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PREFACE DE MONSIEIIR OLTVIER DOLI,FUS
PROI.ESSEI'R A L'I'NIVER§ITE PARIS VU

PRESIDE,NI DU OOMITE DE PILOÎAGE DE L'AIP

Dans un monde rural chargé d'incertitudes mals qui concerve sa
diversité par suite des traJectoires hLlstorlques locales, des
structures et des conditions naturelles, ll etait utlle d'essayer de
mettre au point des procédures d'analyse raplde des situaüons,
d'êtablir des diagnostlcs permettant à la fois d'éclairer les décisions
à prendre, mais aussi d'identlfier les quesüons essenüelles pouvant
faire I'obJet de recherches plus approfondies donc de disposer d'un
tableau, parfois contrasté avec ses zones d'ombre et ses zones de
lumière.

C'est à cette entreprise que se sont liwées plusieurs équipes du
CEMAGREF, qui ne pouvaient qu'être pluridisciplinatres par leur
composiüon et par leurs démarches. Chacune avait une
connalssance approfondie d'un ou de plusieurs terrains. Il a fallu à
la fois confronter les expériences et les savoir-falre, simpliller les
dêmarches, mettre au point un instmment d'analyse qui tout à la
fois puisse être opératoire dans des situaüons les plus diverses,
mais qui nefface pas les différences des situaüons, qui sache en
faire ressortlr les spêctflcites et qut atde à mleux locallser ces "zones
d'ombre", insuffisamment connues qui permettent parfois de faire
rebondir la recherche.

Ce document est à la fots un lnstmment dont I'usage seul
permettra de mesurer la valeur opératoire lorsqu'il sera dans
d'autres matns que celles de ces créateurs, c'est aussi le produit
d'une recherche qui fera naître des quesüons nouvelles. Si
"Diagnostics à l'échelle de peütes réglons rurales" répond à ces
der:x obJecüfs, il aura rêpondu à I'attente de ses promoteurs et aux
missions du CEMAGREF.
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PREFACE DE MONSIEI'R AI\IDRE GRAMMONT
DIRJECTEIIR DE UESPACE RI'RAL ET DE LIT FORET
MII\IISTERE DE UAGRICULTI'RE ET DE I"A PECHE

De nombreux défts sont auJourd'hui lancés à I'agriculture : aussi
doit-elle élaborer et développer des praüques nouvelles suscepübles
de satisfaire des demandes mulüples, parfois dtvergentes : assurer
la sêcurlté altmentalre, respecter I'enüronnement et les paysages,
prêserver les équtltbres géographlques, économiques et soclaux.

Dans ce contexte évolutif, la commission "agrlculture, allmentation
et dêveloppement rural" de préparaüon du XIème PIan a tnütulé fort
à propos son rapport "France rurale : vers un nouveau contrat",
dont la présentaüon se veut par allleurs très didactique :

comprendre puis vouloir...

Pour comprendre, il est nécessalre d'ldenüfler et de diagnostiquer, à
l'êchelle spaüale ad hoc, d'une part la demande soclale adressée à
I'agriculture et à la sylüculture, et d'autre part, I'offre terrltorlale
susceptible d'y répondre. A cet égard, I'ouwage "dlagnostics à
l'échelle de peütes régtons rurales : dêmarches, méthodes et sources
d'lnformaüons" que publie le CEMAGREF, consütue un ouül
méthodologique perünent et précieux, frutt d'une démarche
pluridisciplinaire, lnnovante, encouragêe et soutenue par la DERF.

A la vetlle de Ia définttion du prochain programme fédérateur du
CEMAGREF, pour lequel Je forme des voeux sincères de réusslte, il
me semble opportun de rappeler que tout travail de recherche
présente une ftnalttê soctale : des publtcatlons de cette nature
üennent opportunêment formallser une réponse aux aspiratlons de
Ia société, que la DERF, avec d'autres, tente de caractérlser et de
conforter. Oue le CEMAGREF en solt remercié et que nos
encouragements I'incltent à poursulwe dans cette vole.
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IN STTMMARY

With the slackening of the agrtcultural pressure on the space and
the specter of thousands hectares turning to the wasteland, v,rith
the reform of the Common A6lrtcultura1 Policy and negotlations of
the GATT, the future of the rural space came back in the mlnds.

Big interrogations wetgh on many rural terrltories, and their future
will be largely in accordance with their capaclües to rêact and adapt
themselfs, their capacitles to innovate and to be opportunist.

For the impetus of acüons of local development, a diagnosis is often
indispensable. In a first time, for a small area, a dtagnosis on all the
sociological and economlcal components is necessary. Established
according some hypothesis of work and theoreücal choices about
the local development, a schemaüc representation of the rural
system is suggested in support to a step, an organizaüon of the
ideas, for this diagnosts.
Local actors occupy there deliberately a preponderant place.

This diagnosls opens necessarily on thematlc lnvestlgattons. So, in
the same spirit, steps are proposed for four themes of lnvesügations
particularÿ developed by the CEMAGREF: local Job systems,
agriculture and the maintenance of the space, the valorizaüon of the
forest, the landscapes.
An inventory of informaüons sources, their interest, their limits, ls
also given.
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RESUME

Avec le relâchement de la presslon agrlcole sur l'espace et le spectre
du retour à la frtche de mtllters d'hectares, avec la rêforme de la
Politique Agricole Commune et les négoctaüons du GATT, le devenir
de I'espace rural occupe à nouveau le devant de la scène.

De lourdes lnterrogatlons pèsent en effet sur de nombreux
territoires ruraux, et leur avenir sera largement foncüon de leurs
capacitês de rêaction et d'adaptatton, de leurs capacitês à innover et
à saisir les opportunltês qui se présenteront à eux.

Pour I'impulslon ou la mise en oeuwe d'actions de développement
local, une phase de diagnostlc constitue un préalable souvent
indispensable.
Dans un premier temps, un diagnosüc portant sur I'ensemble des
composantes socio-êconomlques d'une peüte région s'avère
nécessaire. Appuyée sur un certain nombre d'hypothèses de travail
et de choix théoriques concernant le développement local, une
reprêsentation schématique du système rural est proposêe en
support à une démarche, une organisation des idées pour un
diagnosüc d'ensemble. Les acteurs locaux y occupent dêlibérément
une place prépondérante.

Ce diagnosüc ouwant nécessairement sur des approfondissements
thémaüques, sont également proposés dans le même esprit, quatre
thèmes d'lnvesügations partlculièrement développés par les équipes
du CEMAGREF : les systèmes d'emploi locaux, I'acüütê agrtcole et
I'entretlen de l'espace, la valorlsaüon de Ia ressource forestière,
l'état des paysages.
Un inventaire des sources, leur lntérêt, leurs limites, accompagne
I'ensemble.
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IÀrÎRODUCTION

Ce document a pour obJet de présenter un ensemble de démarches,
de méthodes, de sources d'informaüons utiles à la réalisaüon de
diagnostics à l'échelle de petites régions rurales. Il se situe dans un
objecüf d'alde à Ia décision pour des acteurs ayant la volonté d'agir,
d'une manière ou d'une autre, pour le développement local.

Plus précisêment, il se propose de rêpondre aux besoins de
bureaux, services ou cellules d'études auxquels des acteurs locaux
auraient conflê la réalisation d'un diagnosüc sur la peüte région qui
les préoccupe, en vue d'entreprendre ultêrieurement des actlons de
développement relevant de leurs (ses) domaines d'intervention.
De ce fait, il est construit :

- pour la réalisaüon d'un diagnostic avant tout "socio-
économlque", celul-ci intêgrant de manlère assez large les
répercusslons de la dynamtque économlque sur le cadre de üe
ou sur la gesüon de I'espace
- pour une échelle micro-régionale, c'est-à-dire pour un
terrltoire de la taille d'un canton (rr, voire d'un "pays".

Ces démarches et méthodes sont lssues de travaux réalisés par des
équipes du CEMAGREF en diverses petites rêgtons rurales
françaises, appartenant plutôt au milieu montagnard (Alpes,
Pyrénées, Massif Central). En particulier le canton de la Chaise-
Dieu en Haute-loire et le canton de Massat en Ariège ont étê les
supports priülégtés de leur expérimentatton interdisciplinaire dans
le cadre d'une Action Incitaüve Programmée (AIP).

(1) On prêJè,rera ici Ie sens gêographlque du terme (espace polarlsé par un bowg-
centre) au sens admintstratiJ.
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Si ces démarches et mêthodes se veulent reproducübles et
opêrationnelles, elles n'ont pas la prétenüon d'être universelles.
En effet, elles sont le fruit à la fois d'hypothèses de travail et de
choix thêoriques sur le dêveloppement local (que nous expliciterons
succinctement) et d'un certain pragmaüsme. Elles résultent de
travaux finalisés, réalises en réponse à des demandeurs prêoccupés
principalement, sott par le devenir de I'espace et des paysages, soit
par la dynamtque économique de petites rêgtons rurales, fragilisêes
par le vielllissement de la population et le repli des activités
économiques, en partlculier de I'agriculture.
Mais, même à I'intêrleur de ce champ, une certaine adaptaüon au
contorte local, à la demande de dlagnostic telle qu'elle est formulée
par I'acteur sera touJours nécessaire.

L'approche systémique dynamique d'une petite région, si elle
s'appule sur une analyse très détatllée des composantes soclo-
économique et spatlale, peut présenter le rlsque d'être lncompaüble
avec le cahier des charges de méthodes de dtagnosüc réaltsables par
des servlces de terraln. Par allleurs, le développement local est
multiforme, il est le fait d'initiatives variêes, et ses promoteurs
formulent des demandes de dtagnosüc en fonctlon de leur domaine
de compêtence et d'intervention, et donc plus' fréquemment
thématiques que globar:x.

Aussi en réponse à ce type de besolns, nous proposons dans la
deuxième partle de ce document des dêmarches pour la rêalisaüon
de diagnostics thématJques au spectre plus ou moins large, que
nous avons eu à rêaliser dans le champ de nos compétences.

Mais nous pensons que ces approches thêmatiques ne peuvent être
perlinentes si elles ne sont pas replacées dans le contexte plus
général du territolre considérê. Ce qui signifle, en terme de
dêmarche, qu'un diagnosttc d'ensemble est un prêalable
indispensable, et que toute approche thématique dewa se référer à
ce diagnostic d'ensemble.
Aussi, proposons-nous, en première partie, une démarche pour
conduire celui-ci, ainsi qu'un aperçu sur les hypothèses de travail
qui la sous-tendent.

Enfln, une troisième partie est consacrée à la collecte et aux sources
d'informations utlles pour réaliser ces diagnosücs.

-14-







- CIIAPIÎRE I -

gW,guEs BAs^Es rHDoRrguEs
DT TTTPOTIIES^ES DD TRAUAIL

1 - A PROPOS DES PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT LOCAL
EN ZONE RI'RALE

On peut définir le dêveloppement économique local par le
renforcement des moyens de production d'un territoire et la
progression gênêralisée des niveaux et des modes de vie, aux yeu(
des acteurs directement concernés.

1.1 - L'lnterrogation sur les espaces nrraux

Depuis plusieurs décennies, les choix de localisaüon des entreprises
se traduisent par une concentration croissante des activitês sur des
espaces priülégiés. L'Etat participe à ce mouvernent par une
poliüque d'aménagement du territoire qui souvent accentue encore
la concentraüon en ces lieux de la production et des êchanges. Ce
risque est accru auJourd'hui avec la construction européenne.

Cette évolution s'accompagne d'un accroissement des inégalités
spatiales que les politiques menêes par ailleurs ne parviennent que
difficilement à réduire. Le bilan des élus de montagne est à cet
égard évocateur (z). Aussi, avec le retour toujours attendu de Ia
croissance, avec les mutations du contexte êconomique gênérées
par la réforme de la Politique Agricole Commune et les accords du
GATT, la quesüon de I'avenir de I'espace et des milier:x ruraux
réapparait. L'abandon des campagnes avec la dispariüon d'une

(2) Congrès de I'Association Nahonale des Elus de Montagne. Tnnza, nou.199O
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culture, la dégradatlon des paysages et de I'enüronnement naturel
deüennent de plus en plus prêoccupants ; le spectre de Ia
désertiflcation est à nouveau agité (comme à la fin des années
soixante, après la publtcaüon du rapport Mansholt).

L'agriculture, même st elle demeure essentielle dans la gesüon de
l'espace, n'est plus reconnue apte à assurer seule et partout une vie
sociale dans les campagnes. Aussi, tous ceux qul se préoccupent de
I'espace rural, et notamment I'Etat, cherchent des solutlons
alternaüves, en voulant moblllser les ressources que I'espace rural
possède mais n'exploite pas, en s'efforçant de détecter les marchés
porteurs.

1.2 - Les interprêtations thêoriques du dêveloppement
spatlal

Les thêories économiques divergent sur les causes de ces inêgalttés
terrltorlales et sur les moyens à mettre en oeuwe pour favorlser une
dtffusion spatlale du développement. Schémattquement elles
s'appuient soit sur un espace-lieu sans dynamlque, soit sur un
espace-territolre peuplé d'acteurs locaux, potenüellement porteurs
d'initiatives.

t L'espace-lieu scns dgnamique interne

Les thèses libêrales tendent à considérer I'espace comme un
catalogue de ressources à exploiter et à ratsonner en terme de
filtère, sans prêoccupation des acteurs locaux et des milier:x.

La polarlsatlon des actiütês est Jugée lnêluctable ou doit être
corrlgêe par une actlon volontarlste de I'Etat (s, ; elle Jusüfie une
poltüque sociale d'assistance. Pour d'autres, I'Etat doit favorlser
I'implantation d'activités motrices pour donner une lmpulslon aux
espaces défavortsês, considérés comme en retard de développement
(4r. Dans cette optique, le développement est alors perçu selon un
seul iünéraire, en référence aux sociétês dêveloppées prises comme
norme. L'espace a ainsi été découpé en zones d'intervention, "en
fonctlons et en lier:x de problèmes" (5r.

(3) Perroux 1961
(4) (selon Ia thÊorle des êtapes du dêrseloppement de Rostou] ROSTOW 1962
(5) I^ACOUR 1985
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La non diffusion de la croissance dans les espaces ruraux, l'échec
relaüf des politiques d'intervenüon, et la crlse économique et sociale
des années 1970-1980, ont mls en cause la fiabtllté de ce processus
de développement, et imposé une nouvelle interprétation du
développement spattal.

J L'æpace-teritoire

Les êvolutions constatées ces dernlères années montrent en effet
que le développement économique n'a pas lieu uniquement dans les
pôles de croissance : les anaÿses d'§dalot et Planque (6, rêvèlent
les retournements spatlar:x ; Courlet, Pecqueur, (7) et les
économistes ltaliens (Becatünl, Fua, Garofolt) (s) ont analysê les
processus d'industrlallsatlon dtffuse qut peuvent aboutir à la
formation de systèmes productifs locaux, basês sur I'agglomération
de peütes entreprises, rénovant ainsi la noüon de district industriel
de Marshall.

Dans Ie domaine tourisüque ê§alement, on constate par o<emple
qu'à côté du modèle des staüons intêgrées, d'autres formes, comme
les üeilles staüons üllages créées entre les der:x guerres, semblent
mieux armêes pour résister aux fluctuatlons du marchê des lolsirs.

D'une façon plus générale, sur l'ensemble des régions de montagne,
on constate que des dynamlques d'entreprises novatrices se sont
répandues grâce à une organisaüon familiale, à des résear:x de
relations informelles, à des systèmes d'emploi diversifiés
(pluriacüvité agricole et non agricole) (er.

Aussi, une poliüque volontariste üs à üs des espaces ruraux ne
peut se limiter à la mise en place d'un schéma type de
développement et à une üsion dualiste de I'espace rural avec d'un
côté, un espace adapté à l'économie de marché, et de I'autre, un
espace handtcapé, condamné à I'assistance. Elle ne peut faire
I'impasse sur les proJets, les logiques soclales, les reprêsentations
du dêveloppement, les conditlons réelles dans lesquelles se trouvent
les terrltolres ruraux, qul dêterminent des processus de
développement p artlculiers.

(6) AYDAT.OT 1s86, PLANSW 1984
(7) COURLET 1988, PECSWUR 1989
(8) BECATTINI 1989, FUA 1988, GAROrcLI 1986
(9) CEMAGREF CENAT 1989
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Dans la notlon d'espace-terrltolre, des êconomistes du
développement mettent en avant le rôle des acteurs locar:x et
I'edstence d'une dyramlque interne propre à un espace, en
considérant le processus de dêveloppement comme le produit d'une
articulatlon entre un territoire et la société $obale. Cette conceptlon
rejoint la noüon de sociêté locale en autonomle relaüve développée
par des soclologues comme H. Mendras et M. Jollivet (rol.

Le territoire se fonde sur une "soclo-culture" particulière, un
"espace-vécu" (rrr. Dès lors, le dêveloppement ne peut se rêdulre à
un seul modèle : il existe dtffêrents ittnéraires de dêveloppement
(12), et ceux empruntés dépendent pour une large part du Jeu
interactif d'acteurs locaux ayant eux-mêmes à réagtr à l'lntervention
de facteurs et acteurs externes.

2 - UN SYSTEME ECONOMTgUE rpCAI,

Sur le plan économlque. ce territolre réglonal peut être considérê en
première hypothèse comme un système tntêgré dans une sociétê
globale dont tl est largement dépendant, autant sur un plan
économlque (marchês), social (drott), polttique (pouvoirs de
décision), que technique.

Ce système êconomique comprend un système de producüon et un
mode de régulation que I'on peut analyser à partir de I'observation
des pratiques et des stratéstes de trois insütutions de base :

- l'entreprise
- le ménage (famille nuclêaire)
- la commune

Cette noüon de système n'est cependant qu'un outil de travail : la
petite région comprend en fait différents systèmes d'organisation
socio-économique qui s'enchevêtrent. Mais à partir d'analyses
conduites sur ces trois niveaux d'organisaüon locale, on peut
identifier le champ de dêpendance êconomtque et politique, la
capacitê d'autonomie ou d'adaptation des acteurs locaux.

(1O) MENDRAS, JOLLNET 1971
(r1) FREMONT 1976
(12) Courlet 1989
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2.1 - Un système de productlon : les entreprlses et les
servlces

La peüte région comprend un ensemble d'entreprises, agricoles,
non-agricoles, avec ou sans salariés (travallleurs indépendants), que
I'on peut considérer en tant que telles, de façon lnter-sectorielle, et
en traversant les grandes catégorles statisttques qut ne rendent que
partiellement compte de la réalité de I'espace rural. Ces entreprises
forment un système à partir du moment où elles sont situêes sur un
même territolre auquel elles s'identiftent et dans lequel elles sont en
relatlon plus ou molns étrotte.
On peut les tdenttfler à travers :

- un système technico-êconomique :

le degré de mécanisaüon et de modernisaüon
le mode de producüon (sérte, artisanal)
le ÿpe de produit (standardisé ou non)
le degrê de flodbillté producüve (capacité d'adaptatlon
aux évolutions commerciales)

- un mode d'organlsatlon du travall :

la nature des emplois salariés ou non
le degré de qualificatlon
la flerdbtlttê de I'emploi
les pratlques locales du rapport salarial
Ia mobilitê socio-professionnelle des acüfs

- un espace économique
les marchés
les relattons producüves (amont, aval)
le marché du travail
les résear:x de communication, de solldaritê
le pouvoir de déctston

- un mode de reproducüon
le réinvestissement producüf ou I'accumulation
patrimoniale des bênêfices
un régime d'accumulation intensif (amélioration de la
capactté de producüon) ou ortenslf (accrotssement des
facteurs de production).

