants, etr'les perspectives offertes par une

activité entrée dans une phase de déva'lorisation ?

- déva'l ori.sati on par rapport à dr autres agri cu1 tures auxquel 'les el I e

est et sera de plus en p'lus confrontée à travers'le processus de l'ibéra'lisation
de 1a po'l i ti que agro-al imentai re.

- dêvalorisation par rapport â sa situation antérieure, pmargÉ6e-

par une remise en.cause de sa voie de développement, et par une régression sur

1e plan social,
- dévalorisation, enfin, par rapport â dtautres utilisations de itespace

qu'e1le a jusqu''ici mis en va'leur, avec 'l raccroissement des pressions du tourisme,

des fonctions rêsidentielle et minière, des services "d'utilité publique"

tels que pians dteau et barrages, centrales nucléaires, campsmilitaires etc

L'enjeu de la politique agro-alimentaire est donc considérab'le puisque

celle-ci détermine non seulement I'orientation technique et êconomique des

systèmes de production, mais encore le statut social des forces de travail agricoles,
et en définitive les densités et1es formes d'occupation et d'util'isation de

ltespace rural.
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