-2t -



2.2 - Un mode de rêgulation lnterae s'appuyant sur les
mênagles et les commrureg

- le ménage (famille nuclêalre)
son organlsation (systèmes d'emplot et de revenu)
les migrations (emplots. mobtlité)
le mode d'lnsertion professionnelle des enfants
(patrtmoine, formaüon)
les réseaux famlllar.rx (assoclatlfs et informels)
la gesüon immobiltère (foncter, bâti)
le mode de consommation (espace. servtces)

- la commune
la représentativité des êlus et les groupes d'influence
le pouvoir de dêcision (financier, techntque, politique)
les politiques menées (spaüales, êconomiques)

2.3 - Un système êconomlque local en relation avec
I'extêrleur

On salt que les changements üennent généralement de I'extérleur.
Ils peuvent être d'ordre économlque (marché), technique,
organlsaüonnel ou culturel.
Le processus de dêveloppement est une dynamique complexe qut
dépend des relatlons entre terrltoires et des caractères du territoire
considéré.
Il suppose une capacité de réacüon d'un terrltolre à ces influences
extêrleures. Il suppose aussl une capacltê d'lnnovaüon, c'est à dire
une aptltude à s'approprler, à explolter des idées, des techniques,
des méthodes nouvelles permettant de renforcer sa posttion
économlque. Cette capaclté d'lnnovation, dêfinte comme
"l'inventlüté d'un milleu" (73), peut être considérée comme la
véritable ressource d'un territoire.
L'innovation s'oppose à la routlne, à des comportements de
résistance qui freinent sa diffusion. Elle peut provoquer de
nouveaux conflits et exige des régulations perrnanentes (I4r. Ce 'Jeu
de forces contradictoires sêcrète et organise le changement" (r5r.

(1s) TACOUR 1985
(14) PECSWUR, 1987
(15) MENDRAS, I983
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3 - guAlRE ITYPOÎHESES DE TRAVAIL ESSENTIELLES

tr Il y a touJours une certalne "aptltude à I'innovation",
mais cela peut se traduire par des processus de
développement varlés.
L'espace rural est mulüple. L'apütude à I'innovation, les
potentialites de dêveloppement sont liées aux caractères des
territoires qui ne sont pas homogènes : leurs stmctures
sociales et économlques sont plus ou molns fortes. Mais nous
pensons par hypothèse que tous possèdent une aptitude à
I'innovation, qut peut se tradulre par des processus de
développement diffêrenctés.
Cela ne stgnifle pas qu'il odsterait partout un foisonnement
d'inlüatives pour recréer un tissu êconomique; I'innovaüon
peut se traduire aussi par des formes de développement avec
une densité humaine très faible (forêt, par exemple).

tr La dlverslfication êconomique et soclale et la diversltê à
I'intêrleur des actlvltês êconomiques et des groupes
soclaux parttctpent à la capacltê d'adaptatlon
II importe d'anaÿser la diversité sous ses dtfférentes formes,
d'en trouver les origines et de dégager parml ses composantes
celles qui sont sensibles ar:x changements, celles qui sont
potentlellement porteuses de dêveloppement mais aussl celles
qul peuvent consütuer des entraves à Ia solidarité et
d'identifier les facteurs de dérégulaüon.

tr L'exlstence et les perspectlves d'lntêgratlon de proJets
atyplques sont de pulssants rêvélateurs de la capacitê de
dêveloppement d'une petlte rêglon
Les régions pérlphêrlques, dttes fragiles, sont dans une telle
situation parce qu'elles ne disposent pas des moyens pour
connaître le processus de dêveloppement "normal". Iæurs
possibilités de dêveloppement passent alors, au moins dans
une première phase, par un processus aÿpique.
Dans ce cadre, les proJets novateurs apparaissent souvent
difficilement crêdtbles parce qu'ils sont par nature en dehors
des schémas de réfêrence technique ou flnancière :

- les acteurs sont en marge des institutions, tntêgrés dans
des réseaux de relaüons informels,
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- les acüvitês nouvelles n'ont pas de référence économique,
elles se positlonnent sur des marchês incertains ; les
entreprises sont souvent de peüte tallle, sans capitar:x
importants,

- les proJets d'entreprise répondent à des moüvations
personnelles, plus ou moins élotgnees d'une raüonalité
économlque de recherche immédiate de proflt.

Ces caractérisüques rendent les [estttutlons réservées, a
priorl, à leur égard, et llmltent les acüons en leur faveur, en
particulier pour réduire les obstacles qu'lls rencontrent
localement. Et pourtant, certalns peuvent être parmt les
gerrnes d'un nouveau développement local.

tr L'interdêpendance des composantes soclo-êconomlques
de la vle nrrale est à la base de la rêgulaüon du système
On ne peut falre l'analyse de I'une des acttütês êconomiques
sans s'intéresser aux relaüons qu'elle entretlent avec les
autres, ar:x divers rêseaux qu'elle est suscepüble de constituer
et au rôle qu'elle peut yJouer. D'où la nêcesstté d'une première
approche de I'ensemble du système, prêalable à tout diagnosüc
parüel afin de repérer les réseaux de rêgulatton.

Ces hypothèses concenrent bien sûr I'ensemble des branches
d'activités : agrlcoles, forestières, lndustrlelles, artisanales,
cornmerciales, touristlques, services privês.
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- CIIAPITRE II .

La méthode d'approche des acüütés n'est pas neutre dans les
rêsultats rendus. Il n'odste bien sûr pas de méthode unique,
comme ll n'andste pas un seul iünêraire de developpement. Les
sources d'informations disponibles, les condiüons d'êlaboration de
l'analyse, Ia volonté des acteurs locaux, les caractères dominants de
la rêgion nécessitent chaque fois d'adapter Ia démarche et la
méthode : les indicateurs, le déroulement, les informateurs varient
touJours.

Des cholx sont rêallsês pour s'adapter ou répondre à :

- la réglon (taille, dominante des actiütés, étât du
dêveloppement...)

- la demande et le demandeur (obJecüfs)
- I'utlllsatlon enüsagée des résultats (sensibilisaüon au

developpement, dossier préalable à une opéraüon
d'amênagement...)

- Ie temps disponible pour la réaliser
- le maître d'oeuwe fbureau d'études, animateur, stagiaire,

acteurs locar:x...)
- la représentatlon du dêveloppement 0a façon de voir une

rêgion et les conditions du dêveloppement)

Le diagnostic est rêaltsé selon des cholx mulüples et successifs
concernant:

- la démarche suivle
- la méthode adoptée
- les outils uülisés
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I - I'NE DEMARCHE ET DES METHODES A ADAPTER SELON
L'ORIGINE DE LI\ DEMAIYDE

On peut disttnguer der:x grands cas de figure de demande de
diagnostic:

l.f - La demande de dlagnostlc est extêrleure à la petite rêgion

Elle est formulée par un "décideur-flnanceur" (DATAR, Servlce du
Ministère de I'Aglrlculture, Recherche, CEE...), sans flnallté d'acüon
particulière sur la régton étudtêe, dans l'obJectlf de comprendre des
mêcanismes de fonctlonnement, de dlsposer de rêférences, ou
d'élaborer une méthode d'ana1yse...

Dans ce cas, le dtagnostic est réalisé par un bureau d'êtudes ou une
équipe de recherche. La démarche peut comprendre une
partictpation d'acteurs locaux, sous la forme d'un groupe de travall
ou de ptlotage, dans I'obJecüf :

-d'améllorer l'étude par Ia prtse en compte de la connaissance
locale,

-d'une reprlse de l'étude par les acteurs locaux comme base
d'un proJet de dêveloppement.

Il s'agtt d'une poslüon de prlncipe qut n'aboutit pas forcêment,
parce que la mobilisaüon d'acteurs n'a pas été faclle, parce que les
délats de l'étude ont court-circuité le temps de réaction locale ou,
plus fondamentalement, parce que le developpement de la région
objet de l'étude n'est qu'une préoccupaüon secondaire.

1.2 -La, demande est locale

Elle est formulêe par des acteurs internes à la peüte rêgton (élus,
professionnels) ou par une lnstltution externe ayant un rôle
d'arbitre ou de catalyseur par rapport à son développement (DDAF,
Parc Naturel Régional, etc...) et qul, avec le concours d'autres
services, dêpartementaux ou centraux, ont pour obJectif d'aglr dans
la rêgion.

Dans ce cas, der:x démarches sont posstbles :

- les acteurs locaux réalisent eux-mêmes le diagnostic avec
I'appui techrüque d'un bureau d'études, qul apporte des
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méthodes d'arümatlon de groupe, et des outils de
sensibilisaüon. L'action pour le développement local commence
ici dès la mise en place des groupes de travall.

- l'étude est condulte sous la responsablltté d'un groupe de
ptlota§e qut a pour mission en particulier de-tirer les
conséquences opéraüonnelles au vu du dtagnostic. Elle est
réalisêe par un bureau d'êtudes ou de recherche, ou un
animateur de développement, qut restttue ses concluslons et
remet son rapport. Il s'agtt alors d'une mêthode d'analyse pour
connaître avant d'agir et non pas une méthode d'actlon de
dêveloppement local. Elle apporte des éIéments d'analyse à des
dêcldeurs qui veulent entreprendre ultérieurement une action
de développement.

La proposition du CEMAGREF se situe dans ce dernier cas de figure
pour lequel nous posons d'emblée le "cahier des charges" suivant :

tr Faire une analyse dynamlque, c'est à dire, au-delà d'une
descrtpüon de la sltuation actuelle, rechercher des tendances
d'évolution, les facteurs lnternes et externes qui en sont à
I'orlglne ; et envisager les perspectlves qul en découlent pour le
moyen terme.

tr Associer le mieux possible le madmum d'acteurs
directement concernés, et pas seulement les demandeurs, à
l'élaboratlon du dtagnosüc dynamique et à sa validation à
I'lssue des prtnctpales êtapes de son êlaboration.

2 . DES METHODES A ADAPIER A LI\ CONSISTANCE DE
LI\ DEMAIIIDE

Les questions initiales posées par un déctdeur/demandeur se
réfèrent frêquemment à un grand thème d'lnvestlgation
correspondant à son domaine de compétence et d'lntervention. Elles
sont rarement posêes de manière très générale.

Pour le rêallsateur, il y a donc souvent lieu, au cours d'une phase
d'opltcttaüon d'êlargir le champ de la demande en I'lnsérant dans
une réflodon incluant un diagnostic plus sénéral de cadrage dans
les travaux à rêallser.
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Les mêthodes qu'il pourra mettre en oeuwe, tant pour le diagnostic
de cadrage que pour le diagnosüc sur le thème üsé, seront plus ou
molns êlaborées, plus ou moins préclses, certes selon la nature de
la question, I'amplitude du champ qu'elle recouwe mais aussi selon
les moyens que le demandeur attache à sa demande et les délais
qu'il exige pour la rêalisation du travail.

3 - IINE ADAPTATTON RECTPROgITE DES METHODES ET DES
SOURCES D'INFORMA'TIONS

L'adaptaüon des méthodes à I'information disponible est une
pratique courante et ralsonnable. Mais il faut se garder de ne
concevoir et mettre en oeuwe les méthodes qu'en fonction de
I'information disponible.

Alnsl, par exemple, l'économie rurale, et a forüorl l'êconomie de
montagne, a touJours êté plus ou molns asslmllée à une économie
agricole : aussi, I'appareil stattstique (RGA), mls en place pour
observer I'exploitation agricole, demeure I'outil privilêgté
d'observation des entreprlses rurales, malgré la forte diminutton de
la population acüve agrlcole, et la progression parallèle des autres
acüütés en parüculier terüaires. Il est donc forcêment très
incomplet pour I'espace rural lorsque les actiütés sont aujourd'hui
essenüellement non agricoles, en termes d'emplol et de revenu.

Pour approcher le tissu économlque local sans segmentation
arüficielle liée au dtspositlf statistique et placer I'ensemble des
entreprises sur un même plan d'analyse, quel que soit leur secteur
d'activités, il est nécessaire, si I'on a à approfondtr ce tl:ème, de se
donner les moyens de créer cette information ortginale par enquête.

Il en est de même pour le repérage des proJets novateurs, a§4piques,
que nous avons constdêrés dans nos hypothèses de travail comme
particulièrement importants à connaître parce que susceptibles
d'être des germes de développement. Ils sont par nature en dehors
des schémas de référence technique ou flnancière, et donc souvent
également des données statistiques.
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- CIIAPIÎRE III -

PROPOSTTIO]V POT,R UND R^EPR.ES^EN'NA1IOff

DU SYSTE,MD INUL
DA]\TS I.A PDR'S,PDCTfiTD DTIN DIAG]VOSTIC

Dans la limite des attendus exprlmês dans les pages prêcédentes, ce
chapitre a pour obJet de proposer une dêmarche pour la réalisaüon
d'un diagnostic d'ensemble sur une petite régton.

D'une manière gênêrale, nous I'avons vu, les quesüons iniüalement
posêes pour la réalisatlon d'un diagnostic, soit sont exprimées en
termes très génêraux, soit se réfèrent à un grand thème
d'investlsation. Aussl, dans sa mlse en oeuwe, Ia démarche
proposée ici peut être conçue :

- pour le cas d'une demande formulêe en terme de "diagnosüc
d'ensemble", comme une première étape, dont I'objectif sera de
prêciser un certaln nombre de questlons clés à approfondir sur
Ia petite region, voire d'acüons à engager,
- dans le cas d'une demande prêclse sur un dtagnosüc
thématique, comme une étape préalable, permettant de
replacer la question tnitiale dans un contexte plus $obal, et
d'amorcer un dialogue avec le demandeur sur la nature de sa
propre demande et son éventuelle reformulation.

Les pages qui suivent se veulent avant tout un "guide
d'investigaüons à mener" pour I'analyse d'un territoire. Elles
renvoient à divers thèmes, diverses questions ou divers acteurs qui
peuvent chacun faire I'obJet d'une étude approfondie. Dans la
perspecüve d'unê mlse en oeuwe rapide, nous nous sommes
attachés, dans le chapitre [V qui complète celul-ci, à I'appuyer sur
des donnêes facilement mobilisables.
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1 . LES O&IECTIFS DE CE DIAGNOSTIC

Quel que soit le cas dans lequel il se situe, la place qu'll occupe
dans I'approche d'un terrltolre, ce diagnostic a pour but de repérer
les princtpaux problèmes de la peüte région étudtêe, et les atouts
dont elle dlspose pour y faire face.
En d'autres termes, il üse à dresser une esquisse du
foncüonnement du système socio-économlque de celle-cl, à
apprécler ses capacités d'adaptaüon, à tdenüfier les acteurs
concemés, locar:x et extérieurs, alnsl que les solutions enüsagées
afin d'en analyser la pertinence et la cohérence.

L'ouül tnformatique (systèmes experts) tend auJourd'hui à réduire la
difficultê de la prtse en compte de la globalité du fonctionnement
d'un système. Cette difflculté reste toutefois une limite lmportante
et la dêmarche proposêe ne peut prêtendre à I'extraustlütê dans les
thèmes abordés.
Néanmoins, elle se veut une démarche pragmaüque d'approche d'un
territoire à travers notamment une décomposttton du système local
en trois "clés d'entrée" et d'lnvesü§aüons. formulées de manlère
suffisamment gênêrale pour :

- couvrir un ensemble relativement vaste de préoccupaüons
- s'appliquer, même si c'est en termes différents, à Ia maJorité

des territoires
- être adaptée au contexte local.

Plus prêclsément, elle doit permettre :

tr d'identlfler Ie terrltolre étudié
On entendra par 1à le fatt de le sltuer par rapport à d'autres
êchelles spatlales, très souvênt différentes gêographlquement,
élaborêes sur des problêmaüques parüculières, et qui se
superposent à lui pour contrtbuer à son fonctlonnement
d'ensemble. On pensera alnsi :

- à I'armature des voles de communications
- aux diverses notlons de "bassins" développêes par
I'I.N.S.E.E. (bassin d'emploi, bassin d'êquipement, bassin
de pro>dmttê),

- aux "petites régions" agricoles et foresüères
- mals également ar:x dtfférents ensembles de communes

retenues lors de la mise en oeuwe de procédures (Contrat
de Pays par exemple) et qul peuvent être révêlateurs quant
à la perception de cet espace.
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''BASSINS'' ET''PETITES REGIONS''

Basslns d'êqulpement et basslns de proxlmitê

A parttr des données de I'Inventalre Communal, du nlveau
d'équlpement des conununes en commerces et servlces, ainsl que des
dêplacements de populatlon pour y accéder, I'INSEE établit une
cartographle des pôles attracttfs et des communes "satellites" de chacun
d'er:x. Deux nlveaux ont alnst été retenus :

- le '\rillage-centre" et son "bassln de pro:dmité", établt à partir de
corrunerces et servlces de proxlmlté (commerces allmentalres de base,
bureau de poste, services de santé ...)
- le "bourg centre" et son bassln d'équlpement, êtabli à partir de la
présence de commerces et servlces fréquentés plus occaslonnellement
ou d'echelon terrltorial plus vaste (Collège, Commerces vestimentaires,
Supermarché...), et qui rayonne donc sur un espace plus tmportant que
le premier.

Basslns d'emplol

Dans la même logtque, et à partlr cette fols d'une exploitatlon
particultère des Recensements Généraux de Populaüon (fichier
"Mirabelle" des mlgratlons domlctle-travail) I'INSEE ldenttfte des alres
géographiques, les "basslns d'emploi", correspondant à une certalne
logique d'êquflibre quanütatif et qualltatif entre population et emplois.

Rê§ions et Petltes Rêgllons Agricoles

Réallsé conJolntement par I'INSEE et les senrlces du Mlnistère de
I'Agrtculture, le découpage du terrltotre national en "régions agrlcoles"
repose sur des données physiques et agronomiques, de marüère à faire
apparattre des ensembles de communes "à vocatlon agrlcole dominante"
homogènes.
Plus peütes et utlltsées pour Ia présentatlon des résultats stattsüques,
les "Petltes Réglons 4grlcoles" (P.R.A.) résultent de I'lntersection de ce
premler découpage et de celul, admlnlstratlf, des départements
français.

Rê§ions Forestières

Là encore dans une logtque proche, les régtons foresüères
correspondent à un découpage séographtque réallsé par les services de
I'Inventaire Forestler Nattonal, de manlère à retenir des "urütés
naturelles présentant pour la végétatton forestlère, des caractères de
sols et de cltmat sufflsamment homogènes pour abrlter des ÿpes de
forêts comparables".
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tr de le caractérlser, à travers un certain nombre de donnêes
descriptives et d'évolution, données que I'on s'attachera bien
srir à mettre en regard des valeurs correspondantes pour
d'autres espaces (cantons voisins, dêpartement.. .).

tr de lister une série de falts ou de questlons pertinentes sur la
régton constituant des points clés dans son fonctlonnement
d'ensemble et son évoluüon, et d'esqulsser le système
d'acteurs correspondant.

tr d'apprécier les capacitês d'évolution, d'adaptatlon de la
région concemée, I'esqulsse du système local, dressée à parür
de trois "plans d'analyse", êtant examinée à travers trois "clés
de lecture" (maîtrise - adaptaüon - régulaüon).

Par ailleurs, s'inscrlvant dans une dêmarche plus gênêrale de
développement local, elle dott üser, si le contexte s'y prête, à servir
de support pour une lmplicaüon progressive des acteurs locaux,
cela par leur assoclaüon aux dtfférentes phases du diagnostic lui
même.

2 - TROIS PLANS D'AIIIALYSE POI'R T'NE RECHERCHE DES
COMPOSANTES DU SYSIEME.

Les tnterrogatlons concernant le devenir des régions mrales,
qu'elles solent dites "fragiles", "défavorlsées"..., sont orçrimées de
manlères très dlverses. Dans leur très grande maJorité cependant,
elles font référence à trots préoccupaüons maJeures :

- un dysfonctionnement économique à l'échelle locale
- une dégradaüon du cadre de üe
- une dêsorgantsaüon de I'espace et une perte de maîtrise

concerrrant son évoluüon.

Malgré leur interdêpendance étroite, nous avons pris le parti de
retenir "a prlorl" ces trols thèmes, dynamique êconomique, cadre de
üe et gestion de I'espace, comme "clés" de dêcomposltion pour une
analyse du fonctionnement d'un terrltoire.
Partant alors d'une formulaüon en termes les plus vagues posslbles,
il conüent, pour chacun d'eux et par "rétréclssement" progresslf du
champ des interrogations, de préclser ce qu'ils recouwent plus
spécifiquement sur la région étudiée et à quels acteurs ils renvolent.
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Pour chacun de ces trois thèmes et de manière à guider la
recherche, nous proposons dans les pages qul suivent une liste de
quesüons très générales, alnsi qu'une ltste des princtpaux ÿpes
d'acteurs locaux concernés.

2.1 - La dynnrnlque êconomique

Le territoire étudié sera abordê ici en tant que support d'actlvitês
économiques. On s'interrogera principalement sur la nature de
celles-ci, Ieur rêpartition géographique, leur place par rapport à la
soclêté locale et leur lnserüon dans un système êconomique
englobant.
Ces interrogaüons s'exprlment au travers d'un certain nombre de
quesüons plus prêctses et auxquelles on s'attachera à répondre :

tr §uelles ressources locales ? Il apparaît intéressant lcl de
distinguer celles qut présentent une orl§lnalttê cerLaine de
celles pour lesquelles la réfêrence au terrltolre concerné est
moins spéciftque.

tr §uelle valorlsatlon de ces ressources ? Quesüon que l'on
abordera à Ia fois sur les plans :

- quanütatif : identification des ressources essenüelles, mais
aussi de celles qui ne sont pas ou peu exploitées
- qualttatif : dtsttnction entre celles qui ne font I'objet que
d'une valorlsaüon de type "exploltatlon d'une matière
premlère" et celles qui donnent lleu à création de valeur
aJoutêe.

tr Suel marchê de I'emploi sênêrê ? Quesüon êgalement
abordée sur les plans :

- quantitatif : volume d'emplois offerts, globalement et par
nature d'actlüté
- qualitatif : disünction entre emplois salariés/non salariés,
nlveau de qualtftcaüon des emplois offerts...

tr Quelle oqganlsatlon spatlale de ces êlêments ?
- inteme à la région étudiée: odstence de "pôles d'emploi" et
alre d'attraction de ceux-cl ;
- par rapport à un espace plus vaste : tl apparaît éüdent en
effet que Ies questlons qui précèdent ne peuvent être
abordées en seule rêfêrence au terrttoire étudié, mals
demandent à être replacées dans le contexte du bassin
d'emploi.
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Elles renvoient également à üvers acteurs :

tr Lcs "êtabllssements actlfs"
On préfèrera ce terme à celui "d'entreprlse". I1 recouwe en effet
une notion plus large, qui en$obe I'ensemble des
êtablissements ayant une actiüté économique, de producüon
de blens ou de servlces, marchands certes mais aussi non
marchands, qui sont également source d'emplol, qu'il soit
salarié ou non, temporalre ou permanent. Ainsi, les
exploitations agricoles comme les services publics sont-ils
couverts par cette notion "d'établissement acüf'.
On cherchera à caractériser ces êtablissements de manière à
répondre aux quesüons soulevées plus haut (nature de(s)
I'acüüté(s), volume d'emplols actuel, degré de pérennité
compte tenu de l'âge du chef d'entreprlse et des perspectives
de reprlse famtltale...), mals également à apprêcter, au travers
des cessations, des reprlses et des tmplantatlons nouvelles sur
un pas de temps à déflnir, la tendance dynamlque sur la
rêgton.

tr La populatlon actlve potentlelle
Sur le plan du marché de I'emplol, elle reprêsente la demande
et constitue en quelque sorte le "pendant" ar-rx êtabltssements
acüfs.

Elle pourra être abordée sous plusieurs angles :

- la caractêrisation de la populaüon acüve rêsidant sur la
peüte rêgton êtudtée: effecttfs, tendances d'êvolution,
localisation et ÿpes d'emplois occupês...
- I'idenüflcation de la populatlon active occupant un emploi
sur la rêglon, ce qui revient à dresser un bassin de
recrutement de maln d'oeuwe des établtssement actifs
- enfln, au-delà des données statisüques, on pourra
chercher à apprécier le dêcalage existant entre population
acüve "recensée" et population active "potenüelle" (départ
des jeunes, faible taux d'acüüté des femmes...).

tr l;es "partenaires collectlfs"
Sous ce terme, on entendra les diverses structures collectives
qul tnterviennent d'une marüère ou d'une autre pour impulser,
appuyer ou accompagner une dynamique économique sur la
région:

- les collecttütés locales, qui peuvent favoriser
I'lmplantation d'entreprlses sur leur territolre
(aménagement de zones d'actiütés, avantâges fiscaux
accordês...)
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- les structures professlonnelles locales (Comitês
d'expanslon êconomique, S5rndicats d'inlüative, assoclations
et syndlcats professtonnels...)
- leurs partenaires professionnels à d'autres échelons
territorlaux (Administraüons, Chambres consulalres...).

De cette approche, on pourra dégager la situation êconomique
d'ensemble pour le territoire étudlé, mats êgalement les d5mamlques
sectorielles, agrlculture, lndustrie, tourisme... par I'appréciation du
poids relatif et de la d5mamique propre de chacune de ces branches
d'actiütés.

2.2 - Le cadre de vle

La "d5mamlque soclale" pourrait constltuer une seconde clê pour
I'étude de la pettte région, et elle a son lmportance dans le
foncüonnement de celle-ci. On n'envisagera cependant pas, dans le
cadre d'une telle démarche, une approche sociologtque qut
nêcessiteralt un lnvesüssement plus important en temps et la
mobilisation de méthodes parüculières.
Aussi, nous limiterons nous lcl à une approche du cadre de üe, à
travers lequel on tentera d'apprécier, abstracüon faite du problème
de l'emploi abordé plus haut, les conditions de üe quotidienne de la
population.

En elle-même, cette notion de "cadre de vie" couwe déjà un champ
relaüvement vaste de préoccupaüons, reflétant ainsi tant la variété
des besolns que I'on peut prendre en compte, que la mulüplicttê des
groupes sociaux que l'on peut retenir.

Aussl, plus qu'une sêrie de quesüons, on ltstera icl un ensemble de
thèmes, rassemblês sous cette notion de cadre de üe.

tr L€ cadre de vie à l'êchelle du mênage : logement et
habitat
L'attention pourra être portêe sur :

- le parc de logements de la peüte région, abordé en termes
quantttatif et qualitaüf (nombre, degré d'occupaüon,
adéquaüon offre/demande de logements, classlficaüon au
regard de la taxe sur le foncter bâü...)
- le degré d'équipement en dlverses infrastructures
collectives nêcessalres à I'habttat (réseaux d'adductlon en
eau potable, d'électrlftcatlon, de collecte des eatrx usêes...)
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tr Lc cadre de vle collectlf : I'envlronnement
Le terme est à entendre au sens large. I1 recouwe ce qui
conceme:

- la qualtté du mtlieu naturel
- celle des paysages, entendus dans leur dimension

perceptive
- la physionomie des bourgs, appréctée au travers du cadre

archltectural d'ensemble et des aménagements réalisês.
Les données relatives à ces éléments sont d'une manière
globale plus dtfflcllement mobtltsables, et surtout, suJettes à
appréciations subJ ecüves.
Malgré tout, la prlse en compte de ce cadre de vie collectlf
apparait de plus en plus importante et nécessaire. On
cherchera alors à I'apprécler en tant que

- cadre de üe quotidten pour les habttants
- élément d'accompagnement volre d'appui d'une démarche

de développement tourlstlque.

O Les lnfrastnrctures de commrrnlgsf,long
A I'heure où les rêseaux de communlcaüons apparaissent de
plus en plus comme I'archltecture de base, support de
I'organisaüon du terrltolre, il conüent de s'interroger sur la
situatlon de la petite région en la matière.
Cela recouwe :

- sa situaüon géographique par rapport aux divers axes
maillant le territoire et son raccordement à ceux-ci,

- les conditions de clrculaüon sur I'espace étudiê
- les conditlons d'accès aux divers échelons supérieurs de la

polarisation de I'espace.
et concerne tant I'odstence des lnfrastructures nécessaires,
que I'offre de service (offre de transport) ou les conditions de
cette offre.

tr L'êquipement en com[rerces et services, I'accès aux
loislrs, à la culture :

L'obJectif est lcl d'apprêcier dans quelle mesure et à quelles
condltions les besolns courants de la population peuvent être
satisfaits : besoins de consommaüon courante, enseignement,
Ioisirs, culture...
On cherchera à préciser où et comment lls Ie sont sur la petite
région (présence d'un commerce sur place, edstence d'un
marché, passage d'un commerce ambulant...), et cela en
gardant à I'esprlt les dtfférentes fonctlons assurées par les
divers êchelons territorlar:x [bourg communal, bour§-centre,
petite ville...)
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Là encore, l'approche üse à mettre en regard une "offre" des
éléments qui consütuent ce cadre de üe (niveau d'équipement du
territoire en dlvers senrlces ou infrastructures) et la "demande
potentielle" que consütuent les besolns de la populaüon. EIle
renvoie donc à nouveau à divers acteurs :

tr La population
Le terme est là encore à entendre dans un sens large : On
s'lntéressera blen srir aux habitants des communes étudiées,
mats également à la populatton fréquentant temporalrement
ou occaslonnellement la régton (rêsldents secondalres,
touristes en sêJour ou de passage...). Dans le même esprit, on
ne négltgera pas une approche par rapport à une "population
potenüelle", et donc posée en termes de condiüons à I'accueil
de nouvelles familles.
Diverses stratifications de cette populatton seront alors à
réaliser, de manière à mettre plus prêcisêment la demande
éventuelle en regard de chaque type d'équlpement.

tr Les êtabüssements actifs assurant des f'onctlons de
services à la populatlon
Parmi I'ensemble des établlssements actifs, on s'lntéressera
parücullèrement à cer:x qul se situent dans une loglque de
servlces à la populaüon,

- les commerces de dêtail, les services privês
- la grande maJorité des seMces publics
- une grande part des arüsans, souvent y compris ceux du
bâüment

On y aJoutera êgalement ceux qul, sans être installés sur la
peüte réglon, contrlbuent à son apparetl commercial et de
servlces (marchés régullers, commerces et seryices
ambulants...).
Posêe par rapport ar:x "conditions de üe quotidlenne", rrne
approche en termes de présence/absence/conditions d'accès
aux services telle qu'elle apparait dans les publications de
I'Inventaire Communal est essenüelle. EIle nêcessite
néanmolns, pour une appréhension des perspectives
d'évolution, d'être complétée par celle des établissements acüfs
dont dépend I'odstence de ces serrices.
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tr Le mtlteu assoclatlf
Dans une certaine mesure, 11 peut être abordé dans un esprit
proche de celui retenu pour les "établissements actlfs" vus ci-
dessus. Comme eux, les associations se situent en effet sur
une logique d'offre d'un servlce en rêponse à une demande.
Sur certains aspects cependant, elles s'en distlnguent
nettement et mêritent en cela un regard particulier :

- elles couwent pour une grande part d'autres domaines
(culture, loislrs, actlon sociale ...) et complètent alnsl
I'apparell de servlces,

- leur émergence et leur mainüen relèvent plus d'une
dynamique soclale que d'une dynamtque êconomtque. Elles
s'avèrent donc révêlatrices de cette dynamlque sociale,
tandis que les perspectives d'évolutlon les concernant
seront à aborder différemment.

tr Les collectivltês territoriales
Elles lnterviennent à plusieurs nlveaux et de plusieurs
manières:

- dlrectement, dans la mise en place d'équipements, de
services, ou la mise en oeuwe de procédures, lorsque
ceux-cl relèvent de leur compêtences

- dlrectement, en subsütutlon à des servlces privés
défatllants

- indirectement, par l'impulsion qu'elles peuvent donner ou
I'appul qu'elles peuvent accorder à certalnes initiatives, que
ce soit par le biais de procédures classiques ou au travers
de formules originales.

2.3 - Occupatlon, utillsatlon et §estion de I'espace

Si, pour certaines réglons, elle n'est pas nouvelle, la préoccupation
quant à l'utlllsaüon et la gesüon de l'espace occupe une place toute
particulière depuls quelques annêes, avec, en partlculler, le dêbat
sur la "déprlse asricole".
En effet, la sltuatlon soclale et structurelle actuelle des e>rploitations
laisse entrevoir, pour les années à venir, des libéraüons importantes
de foncier, tandis que les reprises se feront plus rares compte tenu
de la situaüon des marchés agricoles et des mesures de politique
qui les accompa§nent.
La friche, I'abandon de I'espace, souvent exprlmés auJourd'hui au
travers de la dégradation des paysages qui en résulterait, effrayent.

-38-



Mals, d'une manière plus générale, I'espace est aouree d'enJeux :

enJeux quant à son approprtaüon, son affectatlon, son utilisaüon. A
travers cette approche de I'organisation et de la gestion de I'espace,
on tentera d'identifier en quels termes ils se posent plüs
prêcisêment sur la rêglon et, pour ce faire, on cherchera à rêpondre
aux quesüons :

tr §uelle rêpartltion actuelle du sol entre les diverses
affectations posslbles et quelle organlsation globale de
I'espace ? Quelles tendances dans cette répartition, quels
transferts entre les dlverses affectations ?
Il n'y a pas lleu, dans un premier temps, d'envisager des
relevés cartographtques. On s'attachera princtpalement à
connaître la répartiüon des surfaces entre les grands types
d'uüIlsation du sol. Cette approche en termes quantitatifs
pouvant par contre être complétée (et une bonne exploitaüon
des cartes odstantes le permet) par un examen des grandes
lignes de I'organlsation de cet espace.
Il conüent d'enrichir I'informaüon sur les affectaüons actuelles
du sol, par les tendances d'évolution les concernant.

tr $uelles utlllsatlons, au travers de quelles foncüons
reconnues à l'espace ?
A travers les formes de mlse en valeur de cet espace, on
cherchera à cerner les dlverses foncüons qui lui sont
attribuées : fonctlons de producüon, fonctions récréaüves,
fonctions écologiques...

tr $uelles contralntes ? §uels nrnênagements apportês ?
Les formes d'uüllsaüon et de mise en valeur du sol sont
êgalement foncüon d'un certain nombre de contraintes,
physiques ou humaines. On s'attachera à prêciser lesquelles
plus parüculièrement, et les moyens mis en oeuvTe ou
enüsagês pour les lever (dratnage des sols hydromorphes,
rêorganisatlon fonclère.. . ).

ü Suels modes de gestlon appllquês, tant lndlviduels que
collectlfs ?
Nous intéressent ici autant les raisons d'une "non gestion",
que les rapports établis entre les divers partenaires dans la
gestion d'un bien (formes de concession
exploitatlon...), ou les règles de gesüon collecüves
mlses en places (procédures dlverses).

po
de

ur son
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Là encore, ces quesüons seront abordêes en regard des acteurs
concernês. Ils peuvent être nombreux, selon notamment les
dlverses fonctions attrlbuées à I'espace, aussl nous aborderons ceux
qui ont une action dtrecte sur lul. Pour chacun d'eux par contre, et
particulièrement pour ceux que nous appellerons les "gestionnalres
collecüfs", nous nous attacherons à préciser les influences ou
pressions sous lesquels tls agissent.

tr Les proprtêtalres fonclers
Abstracüon faite d'un certain nombre de servltudes ou
contralntes Jurtdlques posstbles (zonages dlvers), ils détiennent
le pouvoir en maüère d'affectaüon, d'uülisation et de
concesslon du sol, et de ce fait condiüonnent en premier chef
I'occupaüon de I'espace.
On cherchera à caractérlser divers types de proprtétaires et à
apprécier la part de foncler qu'ils dêtlennent.

tr Les utlllsateurs du foncier
On pensera avant tout ici ar:x exploitants a§ricoles. En effet,
pour Ia grande maJortté de I'espace forestler, I'uülisateur se
confond avec le proprtétatre, tandls que le faire-valoir dlrect ne
concerne qu'une part plus réduite de la S.A.U.
Par allleurs, le foncier constitue très sénêralement pour
I'agriculteur un facteur de productlon essenüel. On cherchera
alors, sur Ia base d'une appréctatton de la pérennité des
explottattons en place, à apprécier quand et pour quelles
superficies les "couples" propriété/exploitaüon agricole seront
reconsidérés.

tr Les "§estionnalres collectlfs" et leurs partenaires
Diverses stmctures, d'une manière ou d'une autre et sur la
base de préoccupations collectlves, participent également à la
gesüon et à I'organisaüon de I'espace. Le plus fréquemment,
elles tentent de contrôler les diverses affectaüons du sol,
d'intervenir sur les phênomènes de transfert entre celles-ci,
d'éüter ou de ré$er les conflits d'utlllsaüon ou d'appropriation
de l'espace.
Parml ces structures, on reüendra principalement :

- Les collectiütês locales, qui déflnissent à travers les
procédures mises en oeuwe (POS, réglementation des
boisements...), les ortentaüons en matière de gestion de
I'espace
- Les administraüons départementales, qui ont en charge la
gestlon quoüdlenne de ces procédures
- La SAFER, lnvestie de pouvoirs et de moyens particuliers
au seMce de I'aménagement foncier et rural
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- Les structures professionnelles, syndicales ou associaüves
locales qui peuvent odster (AFP, AFA) trol Groupements
foresüers...) et dont I'obJet est de mettre en place des unités
collectives ou des formules innovantes de gesüon de I'espace
- diverses structures, à caractère administratif ou prive,
dont les mlssions ou les attribuüons sont en relaüon plus
ou moins êtrolte avec la glestion de l'espace (Office National
des Forêts, Office Naüonal de la Chasse, Associatlons de
chasse...)

3 . TROIS CLES DE LECTURE POI'R UN DIAGNOS1IIC SUR LES
CAPACITES D'EVOLUTION DU SYSTEME

Etablir un diagnostlc sur une peüte rêgion, c'est aussi et surtout
structurer I'informaüon recuelllie, celle concernant les acteurs plus
particulièrement, de manière à cerner les facteurs d'évoluüon du
système et les formes que peuvent prendre ces évolutions.

Ces divers facteurs peuvent être, selon leur quallté, leurs conditions
de mise en oeuvre, sources d'innovaüon-développement ou au
contraire de protection-repli, der:x traJectoires divergentes que I'on
peut traduire en termes :

- de mode de développement, êvaluable par la croissance des
acüütés, l'évoluüon des condiüons de production, l'évolution
des modes de üe

- d'attracüüté de la région dans son enüronnement,
appréciable par les flr:x êconomiques (marchés, emplois), les
flux démographtques (migrations),

- d'organisatlon des acttütês sur le territotre, évaluable par la
polartsatton ou la dtffuslon des actiütês et des populations au
sein de I'espace régional.

Les facteurs de ces êvolutions peuvent être synthêtisês au travers
de trois "clés de lecture" sur la capacitê d'innovaüon ou de
dêveloppement des territolres :

(16) Assæiatlon Fonclère Pastorale - Associatircn Fonctère Agrtcole
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3.1 - La maîtrtse : I'autonomledêperidance

Le système économtque local évolue dans une certatne logtque de
dêpendance sous l'impulsion de sollicitaüons extérieures (marchês,
politiques...) mais également selon une dynamique interne
(autonomie) reflêtant son mode d'inserüon dans le contexte
économique englobant, et son adaptation aux évoluüons passées.

L'évolutlon est donc liêe :

- au degrê d'ouverture, au nlveau d'information, à la nature
des sollicltatlons, et à la qualltê des relaüons avec I'extêrleur:

- à Ia capacitê à gérer ces relaüons avec I'extérieur, à maîtriser
les perturbaüons possibles.

La maîtrtse du changement peut être évaluée au travers :

- du système décisionnel localement en place
- des moyens de productton disponlbles
de la forme de valorisation locale des ressources
- des proJets de dêveloppement engagés ou en gerrne
- des mesures d'accompagnement et d'assistance enüsagêes

ou possibles

3.2 - L'adaptation : diversillcation - spêclalisatlon

La spécialisation économique des peütes régions, des "pays"", a
souvent dans le passé constitué un crltère de leur identificaüon, elle
a même parfois "généré" le "pays".
Dans un certain nombre de cas, cette spécialisation constituant un
critère d'tdentificaüon également pour les populations locales, ces
dernières se sont convaincues au fil du temps que I'acüvité
économique sur laquelle le "pays" s'est édiflê êtatt la seule posslble.

Or la capacité d'adaptation de ces petltes régions est largement
dêpendante de leur degré de dlversiflcaüon économique et sociale,
cette diversification éLant, par hypothèse, susceptible de favoriser :

- la saisie des opportunltés extérieures,
- la rêsistance à des agressions,
- I'amortlssement des aléas conjoncturels.

Cette capacité d'adaptation peut être évaluée par :

- les entreprises, leur mode de production, leur vitalité,
- leurs perspectives d'évoluüon à moyen terme,
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- les systèmes d'emplois et de revenus
- les qualtflcaüons et savoir-falre
- Ies ressources

Malgré tout et en montagne notamment, l'êconomie locale est
marquée par une ceftâine interdêpendance des activltés, autant du
fait de l'étroitesse des basslns d'emploi, des activitês saisonnières
qul imposent des complémentarltés, que des rêseaux de solidaritê
(famille en particulier).
Une condiüon apparalt essenüelle pour assurer la vitalité et la
capacité d'adaptation du territoire : une certaine dlverstté.

tr Diversité culturelle d'une part, grâce à I'ouverture et aux
possibilités d'installaüon d'entrepreneurs extérieurs. On
s'attachera :

- à identifler la dynamique de développement portée, au sein
du terrltolre, par des initiaüves autochtones et celle
impulsêe par des acteurs allogènes
- à apprécier la capacitê d'accueil, par le territoire,
d'initiaüves extérleures nouvelles.

tr Diversité économique d'autre part, par le foisonnement
d'entreprises dans des secteurs diffêrents. I-a capacité
d'adaptation d'un terrltolre dépend de la richesse de son tissu
économique et social, et la pérennité du développement dépend
du maintien d'une diversification économique. Elle assure la
solidité de l'ensemble, et évtte la dêpendance vis à üs d'un seul
marchê. Pour les revenus familiar:x, elle constitue une
"chambre de compensaüon des risques".

tr Diversité lnterne des établissements actifs eux-mêmes, dans
la comblnalson d'acüütés, de productions...

3.3 - La rêgulation : soüdaritê-exclusion

La capacltê de rêgulation est I'organisation sociale, qu'elle passe par
Ia constitution de groupes formels ou celle de rêsear-rx informels,
dont la finalitê est de favoriser I'activitê économique ou la mise en
place de règles collectives de gestion par rapport à certains enjeux
pour la région.
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Les observatlons montrent que le dêveloppement est en effet favortsê
par une "amblance" collective de soltdarité, et par une adêquaüon
des politiques locales aux besoins économlques ou aux problèmes
spécifiques qu'elles visent à régler.

Cette capacité de régulatlon peut être évaluée au travers :

- des réseaux êconomlques constltués,
- des systèmes locaux d'lnserüon,
- des poltttques mlses en oeuwe par les collecüvttés locales et

leur efflcacité par rapport ar:x obJectlfs qu'elles poursuivent.
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- Poids relatif des types d'acteurs, internes/externes
- Autonomie/dépendance économique
- Pouvolr de déctston
- Choix possibles et maîtrtse des choix

Capacltê
d'adaptatlon

- Modes de producüon et de consornmatlon
- Diverslté des ressources et des actlvltés sur le territolre
- Diversité des actlvttés au nlveau des unités

économiques de base (pluriacüvité...)

Régulatlon
- Réseaux économiques en place
- Systèmes d'lnsertion locale
- Polltiques et procédures mises en oeuwe
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- CIIAPITRE tV.

LES INFT'RIEAflOffS NECESSAIRES ;

POTJR IINE MIS,D DN ODT]V7RE RAPIDD DD CE DJIAGNOS?IC.

Dans les pages qui prêcèdent, nous avons présenté un schéma
général, "a priori", d'organisation des idées pour approcher un
territoire dans I'opüque d'un diagnostic d'ensemble.
Partant de ce schéma, la dêmarche vise alors comme nous I'avons
dit, au fil des lnvestigations et à la lumlère des données
progresslvement recueillles :

- à préciser en quels termes plus précis les problèmes se
posent sur la petite régton êtudiêe (cela üse en quelque sorte à
répondre ar-rx dtffêrentes questions posées pour chaque thème)

- à idenüfier, au-delà de la liste très générale des acteurs eIIe-
aussi dressêe "a priori", ceux qui interviennent plus
précisément dans le jeu local, et à en dresser une t5rpolosie de
manière à faire apparaître les divers enjeux qui leur sont
associés.

La collecte, le traltement et I'organlsaüon des données, la rêfledon
nécessalres à l'établissement du diagnostlc peuvent être vus comme
un chemlnement conünu, depuis les premlers élêments de
connaissance rassemblês concernant le terraln d'étude, Ies plus
frustres, Jusqu'à I'information la plus élaborée, telle une typologie
fine des acteurs par rapport au Jeu en place.

Dans ce chapitre, destiné à compléter de manière pragmaüque les
précédents, nous nous proposons de guider le chargé d'étude dans
ses premières investlsaüons. Il s'agit ici :
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- de I'orlenter vers des données rapidement mobilisables
- de lui proposer une orgzmisation de celles-cl,

cela afin de lut permettre d'élaborer assez rapldement une première
esqulsse du système local, première esquisse qui lui permettra de
préciser la suite de sa démarche, de I'orienter vers
I'approfondissement des thèmes qui le nécessitent.

Schématiquement, les données à recueillir portent sur deux
aspects :

- les éléments descrlpüfs concernant la rêgion
- les acteurs en place,

tandis que l'on retlendra, à ce nlveau de la démarche,
principalement deux modes de recueil de I'informatlon :

- I'exploitation de diverses sources bibliographiques et
statistiques odstantes,
- I'enquête rapide, reposant principalement sur la
"consultation d'experts".

Sur le plan pratique, de nombreuses données sont recuetllies à
l'échelon communal, cellule de base du découpage du territoire. De
ce falt, st la démarche s'avère adaptée pour une zone d'étude
comprenant Jusqu'à une üngtalne de communes, elle nêcesslte
certalnes adaptations au-delà. Il convtendra, pour un "pays" d'une
tatlle relatlvement lmportante, de dresser une typologte des
communes qui le composent sur la base des premières données
statistiques récoltées, et de conduire les investi§aüons plus fouillées
sur un certain nombre d'entre elles, caractérisüques de chacun des
types identifiés.

1 - LIEI(PII)ITATION DES SOURCES EIÛSTAIYTES (I7,

On inütera avant tout ici à un recours systématique et à une
exploltation fine des diverses sources btbltographiques et
statistiques disponibles.
Leur apport est de deux ordres : une premlère lecture, souvent
assez classique, nous fournit des données descriptives sur la petite

(17) Pour les sources statüstüques citêes les plus importantes. on trouuera en troisième
partie de ce dæument wæ fictw rêcapifulatiue en prêsentant brièuement le contenu,

l'intêrêt etles limttes dans le cadre dune telle dêmarcle de dtagnostic.
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rêgion, tandis qu'une seconde lecture, complémentalre et qu'll faut
alors souvent orlenter différemment, contrlbue à l'ldentiftcatlon et la
caractérisation des acteurs en présence.

Sur le plan bibltographlque, on orientera plus particulièrement la
recherche vers les disciplines de la géographie, de l'êconomie
régionale, de I'agronomle et de I'aménasement. Elles sont les plus
directement en relation avec les prêoccupations de développement
local, et les diverses structures, de recherche, d'êtudes ou
d'enseignement travaillant dans ces disciplines détiennent très
souvent des fonds documentalres intéressants, des fonds qui sont
en outre de plus en plus fréquemment interrogeables à distance par
service télématique.

En ce qui conceme le recours aux données staüsliques, on pensera
en premier lieu bien srlr ar:x grandes sources telles que :

- Le Recensement Gênéral de la Populaüon (RGP) qui donne
lieu en lui-même à de multiples exploitaüons (dêmographie,
logement, population actlve par grands secteurs...), mais
alimente également, à I'aval, d'autres bases, utiles à I'analyse
de I'emplol (fichier "mirabelle" des misrations de main-
d'oeuwe)

- L'lnventaire Communal, qui permet d'apprêcier l'êtat des
équipements et des serrrlces de chaque commune, équipements
touristiques compris, comme leur inserüon dans un espace de
relations plus vaste (bassin d'êquipement)

' I-e, fichier "SIRENE" des entreprises, utile à un premier
recensement et à une première classification de celles-ci sur la
base de leur activitê principale, leur classe d'effectif...

- Le Recensement Général de I'Agriculture (RGA) et I'lnventaire
Forestier Naüonal (lFN), plus ciblés que les précédents dans
leur obJet, mals riches d'informaüons relatives à I'espace et
aux acteurs de I'espace

Les données issues de ces recensements et inventaires sont en
géneral valorisées par les services qui les recueillent (INSEE ou
services du Ministère de I'Agriculture), au moyen de publications
assez largement diffusêes. Sans nier leur intérê1, celles-ci sont
souvent standardisées, et ont, dans la plupart des cas, déjà fait
I'objet d'une synthèse ou reposent sr-lr des dêcoupages
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gêographiques qui ne permettent pas d'lsoler les donnêes de la
rêgion étudiée. Le retour à I'informaüon détatllee et à l'êchelle
communale, disporüble auprès de ces mêmes seMces, est alors
indispensable.

D'une manière génêrale, et elles restent en cela primordiales, elles
fournissent [a majorité des premiers indlcateurs essentiels
concernant la région, et notamment les grandes quesüons de
dêmographie : densitê de population, répartition par classes d'âge...

Hormis ces grandes sources statistiques, il o<iste également un
certain nombre de donnêes, d'informaüons, elles ausst rapidement
mobilisables, quoique plus éparses et moins systématiques, et que
I'on peut classer en trois grands groupes :

- les diverses statistiques établies par les serrices des
administrations dêpartementales ou des structures
professionnelles, sur des points particuliers qu'elles ont en
charge (On cltera en exemple les données sur la frêquentation
tourtstique détenues par les Comités Départementaux ou les
DêIégaüons Régionales au Tourisme ou les statisüques "permis
de construire" tenues par les services de l'êquipement)

- les documents administratifs divers, établis à d'autres fins
que statistiques, mais qui contlennent une informaüon
précieuse, parfois extraustive, sur un thème particulier (le
cadastre par rapport aux donnêes sur I'espace par exemple)
(78)

- les dossiers et les documents rêdigés lors de la mise en
oeuwe d'une procédure ou d'une action de développement,
(Contrats de Pays, Charte Intercommunale, Opéraüon
d'Amélioraüon de I'Habitat...)

D'une manière générale, si elles s'avèrent extrêmement
intêressantes, ces sources présentent des limites qu'il conüent
d'avoir à I'esprit : il s'agit très souvent d'informations sectorielles,
quelquefois difficiles à croiser entre elles et qut perdent parfois de
leur fiabilité à l'échelle communale. Il est nêcessaire de les
complêter avec des informations locales plus précises.

(18) Voir en ce qü conceme les dæuments cada.stro,ux lafuhe qui leur est consacrêe
en troisième partle, et en particttlier : "Ies précüeuses premières pages de la matrice",
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2 - LA CONSIILTATION D'EXPERTS

Elle réside en une série d'entretiens, condrrits auprès de divers
informateurs, connalssant bien la région ou intervenant sur celle-ci
dans le cadre de leur actiütê.

Ces entreüens, que I'on conduira de préférence après une première
synthèse des sources bibliographiques et sLatistiques, permettent :

- de rassembler des informations quantitatives, complêtanL ou
actualisant celles issues des sources énumérées plus haut,
- de rassembler des informations qrralitatives sur Ia
dynamique et I'ambiance du terrltoire,
- de repérer les médlateurs locaux et institutionnels et
d'identifier certalnes catégories d'acteurs.

Ces "informateurs" seront choisis dans des secteurs d'actiütés et
des situaüons sociales et instituüonnelles variées, cela afin
d'identifler les diffêrentes perceptions de la rêgion. Nous en donnons
ici une liste tndicaüve, distinguant :

fl d'une part les acteurs locaux :

- les êlus, en partlculler tous les maires.
- les responsables professionnels (syndicats, associations de
développement, centres de formation.)
- des personnes particulièrement acüves ou informées qui
peuvent être selon les cas : anlmateurs ou techniciens de
développement, insütuteur, directeur du collège, prêtre ou
pasteur, assistante soclale, ancien maire, militant du milieu
associatif...

E d'autre part les acteurs extérieurs :

- agents des administrations intervenant sur le territoire ou
ayant en charge la gestion des procêdures qui y sont mises
en oeuwe (Sous-Préfet, DDAF, DDE...)
- agents de chambres consulaires : Chambre de Commerce
et d'lndustrie, Chambre de Métiers, Chambre d'Agricullure

Dans cet ensemble, on accordera une place toute parLicrrlière à
I'entretien avec les maires des différenLes commlrnes qui constituenl
la zone d'étude :
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- d'une part, la connalssance flne qu'ils ont de leur commune
permet souvent un "tour d'horizon" raplde et relativement
complet de I'ensemble des thèmes et des acteurs,
- d'autre part, apparalssant comme acteurs prlülêgtés et que
l'on retrouve sur chacun des "Plans d'analyse" présentês dans
le chapttre précédent, ils sont dans la mesure du possible, à
assocler au dtagnostic lul même, dans une perspective
d'informaüon et d'actions ultérieures de développement (r9r.

Mais plus gênéralement, si les acteurs extérleurs énumérês ci-
dessus et les élus locaux apparaissent incontournables, une liste
plus complète de ces "informateurs" ne peut être dressée "a priori".
ElIe s'êtablit en effet progressivement, au flI des invesügations et des
premiers entretlens eux-mêmes.

Dans son ensemble, cette série de consultaüons permet une
premlère approche sur :

- la dynamique êconomique et sociale de la régton, replacée par
rapport ar:x polittques de développement et aux perspectives
économiques dans le dêpartement
- les rêseaux de solidarité ou au contralre les rivalités
existantes
- les capacités d'êvoluüon et d'adaptaüon de la région ...

Là encore toutefois, tl faut considêrer que pour une part, les
informations recueillies ne sont pas étayées et qu'elles peuvent être
également contradictoires dans la mesure où elles ne reflètent que
la représentatlon de chacun des acteurs rencontrés sur la rêgton.

3 - ORGAI{ISER L'II\TFORMA'TION POUR UNE PREMIERE
APPROCHE DES ACTEURS LOCAUX

Sans aller Jusqu'à des typologies flnes qut, pour certains groupes
d'acteurs nêcesslteraient des invesügattons plus poussées, pour
d'autres sont même tmpossibles compte tenu des données
disponibles, les informations collectées permettent toutefois une
première approche des acteurs locaux.
Celle-ci sera bien srlr plus ou moins fine selon les groupes
concernés, la nature ou la forme de I'information les concernant.

(19) Un guide d'entretien est prêsentê en clnnexe,
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Les ltgnes qul suivent ont pour objet de proposer quelques êlêments
d'organisation des tdêes et des lnformattons collectées de manlère à
classer, pour chaque groupe d'acteurs, ceux qui le composent en
quelques ÿpes ar:xquels on pourra associer problèmes ou enJeux
particuliers, marges de manoeuwe, capacltê d'adaptaüon et
d'innovatlon...

3.1 - Lcs 1a§peElêsr les groupes sociaur dans la population

L'approche que l'on pourra proposer pour cette catégorie d'acteurs
est particulière, et forcêment dlfférente de celle adoptée pour les
autres dans la mesure où, compte tenu des sources utiltsables, elle
ne peut s'appuyer sur des donnêes indtüduallsées.

En substituüon, on proposera ici une exploitatlon des données de
base du dernier recensement de population (données détaillées par
communes), en orlentant la lecture de celles-ct de manière à évaluer
le poids de divers groupes sociaux auxquels on assocle
implicitement un ÿpe de besoin ou un rapport au territoire
particulier.
On proposera plusieurs entrées, croisant entre elles les données :

tr L'activitê professlonnelle et I'emplol, en faisant la part :

- des dtfférentes catégories socio-professlonnelles, des "sans
emploi", des salarlês et des non-salariés dans la population
acüve,
- des étudiants et scolarisés, des retraités, parmi les inactifs

tr Lcs mênages, et leurs conditions de vie, à partir de :

- la structure des mênages : les classements selon le
nombre de personnes, le nombre d'enfants... permettent de
disünguer

. les personnes seules

. les cohabitations de genérations

. les collectivitês (maisons de retraite, communautés
reltgteuses...)

- la locallsaüon sur le territoire : population agglomérée au
bourg, populauon éparse

- les ménages selon les types et le confort des logements
- les ménages ne disposant pas de voitures ...

tr Les classes d'âge, disünguêes sur la base de
préoccupatlons propres à chacune :

- les jeunes, par rapport aux loisirs ou à I'emploi
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- les enfants, par rapport à la scolarlsaüon et aux lolsirs
- les personnes âgées
etc...

tr L'implication et I'insertlon locale selon :

- le rapport au terrltolre : rêsidents secondaires, rêsidents
perrnanents et parml ceux-cl, les migrants "pendulaires" de
travail n'ont certainement pas la même perceptlon et
n'expriment pas les mêmes besoins vis-à-üs de cet espace
- l'orlglne géographique : nouveaux arrivés, étrangers.

Certes, malgré le crolsement des donnêes permettant de préclser
certains êIéments, cette approche reste fragmentaire et donc limttée.
Aussi, afin d'affiner les partttions réallsées, elles seront proposées
aux commentaires de certalns experts lors de la phase d'entreüens
(maire, assistante sociale...), ceux-cl êtant alors lnvités à les
compléter par des informatlons qualltatlves, ou à les remettre en
cause.

3.2 - Les êtablissements actifs

En ce qui les concerne et à I'opposé des précédents, une
classiflcatlon somme toute assez fine peut être obtenue. Il est
nécessaire pour cela d'identifier individuellement I'ensemble des
établissements (au sens où on I'a entendu dans les chapitres
précêdents), ce qui est alsément réalisé à parür de sources diverses,
complêtées et actualtsées lors de l'entretlen avec le malre (2o).

On proposera une classiflcation reposant sur :

- Le statut Juridique de I'établissement, disünguant alors les
entreprises tndtüduelles des formes sociêtaires diverses, de
même que les êtablissements secondaires dêpendant
d'entreprlses extêrleures, de celles ayant leur stège sur place

(2O) Si le mode de recueîl de I'tnJormation proposê permet l'exluttstitstte potr les
petites communes, il conuient de remarquer ici que 1s rlogrê dc prêctsion permis est
aussi -foncfüon du poids de la commune sur le territolre et dimtrurc dorrc poru les
bowgs d'importarrce. Il reste touteJois tttr otttil très satis/atsant porr les communes de
lq taille d'wt cleJ-lieu de canton.
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- La nature de I'acüüté, pour laquelle on introduira un niveau
de détâll suffisant, comme on mettra en éüdence les
comblnalsons d'actlvltés

- La dimension économlque de l'êtablissement (exprimée à
partir de données stmcturelles) et son polds relatif sur
I'ensemble du territoire

- Sa pêrennité estimee en premlère approche : elle peut être
apprêciée sur la base de l'âge du chef d'entreprise et ses
perspecüves de succession pour les établissements privês, otl
au regard d'une logique plus gênêrale d'organlsation des
servlces (pour les serrrlces publics)

- Les conditions d'installaüon : créaüon. reprise d'une actiüté
famlllale, reprise hors cadre famtltal

Sur certains points, la liste ci-dessus demande à être précisêe ou
complétée, en introduisant des nuances selon que I'on s'intéresse :

tr aux activitês "non agricoles"

Leur dimension économique pourra être exprimée en termes
d'effectifs employes. Mals, à leur suJet, il apparait surtout
lntêressant d'introduire une dtstinction complémentaire sur la
base du rapport qu'elles entretiennent avec le territoire sur lequel
elles se sltuent. On distinguera alnsl :

- celles qui se situent sur un marchê local : les commerces
de dêtail et les services en sont les exemples les plus
signtftcaüfs
- celles qui se sltuent dans une logique d'exploitation d'une
ressource locale valorlsée à I'extêrleur, en identifiant parmi
celles-ci les entreprises "motrices" de cette valorisation, de
celles qui les accompagnent (on pensera par exemple à
I'hôtellerle qul n'apparaît bien souvent qu'en
accompagnement d'une dynamique touristique qui repose
sur d'autres élêments)
- celles enfln, insérées dans une ftltère sans lien par[iculier
avec la peüte région. Dans leur cas, la matn-d'oeuwe est
souvent la seule ressource locale valorisée et elles
apparalssent de ce fait la fraction la plus "potenttellement
mobile". Elles sont celles qul peuvent un Jour être amenêes
à quitter la région... mais également celles auprès
desquelles une politique locale d'accueil peut rencontrer un
écho.
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D aux exploltatlons agrlcoles

Si la nature des lnformaüons recueillles ne permet pas une
approche en terme de "système d'exploitation", on cherchera
toutefols, par I'organisatlon de celles-ci, à s'en approcher.
Complétant alors les éléments cités plus haut (statut Jurldique,
pérennité, pluriacüvité...)

- La dlmenslon sera appréciêe en terme de surface. de
cheptel et de taille des ateliers hors-sol et les exploitations
pourront être rêparües par classes de dimension
- La nature des producüons, complétant I'informaüon sur
les cheptels, pourra être précisée par grandes masses (lait,
üande boüne, oüne, grandes cultures) de manière à
préclser I'orientation technique et le degré de spéciallsatlon

Ces données indivtduelles permettent une partition des
exploitatlons sur la base de critères socio-structurels,
avantaseusement éclairée par I'exploitation du RGA et le
commentaire du technicien aglcole du secteur.
Elles permettent en outre d'apprêcier la part de foncier détenue
par les explottants âgés et sans successeur famllial, et donc
suscepttble d'être libérée dans un avenir plus ou moins proche.

3.3 Les collectlvitês terrltoriales

Elles sont des acteurs parüculièrement lmportants du Jeu local, et
comme les précédents, elles apparalssent sur chacun des plans
d'analyse proposés plus haut.
PIus précisément, dans la mesure où :

- elles détiennent Ie pouvolr d'impulser et/ou d'accompagner
une dynamique économique, d'améliorer le cadre et les
condltlons de üe sur leur territolre,
- elles occupent un rôle prépondérant en maüère de gestion de
leur espace, par la possibilitê de mettre en oeuwe les diverses
procédures d'aménagement qui leur sont offertes,

elles constltuent un élément fort du système de régulaüon local.

On pourra s'appuyer, pour mleux les identifier et prêciser leur mode
d'intervention, sur:

tr La composltlon des conseils munlclpaur :

Les relattons qu'ils entretiennent tndividuellement avec leur
commune, la perception qu'ils en ont au travers de leur
situation personnelle. condiüonnent pour une bonne part les
choix que les membres du conseil municipal peuvent être
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amenês à fatre concernant la gestion communale. A I'occaslon
de I'entretien avec le malre, on pourra préclser la situatlon de
chacun (âge, profession, lleu de résidence, lteu de travall,
autres mandats électlfs).

tr L'êchelle terrltorlale et le domaine de compêtence des
stnrctures lnterc ommunales
Constituées à des êchelles terrltortales plus ou moins vastes,
allant du Syndtcat Intercommunal au nlveau du canton au
Parc Naturel Régtonal, elles tiennent une place importante
dans la üe locale. On cherchera à préciser, à travers les
foncüons qut leur sont attrlbuées, sur quelles bases elles ont
été mises en place et quel est leur domalne de compétences :

gesüon d'un servlce (ordures ménagères par exemple),
développement d'un secteur économique particulier
(developpement tourlsttque), développement global.

tr La nature et le contenu de leur actlon
Au-delà des attrtbutlons et des compétences afflrmées des
diverses structures, Ia nature et le contenu des actions qu'elles
ont engagêes ou de leurs proJets permettent de préciser leur
mode d'interventlon, leur implicaüon sur le territoire.
On disünguera alors :

- les procédures et intervenüons classlques des actions
orlginales,
- les actlons de "gestlon" des opêrations de développement,
- les opératlons "globales" des lntervenüons thêmatiques ou
sectorlelles qu'elles concement I'espace, le cadre de üe ou
un secteur économique,
- les formes d'interventlon retenues : engagement de
procédures, participation flnancière à des initiatives...

Pour cette approche, les entreüens avec les élus locaux (maires et
conselllers sénêraux) ou les administrations dêpartementales
(agrlculture notamment) sont primordlaux, mals on s'appulera
aussi sur :

- un dépoulllement du contenu des procédures engagées par
les dlverses structures
- un examen des budgets communaux, dont la réparütion en
grandes masses des dépenses notamment, consütue un
rêvêlateur de leur stratêgte en matlère économlque et sociale.
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3.4 - Les stnrctures collectlves locales

Sous ce terme de "stmctures collectives", on entendra celles qui,
sous des statuts Juridiques dlvers, lnteruiennent sur la petite régton
en réponse à un besoln non saüsfait ou en accompagnement
d'autres acteurs, et se posent alors souvent en partenaires de ces
derniers ou des collectiütés locales.

On pensera aux associations, évoquées plus haut surtout sur le
thème du cadre de üe mais qui se consütuent êgalement souvent
sur Ia base de préoccupations professlonnelles, mais êgalement aux
cooperatives (dont les CUMA (21)), aux Groupements d'lntérêt
Economique parfois créés pour la commerclalisaüon de produits
agricoles, etc...

A I'lmage de ce qui est proposé plus haut pour les établissements
acüfs, on tentera d'en dresser une rêpartition prenant en compte :

- la nature de leurs actiütés, disünguant ainsi celles
intervenant dans le domaine des loisirs et de la culture, de
celles tournées vers I'action soclale ou celles à caractère
professlonnel,

- l'échelle de terrltotre sur lequel elles rayonnent et les moyens
humains dont elles dlsposent (emploi généré),

- la date de leur créatlon et les condiüons de leur émergence,
de manière à distingr,rer celles imposées par des textes
(Associations Communales de Chasse Agrêêes) de celles
résultant d'une lnltiative privée ou celles lmpulsées par une
collecüvtté locale,

- leur ort§inalité, que I'on peut exprimer par rapport à I'obJectif
qu'elles üsent et en comparaison des moyens habituellement
dêveloppes, mais aussi par rapport à leur localisatlon (si on
compte par exemple un grand nombre de bourgs rurar.tx
disposant d'un club de football, plus rares sont ceux qui
hêbergent une troupe de théâtre).

Pour le recensement des structures erdstantes, le fichier SIRENE
peut, ici aussi, servlr de potnt de départ. Les concernant, il s'avère
cependant moins extrausüf que pour les établtssements actlfs, et est
donc à compléter avec plus d'attention lors de I'entretien avec le
maire.

(2 1 ) Cæper atiue d' Utilis ation du M ahêrtel Agrîcole
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3.5 - Les proprlêtalres du foncler

On a vLr que, par leur pouvoir en matière d'affectation et de
concesslon du sol, lls Jouaient un rôle de tout premier plan en
maüère d'utillsation de I'espace. Mals au-delà de l'aspect spaüal, et
cela concerne alors êgalement le foncier bâü, selon le mode de
gestion de leur bten, leur comportement se répercute, en terme de
valorisation des ressources locales, également sur la dynamique
êconomique et le cadre de vie.

A I'image de ce que I'on a vu pour le premier groupe (mênages et
groupes sociaux dans la populaüon), compte tenu de leur nombre,
mais êgalement du fait des dtfficultés de maniement de I'ouül qui
permet de les aborder (la matrice cadastrale), on proposera ici
essenüellement une approche reposant sur :

- des donnêes gênêrales sur les structures de la proprlété.
- le potds de certalns types de proprlétaires : L'Etat, les
collectivités terrttoriales, les explottants agdcoles,

êléments que I'on pourra compléter par des donnêes sur le marché
foncier.

tl Un resard raplde sur les stnrctures de la propriêté :
A partir de I'explottatton des premtères pages de la matrice
cadastrale (volr en troisième parüe "Sources d'informatlon"), on
peut rapidement apprêcler la dimenslon moyenne des parcelles
et des proprtêtés, le nombre de propriétaires (que I'on pourra
comparer au nombre d'habitants), permettant alors un aperçu
sur le degré d'êclatement tant du parcellaire que de la
proprlété.
La répartition gêographique des proprtétaires peut même, sans
grand investissement complémentaire, être obtenue, et on
pourra alors classer cer:x-ci sur la base de leur éloignement
par rapport à leur bten : les locaux, les régionaux, les
lointalns.
Cette approche reste bten sfir insufflsante dans la mesure où
elle ne permet pas de pondérer chacun de ces groupes par les
surfaces qu'lls déttennent. Elle permet nêanmolns une
premlère approche de la quesüon et peut ouvrir sur la
nécessitê d'investlgatlons supplémentaires selon les enjeux
identiflés concerrrant I'espace.

tr Une approche de la propriétê des agrtculteurs :

Les publications lssues du RGA lndiquent la rêpartition de la
SAU selon les divers modes de faire-valoir. Cette distinction ne
porte cependant que sur la SAU, et ne permet donc pas
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d'apprécier I'ensemble de la proprtété fonctère des explottants
agricoles. L'information n'en est pas moins intêressante dans
la mesure où elle renselgne sur Ia proprtêtê des surfaces
agrlcoles de la zone êtudiée, par rapport à un ÿpe d'acteur
précis : les agriculteurs, que I'on aura par ailleurs tdenüftés et
caractérlsés.
Incomplète, cette approche peut s'avérer néanmoins suffisante
sl les réponses qu'elle apporte concernent une portion
importante du territoire (territoire maJoritaire agricole et à
faire-valoir direct largement dominant par exemple).

tr Lcs proprlêtês collectlves (de I'Etat et des collectlvités
territoriales, les biens de section).
Elles sont rapidement identiftables, que ce solt au moyen de la
matrice cadastrale ou d'autres sources (IFN, maire...).
Selon leur nature (forêt, domaines pastorar:x,...) et le statut du
propriêtaire (Etat, département, commune, secüon de
commune), on s'attachera à préciser le mode de gestion et les
partenaires de celle-ct (ONF, groupements pastoraux...).

Pour complêter ces élêments, une appréclation qualitaüve sur le
comportement des proprtétatres, en termes d'approprlation ou de
gesüon, pourra alors être obtenue lors de la phase de consultaüon
d'experts.

- L'agent de la S.A.F.E.R. (Soctété d'Aménagement Foncier et
'd'Etabltssement Rural) intervenant sur le secteur peut
renselgner précleusement sur le marché foncler.
- Les notaires peuvent apporter également une informaüon sur
les transactlons foncières, mais celle-cl est alors souvent
moins structurêe et molns complète que celle fournie par la
SAFER. Par contre, lls peuvent renselgner sur la mobilité de la
proprlété foncière hors marché (successions notamment).
- Le CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière) peut
rensel§ner sur le comportement sylücole des propriétalres.
- Les agents des diverses structures ayant en charge les
opêrations d'amênagement foncier (technictens de I'ADASFA
(zz) oü des servlces "Aménagement Foncler" et "Forestler" des
DDAF) peuvent également fournlr certalnes appréciations à
parür de leur vécu de ces procédures...

(22) Associaüon Dêpartementale pour I'Amênagement des Strutcûtres d.es

E xplottatîons Agrtcoles
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.EN FIDSUN[D...

La démarche de diagnostic que nous proposons a une ambiüon
systêmique, ce qui signtfie :

- que la petite rêgion à étudier est appréhendêe de façon
aussl globale que possible par un balayage du maximum
de composantes socio-êconomlques et spatiales du
terrltoire, un repêrage des principar:x acteurs locaux et la
recherche de facteurs externes avec des types d'acteurs
correspondants, pouvant avoir un rôle important sur
I'avenir de la rêgion,

- que la peüte régton est abordêe de façon dynamique
c'est-à-dire que I'on s'intéresse aux évolutlons en cours
dont elle est I'obJet, à leur interdépendance et aux
perspecüves auxquelles elles pourraient conduire,

- que toute question thêmatique sur Ia région doit être
traitée en rêférence à I'ensemble du contexte local de
façon à intégrer I'lnterdépendance de ces êléments avec
les phénomènes de régulation que cela induit.
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Cette seconde partie est consacrée à la présentation de dêmarches
pour la réallsaüon de dtagnosttcs thémaüques, ceux-ci ayant pu
faire I'obJet de Ia demande initlale elle même, ou constituer des
voies d'approfondissement nécessalres, mls en ârldence lors d'une
première phase, dans le cadre d'un dlagnosüc plus génêral.

Nous avons choisi de prêsenter, dans les pages qul suivent, quatre
thèmes, correspondant certes à ceux parttcultèrement développês
par le CEMAGREF, mais qui surtout reflètent chacun une approche
différente dans I'approfondlssement du dtagnostic d'ensemble.

1 - Actlvitês êconomlques et systèmes d'emplois

La dêmarche prêsentêe ict apparait comme un
approfondlssement de I'ensemble de la dynamtque êconomlque
proposée comme premler plan d'analyse du système local, au
moyen notamment de I'approche des "systèmes d'emplois
locaux", ceux-ci reflétant en quelque sorte la forme
d'adaptation, d'adéquation locale de I'offre et de la demande
d'emploi.

2 - Exploitations agricoles et espace

Plus ciblêe que la prêcédente, I'approche est icl centrée sur un
type d'acteurs : les exploitants agricoles. La démarche
proposée üse alors à mieux les caractériser par la réalisatlon
d'une ÿpologte, à prêctser les relaüons qu'lls entreüennent
avec les autres acteurs, plus parttculièrement les autres
acteurs êconomlques lntervenant dans les fllières de
productions agricoles, et par là à apprécier de façon
dynamique leur contribuüon à Ia gestion de I'espace dans la
petite région.

3 - La forêt et les actlvltês forestlères

En contre-polnt de la prêcêdente, I'approche est ici centrêe sur
une ressource, ürée d'une forme d'utillsaüon du sol. On
cherchera à travers la démarche, à évaluer plus précisément
cette ressource, à en apprêcter Ia valorlsaüon, à idenüfier et
caractériser les acteurs concernês.
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4 - Lrêtat du paysagie

Cette dernière approche correspond à un regard plus
transversal par rapport aux trols plans d'analyse proposés en
premlère partte. Elle a pour obJet de prêclser comment
I'organisaüon de I'espace, reflet d'un dysfoncttonnement
économique ou une lncapacité de régulatlon locale, se traduit
dans le paysage considéré dans sa dimenslon perceptlve, et
d'envlsager les consêquences que cela entraîne sur le cadre de
vie des habitants ou sur la dynamique tourlsttque.

Là encore, les démarches proposées le sont en termes relativement
gênérar:x et seront à adapter à chaque cas d'étude en fonctlon de la
demande et des moyens qui lui sont attachêes mals aussl en
foncüon du diagnostlc de cadrage.

Elles n'autorlseront un dtagnosttc pertlnent qu'une fois réalisées
I'artlculaüon du diagnosttc de cadrage.
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- CIIAPIÎRE I -

ACTTWTDS E;CONOMT9UES

^gT SÏSTDMæ DDMPIDIS.

L'approche proposée ici se situe en prolongement direct de celle de
la dlmamique économlque, abordée comme premier plan d'analyse
dans la réalisation du diagnostlc d'ensemble.
Dans cette première étape en effet, les données lssues du fichier
SIRENE des entreprises, complêtêes et actualisêes par entretiens
avec les maires, nous a permls de dresser une ÿpologie des
êtablissements actifs (2s). Celle-ci s'avère toutefois limitêe pour
apprêhender cerLains aspects de Ia dynamique des entreprises et
des systèmes d'emplols locaux.

Dans une seconde phase donc, qui fait I'obJet du présent chapltre,
I'objectif sera d'enrichlr cette ÿpologie, grâce à I'exploitaüon
d'autres sources d'informations, plus difficilement mobllisables,
mais surtout au moyen d'enquêtes auprès de dlvers établissements.
Ces dernlères seront réallsées à I'aide d'un gulde d'entretien,
construit et conduit de manière à identifier les particularttes du
système local, et compte tenu de certalnes caractérlsüques de
l'économie rurale dont notamment :

L'lnterdêpendence des activitês : Elle se manifeste autant au
niveau de Ia peüte régton qu'à l'échelle famlltale ou indlüduelle,
du fait de l'étroitesse des basslns d'emploi ou des actiütés
saisonnières qui imposent des complémentarltés.

(23) Voir Première partie - Chapttre 4
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L'importance des stnrctures famtliales : læ tlssu économique
des régions rurales est marquê par la rareté, voire I'absence, de
grandes entreprises et à contrario par le folsonnement de peütes
entreprises assises sur des structures familiales, ou de
travailleurs indép endants.

La famtlle, en outre, possède son propre réseau de connalssances
etJoue très frêquemment un rôle de "tremplln" : le premler emploi
est trouvé grâce à la famille (c'est une place dans I'entreprise des
parents, comme atde-familial ou salarlê, ou un emploi demandê
auprès d'un membre de la famille, d'une connaissance).

La part de I'orgnnlsatlon vlllageoise dans la rêgulation du
système : A l'échelle de la sociêté locale qui comprend un
ensemble de systèmes famtltaux, I'organlsatlon et la reproducüon
du système économlque repose êgalement de façon lnformelle sur
des praüques de prdtecuon (praUque de la "courte échelle") ou
d'excluslon, se traduisant par dlvers modes d'lnsertlon,
d'échanges, au bénêflce des acteurs locaux, et cohérentes avec
les systèmes familiar:x.

Pour sa mise en oeuvre, on peut disünguer dans la dêmarche trois
approches, complémentaires et conduites simultanêment à
I'occasion de ces entretiens :

- une première approche centrée sur la dynamlque des
entreprlses et qui nous conduira à nous intéresser aux
processus d'installation, de créaüon ou reprise d'entreprises ;

- une seconde, centrée sur le marché de l'emploi, et pour
laquelle on cherchera à préciser les condtttons de I'offre de
travall par les entreprises (emplois saisonniers,...) et les formes
d'adaptatlon de la demande, celle des Jeunes notamment ;

- une troislème enfin, orientée vers les ménages et qut üse à
appréhender, dans ce contexte, les systèmes familiaux
d'emplol et de revenu.
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1 - LI\ DYNAMIgIJE DE RENOTIVELLEMENT DES ENÎREPRISES

Une démarche de diagnosüc comporte nécessairement une
dimenslon prospective. Alnsi, les informaüons recueillies sur l'âge
du chef d'entreprlse et les perspecüves de reprlse familtale nous
permettent d'apprêcler les cessations d'acüvltés pour les années à
venir. Reposant sur l'âge légal de la retraite, cette approche reste
malgrê tout thêortque et demande à être précisée :

- par un regard sur les comportements des entrepreneurs en
fin de carrière (mise à dtsposiüon ou non de I'appareil
producüf)
- par une prise en compte des processus de créaüon,
installatlon, reprise d'entreprises et I'idenüficaüon des réseaux
de solidarité sur lesquels ils reposent.

La pratique de "se mettre à son compte", avec ou sans salarié,
représente en effet touJours une forme prtülégiée de réussite sociale,
et il conüent, surtout en ce qui concerne les actiütés non agricoles,
de la ralsonner dans un cadre plus large que celui de la reprlse
familiale.

Par ailleurs, les lnformations également collectées concernant la
date et les formes d'installations nous permettent de distinguer :

- les cas de reprise d'entreprises familiales :

- les reprtses hors cadre successoral (par achat ou prise en
gérance) ;

- les crêations ex nihilo.
Là encore, à I'occasion des entreüens avec des chefs d'entreprises et
sur la base de leurs histoires personnelles, on s'attachera à préciser
les condiüons, poliüques favorables mais ésalement réseaux de
solidarité (familiaux et locaux), dans lesquelles elles se sont faltes.

l.l - La famille reste en fatt la structure sociale et
économique de base de I'emploi et de I'inserüon, et le lancement
d'une actiüté nouvelle est très souvent appuyé et permis grâce ar:x
autres revenus de la famtlle : salaire du conjoint, revenus du
patrimoine, retraltes, Allocaüons Familiales ou aides diverses. La
famllle, lors de l'installation mals plus tard également, sert en
quelque sorte de chambre de compensation des risques.

Cette structure famtliale va êgalement condiüonner les modes et les
stratêgies d'installaüon. Celui qui reprend l'entreprise parentale
dispose d'un outil de production que le mode de succession va
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chercher à préserver par différents moyens : proprlété tndivise
laissée en usage, compensaüon des autres hértüers par des soultes,
d'autres biens lmmobillers, plus rarement consütutlon d'une
société.

Le patrimoine familial constitue finalement souvent le premier
êlément de base pour la constitution d'une nouvelle entreprise. Il
permet de la loger (dans une malson ou sur un terraln hérité), et
sert de rampe de lancement Ce rôle de tremplln est cependant
différencié par les modes de transmlsslon tradtüonnels du
patrimoine et pour les dtfférents hériüers. Alnsl, les familles qui
partagent le patrimoine à égalité entre les enfants ont tendance à
reproduire des comportements uniforrnes et tradiüonnels, tandis
que celles qui pratiquent une tnêgalité de transmission des moyens
de producüon créent des condiüons diffêrentes d'insertion (24) :

- Ies héritlers de I'outil de productlon reprodulsent I'entreprise
paternelle,
- les enfants qui reçolvent une partle du patrlmotne (quelques
terres, un bâtiment), celle qui peut être détachée de
I'exploitation paternelle sans mettre en cause sa viabtllté pour
le successeur, dlsposent d'un capital de dêpart qul leur permet
de crêer leur propre emplol
- les "exclus", sans capttal à valortser, qu'lls partent ou restent
sur place, n'ont guère la posstbilité de monter leur affalre et
ont tendance à devenlr salarlês.

L.2 - Des rêseaux de soltdarltê à l'êchelle locale
entretlennent également la reproducüon de la peüte entreprlse, sur
le modèle du travail lndêpendant, grâce à une forte mobtltté
professlonnelle et à une hlêrarchlsaüon soclale clalre. Les
employeurs se sentent en fait solidalres des Jeunes qui veulent
rester au pays et s'installer. L'artisanat du bâüment par exemple,
s'auto-gênère : les artlsans embauchent pour l'êtê des Jeunes du
pays. L'arüsan est alors à la fois patron et formateur. læ souci
d'indépendance, et un système de rêmunêraüon assez égaütatre
entre ouvriers, incitent les plus entreprenants et les plus qualiflés à
se mettre à leur compte, dès qu'lls sont reconnus sérteux et donc
sollicités directement pour des chantiers.
Une fots installês, tls reproduisent et perpêtuent ce mode
d'lnsertion. Cet apprenüssage apporte une poÿvalence, un "capltal-
soclal", avec lequel les adultes vont organlser, sous un style de üe
relativement homogène, leur système d'emploi famlltal composé de

(24) MATTEWr l9e2
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salarlat, de travail indépendant, d'auto-production, de travail au
noir, d'inactiüté.
La dépendance à un employeur est partielle et si possible provlsoire.
Progressivement, tls chercheront à s'en dégager pour développer
leurs acüütés indépendantes.

2 - LD CONTEXTE D'OFT'RE D'EMPLOI PAR LES ENTREPRISES

L'exploitaüon de diverses sources statlstiques et le recensement
rapide des entreprises, effectué lors de la première phase du
diagnostic, permettent d'apprécier quantitaüvement I'offre de travail
par les entreprlses locales. Cela concerne I'emploi permanent
cependant et en milieu rural, particultèrement en régions de
montagne, les actiütés sont fortement salsonnières, l'été comme
I'hiver et quel que soit le secteur d'actlütê (agriculture, bâtiment,
tourisme, et même parfots industrle) (zsr.

Par ailleurs, l'organlsaüon du travatl dans les entreprlses famlltales
est rê$êe selon des praüques locales qui peuvent être plus ou
moins éloignées du code du travall légal.
Ce sont ces divers aspects du contexte d'offre d'emploi par les
entreprises, que l'enquête directe va également tenter d'aborder.

2.1- lÂ part de le r'§alson"

Dans les stattstiques systémaüques actuelles, I'emploi de référence
est I'emploi annuel, aussl, aucune d'entre elles ne permet de
quantifler I'emploi génêré par les acüütes salsonnlères. Celles-ci
sont en outre plus dlfftcilement lnventorlées par un entretien avec
un "e)rpert" (20/

Des informaüons partlelles, sur certaines catêgories sociales
(salaries), sur certaines professlons par nature saisonnières (mêüers

(25) Cette satænnalltê est particttllèremert Jorte dans le tertloire (eIIe conceme ant
moins 60 0/6 des emplols drrns l'hôteherle-restantrallon, 30 0,6 dans les senrfces prlDæ
qut æmprennent les mêtlers denælgnement du spr|, ma,ts elle est auss[ tmportante
dans Ie büfivnt (3O %) et dans les seruioes de æüættultês læales (3O %) qü gèrent
des @ulpemeûs tourlsfrques (remontées mêcanlque s, s tation üærmale... ).
(26) Volr hemtère paflle - Chapttre 4
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du sport...), ou sur des pértodes de foncüonnement d'entreprlses,
sont malgrê tout recueillles à I'occaslon de dlverses formalltés. On
citera pour les plus gênêrales :

- les données des ASSEDIC
- les déclarations annuelles des salalres de I'URSSAF
- le fichier ETI (Employeurs et Travallleurs Indépendants) de
I'URSSAF.

Certaines autres sources, plus spêcialisêes. odstent également sur
le rythme salsonnler des entreprlses :

- le ftchter touristique pour I'hôtellerie,
- certaines Assoclaüons Départementales du Tourlsme pour
les structures d'hêbergement en génêral,
- la Direcüon Départementale de la Jeunesse et des Sports
pour les colonles de vacances,
- la Directlon Départementale de I'Acüon Sanltalre et Sociale
pour les maisons familiales soumlses à leur agrêment.

Etablies pour la plupart à des fins adminlstratlves, ces diffêrentes
sources ne font blen sûr I'objet d'aucune exploltation, et leur accès
n'est pas touJours aisê. Chacune prêsente en outre cerLalnes limites
par rapport à I'obJectif poursuiü dans le cadre de ce diagnostic.

Quoi qu'il en soit, Ieur uüllsaüon si elle est posstble, les entretlens à
défaut, viseront à apprécter au mleux I'lmportance occupêe par la
saison sur le marché local du travail :

- volumes d'emplois et périodes
- branches d'acüütés concernées et types d'emplols offerts
- aire de recrutement des saisonnlers

2.2 - Les pratlques vis à vis de I'emplol

On I'a dit, l'organisation du travail dans les entreprises familiales
est réglêe selon des pratiques locales qui peuvent être plus ou
moins éloignées du code du travail légal.

La plupart des employeurs qui ont repris I'entreprise familiale ont
repris, avec elle, la culture qui s'y rattache : valeur du travail, souci
de I'indépendance, gesüon de ÿpe patrimonial, recours Iimttê à la
main d'oeuwe extérieure, fort rapport de subordination avec le
salariê, très faible valorlsation du travailleur qualifié.
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Dans ce cadre, le marché du travail fonctlonne avec ses propres
règles, plus ou moins êloignêes de celles du code du travail : contrat
oral de travail, élasticité de la durée de travail hebdomadaire,
heures supplémentalres non rêmunérées en échange de services,
autorlsatlons d'absences pour raison personnelle.

S'inscrivant dans la mème loglque, une certaine forme de
protecüonnlsme tmpltque le reJet d'éléments extérieurs pouvant
remettre en cause le système local : "on veut rester maître chez soi".
De fait, il va permettre de sêlectionner les pênétrations d'étrangers
qui, pour s'intégrer dans le système producüf, seront conduits à
adopter des pratiques particulières d'lnstallaüon.

3 . STRATEGIES ET RESEAUX DE SOLIDARITE DAIIS LI\
RECHERCHE D'EMPLOI

Dans le contexte local en maüère d'offre d'emploi, il conüent
d'examiner les stratégies et les formes d'adaptaüon de la demande.
On cherchera alors à détermlner:

- I'importance des dêparls,
- les perspecüves professionnelles sur place,
- I'adaptation des formaüons à I'offre d'emploi locale.

3.1 - Les traJectoires professlonnelles desJeunes :

L'une des motivaüons les plus courantes des actions de
développement local est de créer des emplois pour les jeunes. [.e
discours dominant dans les rêgions en rêgression démographique
ou en cdse stgnale Ie dêpart des Jeunes, la pênurie d'emplois, la
formation inadaptêe aux possibtlités d'actiütês. la rêallté locale en
la maüère demande à être vêriftée et préctsée.

tr Sur le plan quantitaüf, un examen détâillé des pyramides des
âges issues des derniers recensements de population permet
d'apprêcier, grâce aux reports d'effectifs d'une même §énération
d'un recensement à I'autre, I'ampleur des départs dans les jeunes
classes d'âges.
Il conüent de souligner ici Ie rôle également joué par la famille üs
à vis des enfants qul partent : ils sont envoyês en ülle chez un
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parent ou une connaissance, qul leür sert de relais pour trouver
un logement, un travail et un rêseau de relatlons.
Par allleurs, les familles pratiquent elles-mêmes "l'excluslon" des
descendants (avec un dédommagement monêtalre) dont le
mainüen sur place handicaperait la survie de I'entreprise
familiale, ou qul ne peuvent trouver un emplol sur place. Ce
système local d'insertlon extêrlorlse en quelque sorte les
problèmes d'intêgration professlonnelle vers les centres urbains.

tr De manière à apprécler en termes plus qualitatifs les
traJectoires professionnelles suiües, on cherchera à préciser
celles-ci pour un êchantillon de population.
La mêthode la plus simple et la plus rapide consiste à repêrer les
jeunes comprls dans une même tranche d'âge, à partir d'une liste
électorale ou d'une promoüon du collège, et d'lnterroger un de
ceux-ci sur leur activitê réelle, leur sltuaüon familiale et sociale,
leur formation...

tr L'enquête directe auprès de responsables d'entreprises enfin, si
elle permet d'idenüfier la dynamique de cessaüon reprise sur la
petite région, permet également, par une lecture différente et
compte tenu des informatlons collectées sur les parcours
professionnels d'apprécler les stratégies des Jeunes dans leur
recherche d'emplol.

3.2 - Les rêseaux de solldarltê pour I'lnsertlon :

Insertion sociale et insertion professionnelle vont de patr. læ devenlr
professionnel des Jeunes ne dépend pas uniquement de leur
formation, qui est pourtant le critère officiel de mise en accord sur
le marché du travail, mais êgalement de leurs caractértsüques
sociales (ortgine sociale, sexe, âge), des clrconstances de la
recherche d'emploi ou de leurs actiütés antêrleures (22).

L'inserüon des jeunes du pays est permise, grâce à leur embauche
prioritalre sur des crltères d'ordre personnel, plutôt que selon une
exigence de qualificaüon professlonnelle précise. Lembauche repose
sur Ia conflance, sur la base de relaüons..., et cette prioritê
s'accorde avec les intêrêts de la peüte entreprise locale.

(27) GAWNI 1984
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L'employeur bénéficle d'une main d'oeuwe qu'il choisit, selon ses
qualttés humaines, et qu'il peut contrôler facilement par le Jeu des
relaüons personnelles et famtllales. I-es Jeunes du pays connalssent
les conditions de travall, ils reprennent à leur compte la valeur
travail, qu'lls ont connue dans I'entreprise familiale, et qu'ils
acceptent tmplicitement en restant au pays. la famille de I'employé
constitue également un gage de sérteux pour I'employeur.

En retour, les Jeunes embauchés sont généralement peu ou pas
revendicatifs, même s'ils subissent des conditions de travail
difficiles, des horaires lourds et une rémunération modeste. Ils
connaissent mal le code du travail, et tl n'odste pas de culture
ouvrière certes, mais la waie raison de I'acceptation de cette
situation est qu'elle est très souvent conçue comme transitoire,
comme un tremplin vers I'installaüon.
Le jeune adopte en fait un mode de fonctionnement d'entreprise
qu'il compte maîtriser plus tard, quand il se sera mis à son compte.
Cette pêriode correspond à une phase de formation, et
d'accumulaüon de capttal qul va lut permettre de créer sa propre
entreprise, ou de reprendre I'entreprise famtltale.

4 - POI'R T'NE APPROCHE DES SYSTEMES D'EMPLOIS ET DE
REVENUS A L'ECHELLE DES MENAGES

Dans une économie saisonnière, imposée par des caractères
climatiques en région de montasne, ou plus généralement par les
rythmes ruraux, il est naturel que les habitants praüquent des
acüütés différentes selon les saisons. Ces combinaisons d'actiütês
ne sont pas marglnales, et concernent toutes les branches
économlques et les catêgories socio-professionnelles.

Parallèlement à la dtversité qui edste dans les formes d'associaLion
d'actiütés économiques, la pluriactiüte prêsente également de
nombreux cas de figure d'associaüons de statuts socio-
professionnels : la moitié des pluriacüfs exerce deux actiütés sous
le même statut tandts que la seconde moiüé combine des statuts
différents, princtpalement un emploi salarié à une acüvité non
salariée, agricole ou non agrtcole.
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Ces diffêrentes comblnaisons d'actiütês se sltuent d'abord au
niveau indiüduel : c'est la pluriacüvitê que I'on peut dêftnlr par la
pratlque par un même actlf d'au moins deux acüütés dans le
courant de I'année, soit en alternance de façon salsonnlère
(monlteur de ski-ouvrler du bâtiment par exemple), soit
simultanément tout au long de I'année (ouvrter-paysan).
Elles se situent êgalement à l'échelle des ménages, des structures
familiales, le conJolnt ou d'autres membres du ménage pouvant
avoir une acüütê diffêrente, volre leur propre combinaison
d'actiütés.

Bnfin, outre ses revenus du travail, sous forme salariée ou non-
salariée, la famtlle (ou le ménage) peut êgalement dtsposer d'autres
revenus, issus de petttes acüütês annexes (acüütés de cueillette...),
d'un capttal immobtlter (foncier, location de meublês...) ou de
prestations sociales (allocaüons familiales, penslons de retralte...).
Le pouvoir d'achat de la famille résulte en ftn de compte de
I'ensemble de ces revenus et dont les combinaisons, plus ou moins
complexes selon les mênages, constltuent ce que I'on peut appeler
les "systèmes d'emplois et de revenus familiaux".

L'étude de ces systèmes d'emplois et de revenus se heurte
nêanmoins à certalnes difïicultés :

tr Lapproche quanütaüve des combinaisons d'actiütés est
d'autant plus complexe qu'elles sont transversales dans les
différentes catêgories statistiques. Cette praüque d'emploi
dépasse largement la seule pluriacüvité agpicole, celle-ci ne
représentant par exemple plus qu'une fatble part des cas de
combinaisons d'actiütês dans les zones fortement marquêes
par le tourisme.

tr Parallèlement aux branches êconomiques, les acüfs sont
classés par les recensements dans des catêgortes socio-
professionnelles qui distinguent ouvriers, agriculteurs, cadres
moyens ou supérieurs, etc..., sans donner possibilitê à la prise
en compte des situations à statut multiple.
La classification sociale est alors réalisée en retenant I'acüütê
principale, déterminée selon le temps de travail, le revenu ou
I'identiflcation sociale, ou slmplement selon I'actiüté exercêe
au moment du recensement.

tr L'approche des revenus autres que ceux du travatl enfin se
heurte au problème de I'accès à I'information et à la mise en
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relation de celle-cl avec les structures familiales (nombre de
personnes dans le ménage, nombre d'actifs, relations
familiales entre elles...)

Dans le cadre de cerLalnes études (28r, une approche relativement
fine a pu être condulte à parttr de I'orploitatlon du fichter des
dêclarations de revenus pour I'I.R.P.P., mls à dtspositton par la
Directlon Régionale des Impôts.
Ce flchter, contenant de façon anon)rme et pour chaque foyer flscal
I'ensemble des revenus déclarés, constitue pour ce type d'approche,
une source précieuse. Malgrê une cerLaine marge d'imprêcision par
rapport à Ia réalité (revenus non déclarés, travail "au noir"...), il
présente I'avantage de I'exhaustivité, permet de repérer
pratiquement toutes les combinaisons d'activités (sauf les
combinaisons de salalres), enfin de les mettre en relation avec les
structures familiales.

Cette source d'lnformation reste malheureusement d'accès très
limité. et dans la maJorité des cas on sera contraint à une approche
moins fine à l'êchelle des ménages, riche d'enseignement cependant
à l'échelle de la zone d'êtude :

tr La part de la pluriactivité :

On cherchera à apprécier I'importance qu'elle occupe dans les
systèmes d'emploi et les formes qu'elle prend :

- part des pluriacüfs dans la population acüve
- secteurs d'acüütés et entreprises concernés
- nombre d'activités combinées à l'échelle des indiüdus, des
ménages
- organisation dans le temps des combinaisons d'actiütés
(saison,...)

Cette approche peut être conduite à partir de I'inventaire des
établissements réalisé en première étape du diagnosüc, mais
également gfâce à I'utilisation d'autres sources dêjà citées
(Recensement général de lâgriculture, Déclarattons annuelles
sur les salaires...).

(28)GERBAIJXF., MONOD N.. PERREîJ.. 1988
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A I'occasion des enquêtes directes auprès de responsables
d'entreprises, elle pourra être enrichle par le recuell, à cette fin,
d'informations sur chacun des membres de l'établissement, ces
derniers consütuant alors en quelque sorte un échantillon de la
population active locale.

tr I"a part des revenus autres que ceux du travall :

Dans la mesure où leur poids peut être lmportant, ll conüent
d'en tenir compte, même si, hormis les cas où I'exploitation des
déclaraüons de revenu sera posslble, cette approche reste limitêe
à une évaluation de la part qu'ils représentent.
Cette évaluaüon pourra être faite à partir d'entretiens avec des
"infôrmateurs lndirects", choisls en foncüon de la nature des
revenus concernés. On cltera par oremple :

- I'assistante soclale pour les prestatlons soclales,
- un employê d'organlsme bancaire ou le percepteur pour les
revenus financiers,
- le maire ou le percepteur pour les revenus lssus de btens
collectifs (btens de secüons),
- un notaire, Ie technlcien du CRPF (29) pour les revenus du
patrimolne,
- les responsables d'entreprises de transformatiôn des produits
de cueillette ou leurs tntermédialres commerciaux (courüers,
"rabatteurs"),
etc...

5 - EN GIIISE DE BILIIN

Pour I'essentiel, I'approche de la dynamtque économique proposée
en première partie du document vise à caractériser dans ses
grandes lignes le système de production de la zone d'étude, à parür
d'une typologte des établtssements acttfs qu'elle hêberge.

En complêment, la démarche proposée dans cette seconde partie, si
elle permet de préciser et d'affiner la typologie des êtablissements,
est toutefois plus centrée sur le système de régulaüon inteme,
s'appuyant notamment sur les ménages, les collectiütés territoriales

(29) Centre Rêgional de Ia Propriété Forestière
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ou plus globalement la société locale, sur lequel ce système de
production repose.

Le bilan que I'on peut dresser sur la dynamlque économlque de la
pettte régton consiste en quelque sorte en une confrontatlon de ces
der:x approches. Celle-ct condulte sur la base des trois clés de
lecture,

- autonomie - dépendance
- capacitê d'adaptaüon
- capacité de régulatlon

doit permettre de préciser comment les stratêgtes des entreprises,
des indiüdus, des mênages, inscrltes dans les logiques économiques
et patrlmoniales, peuvent se tradulre dans les modes de
développement pour I'ensemble de la régton êtudiée.
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T'NE EN§IIEIE AI'PRES DES ENÎREPRISES :

Cette enquête, réaltsêe auprès d'un échanüllon d'entreprlses a
pour objectif de préciser, en complément de la typologie réalisée :

- les stratêgtes professionnelles et famlllales.
- les systèmes d'emploi

Selon les perspectives du travail. tous les ÿpes d'entreprises
peuvent être enquêtês en proporüon égale, ou au contraire la
prioritê peut être portée sur un groupe cible, comme par exemple
les Jeunes créateurs d'actiütês sl I'on veut approfondir les
condttlons d'installation dans la région.
De même, selon les obJecüfs particuliers du dlagnosüc, ou selon
Ies problèmes locaux, les entreüens peuvent être rêalisés en
diversifiant les interlocuteurs.

Pour aborder la dynamique de I'entreprise, on s'lnterrogera sur

- les condltlons d'installation et de développement de
I'entreprise,

- Ie cheminement professlonnel du responsable.
- son lnsertlon professionnelle et sociale (réseaux),
- les nlveaux de qualificatton et besoins en formaüon du

personnel,
- Ies problèmes d'ordre commercial, social, fiscal ou

rêglementaire.
- sa posiüon sur le marché du travail (main d'oeuwe

recherchée, praüques d'embauches, condltions de travail)

Pour aborder les systèmes d'emplois, on pourra aussi à I'occasion
de cette enquête renseigner pour chacun des membres de
l'entreprise:

- âge, sexe, situatlon familiale,
- origtnes famtliale et gêographique,
- statut et emploi occupê,
- autres activités, déclarées ou informelles,
- activités du conJolnt,
- ancienneté dans les différentes activitês,
- conditions de logement.
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CIIAPITRE II

SYSTEMES D'EXPLOITATIONS AGRICOLES

Ef ESPACE

Ce chapitre a pour objet de proposer une démarche permettant de
rêallser un diagnostic sur la situation et les perspectives d'êvolutlon
de I'acüüté agricole d'une petite régton ainsi que les consêquences
de celles-ci sur I'utillsation de I'espace.

La démarche proposêe comporte cinq étapes :

I - la caractérisaüon de I'espace agricole
2 - I'analyse de la diversité des systèmes d'exploiLations
agricoles
3 - une recherche des facteurs d'évolution des systèmes
d'exploitaüons, compte tenu de leur environnement, socio-
économique notamment
4 - une réflodon sur la sensibilttê des systèmes d'exploitations
aux modifications dans cet enüronnement
5 - un bilan global dégageant des perspecüves à l'êchelle de la
petite région.

1 - CARACTERISER L'ESPACE AGRICOLE DAI\IS SA DTVERSITE
DE POTENTIALITES ET D'USAGES

Caractériser I'espace occrrpé par I'agriculture prêsente rrn triple
intêrêt :

- Il consütue le support de cette acüüté et. en cela, le support
des divers cadres et contraintes dans lesqrrels elle s'exerce.
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- Par son inscriptlon dans le paysage, il se révèIe être une
première traducüon, vlsuelle et partielle, de cette acüütê, et
donc un premier élément d'approche des systèmes de
producüon pratiqués.

- Enfin, I'analyse spatiale qui en rêsultera permettra, par
confrontation avec celle portant sur les utlltsateurs, à savoir
les agriculteurs (Cf. chapitre suivant : analyser la diversité des
exploitations agricoles), de dégager un certaln nombre d'enJeux
et de facteurs susceptibles de Jouer sur les posstbtlttés et
I'avenlr en maüère d'utillsaüon du terrltoire.

A ce niveau de la dêmarche, et par différence avec celle proposée en
première partle, I'approche de I'espace donne tcl lieu à des relevês
cartographiques. Ils permettront de prêciser les données relatlves à
I'espace recueillies dans Ia phase de cadrage d'ensemble de la
région, de les compléter et surtout de les territorlaliser.
Dans la caractêrlsaüon de cet espace agpicole, deux angles
complêmentaires sont à considêrer :

tr læ premler porte sur les modes d'utillsation de I'espace, et I'on
entendra par là :

- les principaux facteurs physiques (contraintes et atouts) qui
pèsent pour son utilisation agricole. læ terme physique est prls
ici dans un sens large, incluant des contralntes
pédocltmaüques et pouvant également prendre en compte des
éléments tels que I'accessibilité...

- les différentes formes d'utilisation de
I'agriculture (affectation du sol, pratiques...)

I'espace par

L'utilisation de sources existantes complétée par une approche
üsuelle sont ici généralement sufflsantes. Pour caractériser lés
diffêrentes utlllsatlons du terrltolre, ainsi que les contraintes
physiques, il est cependant nécessaire de prêciser celles à retenlr, et
donc de définir au préalable la ÿpologie d'occupation de I'espace et
des contraintes qul paraissent importantes. Ce choix sera fonction
des caractértsüques propres à la peüte région étudiée (potentialités
et orientations de producüons domlnantes) ainsi que de la préclsion
ou des obJecüfs flxés.
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fl [.e second concerne les cadres Juridiques dans lesquels s'exerce
localement cette actiüté agricole, ce qui recouwe :

- les stn-rctures de la proprtétê foncière
- les stmctures parcellaires des exploitations
- les procédures Juridtques de gesüon de I'affectation du sol
(zonages...)

La mobilisatlon sur le plan cartographique de telles informations
s'avère cependant extrêmement lourde et compliquêe pour la
plupart d'entre elles. L'unitê de base en est nécessairement la
parcelle cadastrale, et il conüendrait de superposer pour chacune
d'elles plusieurs types d'information. De ce fait, on ne pourra les
enüsager que dans le cas d'une êtude très fine sur I'espace, à des
fins d'aménagement foncier le plus souvent.
Concernant ces donnêes, deux options mlnlmales peuvent
cependant être retenues dans le cadre de la démarche proposée :

- Un relevê des donnêes rapidement mobilisables et qui
renvoient souvent d'allleurs à des formes d'uüllsaüon ou de
gestion parüculières :

. Zonages divers (POS, Réglementation des boisements...)

. Propriétés collecüves (biens sectionaux, propriétês de I'Etat
ou des collectivités territoriales)
. Formes de regroupement de la propriêté pour une
mellleure gestion (Associaüons foncières pastorales,
agricoles...)

- Une mobillsation de ces informatlons (propriété, exploitation)
uniquement sur des secteurs géographiques où une première
analyse spatiale aurait révêlé des enjeux particuliers (fort
risque de déprise par exemple).
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CARTOGRAPHIE DE

I - Déltmlter I'espace à cartographier

. Cartes diverses (lGN...)

. Photographies aériennes

. Tour de terraln

I Bâti
ry Voirie

[æl Terri toire forestier

2 Définlr une tylrolosie adaptée de I'utllisation de I'espace

. Données R.G.A.

. Conseiller agricole du secterrr

. Tour de terrain

Culhlres

Prairies lalrchées

Prairies lrniquenrent pàturées

D Secteur drainé

et-c... Vienes. Vergers. Donraines pastorau-x, Friches

3 - Rêaliser le zonage

. (Photographies aériennes)

. Approche üsuelle

. Conlrontation du zonage
réalisé avec un groupe
d'exploitants
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L'ESPACE AGRICOLE

4 - Intésrer les donnêes d'ordre juridique

. Admlnistrations
départementales

. Cadastre

Idenüficaüon d'un
secteur à fort risque
de déprise et déJà "mité"
par des boisements
"en timbre poste".

Structures de la propriété
Parcellaire des exploitations

A quelle êchelle et sur quel support travailler ?

Les données collectées seront reportées srrr rrn fond cartographique. Celui-ci sera
choisi de manière à concilier préclslon suffisan[e. facllité d'emploi et commodi[é de
manipulation. Plusieurs solutions eKistenl" alors :

Au l/5 O0O ème : les plans cadastrar:x assemblés
Dlsponibles auprès des administrations intervenant en matlère d'aménagemenl"
loncier (DDAF, DDE), tls reprennenl le décorrpage parcellalre du [erritoire
communal et s'avèrent donc adaptés à un zonage précis de I'espace.

Au I / I O 00O ème : le plan d'assemblage cadastral
ll constltue une bonne échelle de travall. ll présente cependanl- comme principal
inconvénient de ne comporter qu'un nombre restreinl de points de repères (bâti,
voirie. cours d'eau), rendant malaisé l-ânl le repérage sur le terrain que le report des
informations sur la carte.

Au l/10 000 ème: rrn agrandissenrent de la carte IGN au l/25 O0O ènle
Il constitue une bonne formule internlédiâire entre les deux precedentes : bonne
echelle de travail, degré de précision permis intéressant et nombreux points de
repères sur le fond lui même, Iàcilitant la réalisation praüque.
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2 - AIIIALYSER LI\ DTVERSITE DES EXPIÆITATIONS AGRICOLES

Un diagnostic sur I'agriculture passe par un diagnostic sur les
exploitations agrlcoles en place, sur leur devenlr et sur leur capacité
à s'adapter aux changements.

En premier lieu et dans Ie même esprit que ce qul a été vu dans la
première partie, il s'agit de dtstinguer parmi I'ensemble de toutes les
exploitations présentes sur la zone étudiée,

- d'une part, celles qui sont appelées à cesser leur actlütê dans
les prochalnes années, à êchêance de 5 ans par exemple, au
dêpart à la retraite de I'explottant actuel et faute d'un
successeur dans le cadre familial
- d'autre part, celles qul ont une pérenntté assurée ou
probable sur la même pérlode.

Les premières vont libérer des facteurs de producüon. se dégager
des marchés, et créer ainsi un nouveau contexte local pour les
secondes. Mais face à cette nouvelle donne, toutes n'ont pas les
mêmes capacités à s'adapter, ni les mêmes proJets. De même, parmi
les exploitations non pérennes, les molns viables seront
probablement démantelêes tandts qu'à I'opposé certaines, bien
structurées, sont suscepübles d'intéresser en l'état un repreneur
hors cadre familtal par exemple.

Aussi, une analyse fine des enJeux concemant I'acüüté agdcole sur
la petite région étudiêe passe nécessalrement par une prise en
compte de la diverslté de toutes les exploitations agricoles.
Comment aborder cette diverslté, comment en rendre compte ?

2.1 - Chaque exploitation est considêrée comme un système
où les moyens de productlon, les techniques et les productions sont
combinés, organisés et évoluent en étroite interdépendance avec les
aspirations, les projets de I'exploitant et de sa famille, sous
I'influence des facteurs extérleurs à I'exploitation.
Dans I'idéal, cette conception de I'exploitaüon agricole, - nous
dirons du "système" d'exploitation" - implique que I'on s'intéresse à
sa globalité : moyens de production, fonctlonnement technlque,
résultats économiques et financiers, satisfacüon des objectifs de
I'exploitant et de sa famille... relations entre tous ces éléments.
Dans la praüque, compte tenu, d'une part, des limites fréquemment
imposées par I'accès à I'information voire par son traitement et
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compte tenu, d'autre part, des
diagnosüc, (on s'lntêresse âr-rx pi

poursulüs dans le
d'êvolutlon à moyen

obJecüfs
osstbtlttés

terme des oçlottatlons), une priorlté sera accordée :

- aux caractérlstlques structurelles des exploitations c'est-à-
dire ar.rx combinaisons des facteurs TERRE - CAPITAL
(équipement - cheptel notamment) - TRAVAIL. Ces facteurs,
qui ont généralement une lnertle élevêe, déterminent très
fortement les potentialttés économtques du système pour une
orlentation technico économique donnée.

- aux perspectives de carrière de I'exploitant et à I'appréciation
de la pression des besolns famlllar:x sur le fonctlonnement et
l'êvolution de I'exploitaüon.

Ces informaüons d'ordre soclo-structurel pourront être complétées
par des lndicateurs de comportement et d'efficacitê techniques sur
des points clés du système (ex : nlveau de concentrê dlstribué ar:x
vaches lattières et rendement laiüer unitaire en système laitier).

2.2 - Chaque exploitation étant alnst décrite, il s'aglt de
distinguer dans I'ensemble qu'elles représentent, des sous
ensembles relativement homogènes au regard des combinaisons de
crltères considêrées comme fortement révêlatrtces du devenir des
exploltattons, de leur dynamique et de la capacltê d'adaptaüon à
moyen terme. Autrement dit, il s'agit de rendre compte de la
diversitê des perspectives pour les explottations de la zorre en
élaborant des typologtes comblnant plusieurs critères.

Schématiquement on peut considêrer deux façons de réaliser de
telles typologtes.

tr Une première façon consiste à sélecüonner a priori quelques
critères (âge des explottants, perspectives de succession,
dlmension économique des exploltatlons, orientation des
productions...), de les segmenter chacun en quelques
modalités et de réaliser sur ces bases des séries de tris et de
tablear:x crolsés. C'est la dêmarche qui a été proposée en
première partie de ce document, pour une première approche
de I'acteur "exploltant agrlcole" et, si cette façon de procéder a
pour avantage d'être facllement mise en oeuwe, elle ne permet
cependant de dresser qu'une typologie relativement fruste, à
partir de quelques variables considérées a priori comme
particulièrement structurantes de la diversité, mais qui ne
rend Iïnalement que très lmparfaitement compte de celle-ci.
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tr Les typologies multtvartées qul sont lssues des méthodes
d'analyses Ce données sont beaucoup mleux appropriês pour
prendre en. compte la notlon de système d'exploitaüon et
expllquer leur diversité. Les critères, ou comblnaisons de
critères, rendant compte de cette dtverstté ressortent alors de
l'analyse (et ne sont pas retenus a priori comme dans le
premier ceLs). En second lieu, c'est au regard de ces
comblnaisons de variables que vont s'effectuer les
regroupeme,nts d'erploitatlons qui se ressemblent.
Malgré tout, I'anaÿste conserve Ia posstbiltté d'arbitrage entre
une odgence d'homogénéité des ÿpes à caractêrlser et le
nombre de t-5pes qu'il veut traiter.
En contre-grolnt de ces avantages sur le plan de la dêmarche,
ces techniclues réclament une compétence et des moyens
informatiques appropriés.

2.3 - L'ensemble de la population des exploltaüons ayant étê, à
I'aide de I'une otr I'autre méthode ÿpologique, éclatêe en plusieurs
groupes (d'autant plus homogènes que le nombre des groupes
retenus est granC), il reste à apprécter les capacitês à évoluer et à
s'adapter de cha<:un d'eux.
Pour ce faire, on s'appuiera sur une analyse comparaüve
intergroupes qui permet de mettre en éüdence les spéctftcitês de
chacun d'eux, err particulier les contralntes et atouts respectifs de
chaque groupe, et de repérer leurs proximités, volre leurs "parentés"
(qui tend à évoluer vers qut ? et sous I'influence de quel(s)
facteur(s) ?).

2.4 - L'uLilisiaüon de I'espace d'une région par I'agriculture est
liée à la fois aux caractêrisüques naturelles de ses différents terroirs
et. aux systèmes d'exploitations qut, dans leur diversitê, les
exploitent, cela zwec bien srlr une certaine interdépendance entre
terroirs et systèries d'exploitations.
La localisation clu siège de chaque exploitaüon sur le territoire
étudiê et cartographié permettra une première mise en relation de
celles-ci avec I'esllace qu'elles occupent.

Dans Ia pratiqu€r et compte tenu des limites des diverses sources
statistiques existantes, des enquêtes sont souvent indispensables
pour permettre c:ette analyse de la diversitê des exploitations. Par
ailleurs, la nécer;stté de collecter des données homogènes sur la
totalitê des explc,itaüons exclut, la plupart du temps, de procêder
par enquêtes directes :
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TY?OLOGIE DES EXPIOITATIONS
A PARTIR I)'UI\[E ANALYSE MI'LTICRITERES

L'élaboration d'une typologte multicritères passe par 2 êtapes :

tr Une analyse factorielle qui à partir des variables d'entrée, va
permettre de repérer les critère-clés considérés comme
discrlmlnants. Lanalyse de données dispose pour cela de
plusleurs outlls. Même sl en principe elle ne permet pas
de traiter des varlables qualltaüves, I'A.C.P.
(Analyse en Composantes hnctpales) est souvent uülisée en
ralson de sa factlité de mise en oeuwe et d'interprétation.

tr Une agrégaüon des o<ploltatlons en regroupant les
entreprises qui se ressemblent le plus sur I'ensemble des
critères-clés repérês dans l'étape précédente. Cela va aboutir à la
consütuüon de sous groupes ou ÿpes homogènes. Læs
bibliothèques d'analyses staüsüques contiennent un programme
de Classification Ascendante Hlêrarchique (C.A.H.) qui est très
bien adapté. Cependant sa mise en oeuwe ne dlspense pas d'une
certaine capactté d'expertise, en parüculier pour interpréter les
ressemblances et dlssemblances entre les ÿpes dégagês et par là
en dêduire les contraintes et atouts des systèmes d'exploitatlons
concernés, et les "parentês" entre groupes.

Reprêsentation schêmatique :
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Y

YV
VV

YV
VV V

V

J +
CAH : Répartition des exploitations en classes

o
O OO

OC
CC

C C

C

3l o
O-O_O

o

ra
OO

trtrtr

tr

E

E tr
tr

-89-



DEs ENgUETES INDTREcTES: FouRguol BT coMMENT ?

La. techntque de I'enquête tndlrecte permet de recenser rapldement toutes les
e4plottaüons agrlc:oles d'une commune, et de recuellllr pour chacune d'elles les
lnformaüons nécessalres à la rêallsatton d'une ÿpologte.
En s'appuyant sur un groupe de quelques personnes (matre, agrlculteurs de la
commune), on renselgnera, au moyen d'un quesüonnalre adaptê et pour
chacune des exploltatlons, les dlvers êlêments nêcessaires à leur
caractêrlsatlon.

Le questlonnalre :

On cholslra un qtresüonnalre fermé, unlquement descrlptlf et quanütaüf et qul
interroge sur l'étarl prêsent, sur les perspectlves probables de successlon et sur
les êvolutlons récentes pour quelques potnts clês.
Ce questlonnalre rlolt aborder les 4 secteurs d'lnvesügatton (famtlle, structures
fonclères, êqulpernents, comblnalsons des producüons), avec à I'lntêrteur de
chacun un degrê «le préclslon varlable selon la Ilnesse qul sera recherchée dans
la typologle.
On reüendra comrne donnêes à recuelllir au mlnlmum :

- peUEÈ famlUq:
. âge du chefet du conJolnt
. edstence de ressources extêrleures à I'explottaüon (plurlacüütê du

mênage, du ctref d'exploltatlon...)
. perspecttve de successlon famlllale (oul, non, ?).
-purlglfonclel::
. SAU de I'oçlc,ltatton
. composltton scmmalre (cultures-pralrles)
. rêpartlüon suLr la commune (rapprochement avec Ia carte établle et le
zonage)

- pour les êqulpements :

. anclennetê des bâttments d'exploltation

. prêsence ou non de certalns êqulpements (de tralte par exemple)
- pour les producüons :

. êventatl, natu:- et lmportance par nature

. pour les exploltattons d'êlevage : espèces anlmales, lmportance des
troupeaux de souche, prlnctpaux produtts vendus.

Au delà, les spêclllcttes locales peuvent condulre â la nécesstte d'enrlchtr les
quesüons cl-dessus ou à les aborder d'une autre manlère.
Par o<emple:

- famtlle, compliments sur les enfants, le confort de l'habttat
- proprlété du fcrncler bâtt, non bâtl.
- êqulpements et productlons ltés au tourlsme,
- prodults de cuelllette et autres ressources locales, etc...

Un exemple de cluestlonnalre uttlisé sur un slte ligure en annexe de ce
document.
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même sur un terrltolre de pettte dlmension (quelques communes), le
nombre des oçlottaüons est trop tmportant et le travall serait alors
trop long et coûteux. Aussl, leur préfèrera-t-on la techntque de
"l'enquête lndlrecte" (volr encadrê cl-contre) qut s'lnsplre largement
de celle élaborée et uttllsée par le CNASEA et les ADASEA, en
particulier dans le cadre de I'enquête dite 'Valette" sur le devenir
des terres a§ricoles.

Le recours à un certaln nombre d'enquêtes directes auprès d'un
êchanüllon d'exploltants n'est toutefols pas écarté de la dêmarche.
La ÿpologte dégagée demande en effet à être approfondie et afflnée,
voire amendêe. Une seconde phase d'enquêtes menées auprès d'un
êchanüllon d'agriculteurs permet alors :

- de comprendre le foncüonnement d'un éventail de systèmes
dégagés par la ÿpologte,
- d'oçlorer dtffêrentes stratê$es (üs-à-vls du foncler par
exemple) et voies de développement que les exploitaüons sont
susceptibles d'emprunter,
- d'appréhender des proJets et d'analyser les possibilitês et
difficultés que pourraient rencontrer les agriculteurs pour les
rêaliser.

Compte tenu de ces obJecüfs, les explottaüons retenues pour
constituer cet êchantillon ne le sont que rarement de manière
aléatoire. Leur choix s'appule certes sur la typologie prêcédente,
mais leur nombre comme leur locallsation gêographique peuvent
être varlables selon le temps à y consacrer et les interrogaüons à
rêsoudre.
Par ailleurs, le quesüonnaire uüllsê ressemblera plutôt à un guide
d'entretien et I'enquête à un inteMew. Il permettra d'aborder tous
les secteurs concernant I'oçloltaüon dans son foncüonnement
actuel I compris sl posslble les rêsultats êconomiques), mais
êgalement son hlstortque, les proJets de I'exploltant, Ie
posiüonnement de I'agrlculteur üs-à-üs des flltères qui le
concernent, de son entourage soclo-économlque, de même que
certalns problèmes spêctflques à la rêgion étudtêe.
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3 - RECHERCHIER LES I.ÂCTEI'RS EXTERIITES D'EVOLUTION

L'exploitatlon agrlcole est un système ouvert dont le fonctionnement
et l'évolution s,3Dt influencés en perrnanence par des facteurs
extêrleurs multiples. Parmi ces facteurs, certains restent propres au
territoire étudlé, d'autres relèvent surtout de I'environnement socio-
économlque génêral, d'autres prêsentent une forte probabilité de
demeurer consternts sur la pêriode constdérée, d'autres encore sont
appelés à varier.

Il importe donc en parüculler d'ldenüfler parmt les très nombreux
facteurs exterr:res possibles ceux qui, pour les systèmes
d'e>qploitaüons cle la réglon, peuvent être porteurs de profonds
changements à rnoyen terme. On s'attachera à repérer les germes de
faits nouveaux, les ruptures rêcentes ou lmmlnentes dans les
évoluüons en cours.
On pourra procêder en dressant dans un premier temps une liste
des variables ext-ernes porteuses de changemenG, en sêlectionnant
dans un second temps, à I'intérieur de cette liste, celles qui sont
susceptibles d'airoir le rôle le plus dêtermtnant sur I'avenir des
exploitations de ).a rêgion.

Dans le cadre d'une étude qul se veut de mlse en oeuwe
relaüvement raplde, on ne peut envlsager que cette approche des
facteurs externes; fasse I'obJet de nouvelles sous-études spêcifiques.
Aussi, pour conforter son Jugement, le réalisateur du diagnostic
aura intérêt, à ce stade, à réunir un groupe d'experts, locar:x et
extêrieurs àla zc'ne.
A titre d'aide lpour cette recherche, volcl quelques pistes de
réflexions :

- la concurrence pour le foncler entre agriculteurs, entre
I'agricultur€:, la forêt et d'autres usages

- les débou«:hês pour l'êcoulement des producüons agricoles de
la rêglon, les perspecüves pour les flltères et leur organisation ;

en particuller en régton de productton latüère, la stratégie des
laiteries en matière de gestton des quotas et de ramassage du
lait

- l'êvolutlon des prix des produits agricoles et les disposiüons
prlses par la CEE en divers domaines (socto-structurels,
limitation dr:s producüons ...)

-92-



- les préoccupations enüronnementales, locales, régionales ou
communautalres qul sont en train de prendre une place
croissante dans I'envlronnement des systèmes d'exploitaüons
agrlcoles,

- l'évolution de I'enüronnement rural immédiat des
exploitations et des familles agricoles (fournisseurs, services
publics et privés, enüronnement social ...)

- l'évolution de I'emploi dans la rêgion, et les possibilités de
pluriacüüté ou de reconversion pour les agrtculteurs et les
membres de leurs famllles,

etc...

4 - ENTVISAGER LIT SENSIBILIÎE
D'EXPLOITATIONS A CES FACTEURS

DES SYSTEMES

L'objectif de cette phase est de répondre à la question : qui est
concernê par quoi ?
Autrement dit, quels types (ou groupes) d'exploitaüons, dont on
aura cherchê à comprendre le fonctionnement et à apprêcier les
possibilités d'évoluüon, rlsquent d'être concernés de façon plus ou
moins sensible par les changements profonds préüsibles de quels
facteurs externes ?

En d'autres termes, elle üse à mettre en relation la t54pologie des
exploitattons et la liste de facteurs orternes, établtes I'une et I'autre
à I'occasion des deux précédentes phases. Cela reüent en quelque
sorte à dresser une matrlce "facteurs externes / ÿpes de systèmes
d'exploitations" et à donner sous forme simple à chaque intersection
une réponse sur la sensibilité du type d'exploitation au facteur.

On aura bien entendu lntêrêt à ne pas mulüplier à I'extrême le
nombre de modalités posstbles en parüculter en ce qui concerne le
nombre de facteurs externes. Il conüendra alors de les hiérarchiser
afin de ne retenir que les plus importants.
En ce qui concerne la typologie par contre, un nombre relativement
important de types d'exploitations homogènes est préférable à un
nombre rêduit de classes hétérogènes. On notera qr:e cette phase
d'analyse ne portera que sur les exploitations pérennes.
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Par un bllan sur I'ensemble de la matrlce, on appréciera la soltdltê
ou la vulnérabtlitê de chaque type d'oçlottaüon à I'ensemble des
facteurs externes, comme I'impact de chaque facteur externe sur
I'ensemble des oçlottatlons.
Comme la prêcêdente, cette phase pourra avantageusement être
réalisée par un groupe d'e:rperts, ou à défaut être validée par des
experts consultâ; lsolément.

5 - BILITNT DIENSIEMBLE ET PERSPECTTVES

C'est la phase: terminale qui permet, en rêcapttulant les
informations iniüalement structurées autour des ÿpes
d'exploitaüons, ile se sltuer, par agrégaüon à l'échelle de I'ensemble
de I'agriculture, de la poprrlaüon agricole et de I'utilisation agricole
de I'espace.
Nous dlrons seulement que la richesse de ce bilan et des
perspectives que I'on peut en ürer dépend très largement bien sur
de la finesse et de I'abondance des informatlons collectées.
En parüculler le dtagnosüc concernant I'utilisation de I'espace par
I'agpiculture sera d'autant plus affinê que l'on aura pris des
dispostttons pour localiser les oçlottaüons; leur siège et les terres
(voire les catêgories de terres) qu'elles orçloitent.
Enfin, rappelonsi que ce bilan, fait à partir de I'agrégatlon de
donnêes recuelllies à l'échelle des exploitaüons, se propose avant
tout de faire apparaître les atouts et les contraintes des types de
systèmes d'orploitaüons pour s'adapter à l'évoluüon de leur
enüronnement à moyen terme, de mettre en êüdence les problèmes
maJeurs à résoudre, de dénombrer les exploltations concernées et
par là permettre aux acteurs de raisonner leurs acüons et cholslr
leurs clbles prloritaires.

Dans sa mise en oeuwe, ce bilan peut comporter trois parties :

tr La première cc,ncerne les exploitaüons non pérennes dont le chef
sans successeur famtltal aura prls sa retraite dans les 5 ans (si tel
est I'horizon retenu)
On se propose principalement ici d'évaluer :

- le nombre d'exploitations concernêes (et le nombre d'emplois
correspondzrnt) en dlsünguant êventuellement plusieurs
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catégorles selon I'lntérêt qu'elles sont suscepttbles d'offrlr pour
la reprise ou le démantèlement.
- les moyens de productlons ltbérês (foncters, bâtiments...)
- le volume des producüons asrtcoles correspondant,
notamment cheptel et surtout "drolts à produire" (quotas
laitiers et autres réfêrences pour I'attribuüon de primes).

fl La seconde partie concerne les exploitations à main[ien probable,
sinon assurê, sur cette même pértode et üse à répondre ar_lx
quesüons suivantes :

- Quel est le degré de sensibllitê votre de fragilité de I'ensemble
des explottaüons agrtcoles de la zone ?

Plus précisément :

. Qul a sufflsamment d'atouts pour poursuiwe un
développement en s'adaptant aux nouveaux contextes
locaux et §ênéraux ?
. Qui, à I'opposé, est particulièrement affectê avec une
reproducttbt[té et une pêrennlté compromlses ?
. Qui se trouve dans une sltuaüon intermédiatre ?

Dans chaque catégofle combien d'exploltatlons, Combien
d'hectares, de vaches, de quotas etc...?

- Dans le prolongement des tendances actuelles et règles du
Jeu en üsueur, sans intervenüon parttcultère, que peut-on
conclure sur les posslbilttés d'aJustement entre d'une part
I'offre potenüelle des facteurs de production libérés
(notamment foncier, "droits à produire"...) et d'autre part la
situation actuelle et les possibilites de développement des
exploitations pérennes ?

- Quels sont les facteurs limitants de cet aJustement, nature,
nombre d'explottaüons concernêes, hectares" volume de
producüons... ?

' En supposant tel et tel problème rêsolus grâce à telle
intervention qut affecterait tels ÿpes d'explottations dans
quelle mesure améliore-t-on les perspectives pour l'agrlculture
de la zone ?

Plus globalement, cette approche dott permettre d'identlfier un
certain nombre de groupes cibles por.rr diverses actions à engager.
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tr Enfin une trolsième partie traduira la locallsatlon de I'impact
territorial des perspecüves d'évoluüon des explottatlons sur la zone.
Elle consiste à croiser le zonage de I'espace réalisé lors de la
premlère étape irvec la ÿpologte des systèmes d'explottaüons. Cela
implique blen srir que l'on att pris le soin de localiser le siège des
exploitations et de situer leurs surfaces à I'intérieur des catégories
de terres disüngr.r§ss dans la petite région.

Ainsi, à parttr cles orploltatlons non pérennes, on dêterminera en
volume et en réparüüon, le foncier qui risque d'être libérê tandts
que les possibilités de reprise seront apprêhendées à parür
d'hypothèses sur les explottatlons pérennes et leur évolution
possible en terme de structures foncières.

Ces phénomènes de redistrtbutlon fonclère restent à considérer avec
prêcaution. Il s'aglt en effet de mouvements "potenüels" qu'il
conüendra de tempêrer en fonction des contralntes réglementaires
existantes (zonages dtvers) ou des êventuels blocages fonciers dus
aux problèmes de proprtétés perçus.
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CIIAPITRE III

LI\ FORET E[ LES ACTTVTTES FORESTIERES

L'étude de la place occupée par les espaces botsés dans la mlse en
valeur du terrltolre et dans l'êconomie locale relève d'une démarche
pragmatique qui va d'une approche du milieu naturel et de ses
contraintes à celle des industries de transformation, scleries et
entreprises de deuxième transformatlon.
EIle üse à mesurer les lmpllcatlons actuelles, potentielles et
prêüsibles des actlütés foresüères dans I'occupation de I'espace et
dans I'économle locale (emplois, entreprlses, flux de blens et
servlces graütant autour du bois...).

Après I'acüvité agricole, la forêt consütue la deu>dème forme de mise
en valeur du sol sur le territolre natlonal mais, à I'inverse de la
première, le lten entre la localisation de la ressource et les actiütés
qui la valorisent (voire sa valorisaüon elle-même) est moins étroit.
Aussi, dans une première phase de la démarche, centrêe sur
I'espace, on cherchera à évaluer la ressource forestière en elle-même
sur les plans quantitatif et qualttatif, ce qui nous conduira à nous
intéresser successivement :

- à la place de la forêt sur le territoire,
- à la dynamique des espaces forestlers,
- à la valeur, économique mais êgalement patrimoniale, de la
forêt compte tenu de ses foncttons.

Une seconde phase, tournée vers la valorlsation de cette ressource
nous portera à préciser les condltlons de cette valorisation, et les
acteurs concernês, et donc à nous intéresser :

- aux propriétaires des espaces boisês et aux modes de gestion
pratiqués,
- à la place de la filière bols dans l'économie locale,
- à la place et la valorisatlon économique des autres fonctions
de la forêt.
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Dans son ensemble, la démarche est progresslve et I'on peut
s'affranchtr des points sans obJet. A chacune des étapes, les travaux
de I'lnventalre lForesüer Naüonal consütuent une source de base.
Rappelons ici que I'I.F.N. est un service du Ministère de I'Agriculture
et de la Forêt chargé, comme son nom I'indique, de dresser un
inventalre périodique (tous les dix ans) des formations boisées de
France mêtropolitatne (3o).

Dans sa mise en oeuwe enfln, tl est important de bien avolr à
I'esprtt les dtffé:rences d'échelle de temps en maüère forestière par
rapport aux autres spéculatlons, comme la posstbilité de
capitaltsaüon (eL de décapltalisation) des bois.

1 - APPROCHE QUANTITATwE DE Ll\ RESSOITRCE : Ll\ PLI\CE
DE I.A tr.ORET IIT'R LE TERRITOIRE

Le décompte des surfaces boisêes constitue le premler élément
quantitaüf de I'r:valuation de la ressource foresüère. On s'intéresse
ainsi:

- aux superflcies occupées par la forêt,
- au tar:x de boisement, correspondant au rapport de la
surface boi.sée sur la surface totale.

Ces premières indtcatlons, frustes au niveau d'une rêgion, sont
malgré tout dêjà instrucüves. Disponlbles à l'échelle communale,
elles permettent, au-delà des comparaisons avec d'autres territoires,
une première a.pproche de Ia rêpartiüon de la forêt sur la zone
d'étude.

Celle-ci s'avèr€: néanmolns lnsufflsante, et demande à être
complétée par une connaissance plus précise de I'organisation
spatiale de la lbrêt, en s'appuyant entre autres sur une analyse
cartographlque. On cherchera ainsi :

- à disünguer la rêpartitlon des surfaces selon les différentes
unltés élérnentatres de I'espace forestier : massifs foresüers,
boqueteaur, bosquets,

- à les loc:allser par rapport aux données de la topographie
(sommets, versants, phtèâux, fonds de vallées...)

(3O) On trouuera en trotsùème partle dtt dæument une fiche rêcapttulant le contenu d.e

l'lnuentalre Forestler Natlonal et l'tnterêt que celü-ct peut prêsenter dans le cadre
awe telte dÉmarch,z.
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facteurs qut lnfluent tant sur les condiüons écologtques dans
lesquelles se trouve la forêt, que sur les conditions technlques à son
exploitaüon, ou sur I'interaction entre espaces botsês et autres
affectaüons du sol (cas des boisements "en timbre-poste" par
exemple).

2 - l,A DYIIAMIgUE DES ESPACES TORJDSTIERS

Ces donnêes quantitatlves de surfaces bolsêes contribuent à
l'êvaluaüon de l'état actuel de Ia ressource. Mais elles dotvent être
replacées dans une dimension temporelle, prenant en compte les
échelles de temps propres aux spéculaüons forestières, cette
dimenslon tempolellé pèrmettant dé les complêter en terme de
dynamique de renouvellement de la ressource, ou en termes plus
§énêraux de gestlon de I'espace. Pour cela, on s'intéressera :

Dêflnltlons pour le territolre forestler :
celles de I'Inventalre Forestler Natlonal"

Au delà des données génêrales (surfaces et taux de bolsement), et aIIn de
prêclser I'organlsatlon spaüale du bolsement sur la Églon êtudtêe, on reprendra
la rêpartlüon selon les catêgorles de formatlons bolsêes telles que dêflnles pour
l'lnventalre Foresüer Naüonal :

. une forêt est une formatlon vêgêtale, dominêe par des arbres ou arbustes et
qul saüsfalt aux condlttons sulvantes :

- solt être constltuêe de tlges recensables bten rêparües ayant
un couvert au molns êgal à lO o/o,

- solt prêsenter une densltê à I'hectare d'au molns 5OO plants,
reJets ou semls, ügoureux et blen rêpartls:

- avolr une largeur moyenne d'au molns 25 mètres et
appartenlr à un masslf de plus de 4ha.

. les boqueteaux sont plus petits, font de 50 ares à 4 hectares et une largeur
d'au moins 25 m.

. les bosquets sont encore plus petits, entre 5 et 50 ares avec une largeur
supérleure à 15 m ou une largeur comprise entre 15 et 25 m sans condiüon de
surface.
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tr Aur êvolutions de la surface forestlère

Il s'agtt tct de savolr st la forêt est en progresslon ou en régression
par rapport aux autres formes d'occupation de I'espace, à quel
rythme et dans quelles proporüons.
La place des formations boisées est en effet en constante évolution
et Ie taux de bolsement qui en est la traduction est ainsi passé au
niveau natlonal de 14 à 25 o/o au cours des 150 demières annêes,
avec bien sûr des dtfférences selon les régions. On cherchera ainsl :

- à évaluer les surfaces concernées,
- à mettre en éüdence les grandes étapes de ces évolutions,
- à idenüftr:r les lieux de conquête ou d'abandon de la forêt.

tr A la fome de la prosresslon forestlère

Le passage d'un espace agricole au bolsement se fait de der:x
manières :

- naturellement : I'abandon de l'actiüté agrtcole se traduit par
un enfrlchement plus ou moins rapide (de 10 à 5O ans) et le
passage progresstf vers des formaüons arborées fermées dont
la compositlon évolue,
- plus brulalement par le rebolsement artlftctel avec souvent
des essences non autochtones (éptcéa, douglas...)
immédiate ment productives.

Il apparait important de préciser la part de I'enforestation selon
I'une ou I'autre de ces voies. En dêpendra en effet la qualité des bois
produits, tout comme elle rêvèle des comportements différents de la
part des propriêtalres concernês.

Par ailleurs, cetle nuance a son lmportance dans la définition même
des espaces boisés : dans le premier cas (progresston par accrus
naturels) la trarnsition progressive rend dtfficlles les distinctions
entre friche ancienne, frtche arborêe et forêt clalre.

tr A l'êvolutlon possible des surfaces dans I'avenlr

Compte tenu des politiques communautaires et nationales et en
matière tant agricole que forestière, Ies surfaces boisées vont
progresser dans; de nombreuses régions au dêtriment des espaces
agricoles.

I apparait alc,rs interessant d'engager une réflexion dans ce
dorriaine sur Ia :réglon êtudiée, et qui passe par :
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- l'évaluaüon des surfaces agricoles susceptibles d'être
délaissées. Cela renvoie à une approche de la déprise agricole
qui peut être conduite telle que proposêe dans le chapitre
précédent consacrê à I'actiüté agricole, mais aussi plus
succinctement "à dlre d'expert".
- l'évaluation des potentialités forestières des terres
abandonnées. Celle-ci donne en elle-même lieu à des études
approfondies, et condult à la publicaüon de catalogues
réglonaux de staüons forestières qul vont, sur la base de
typologtes de ces stations, Jusqu'à des proposittons pour le
chotx des essences foresüères les mieux adaptées.

Pour une bonne part, cette approche dynamique s'appuiera sur des
documents anciens, cartes, photographies. sources statistiques,
d'une précision variable selon les techniques de collecte
d'informatlon utllisêes, et qu'il conüendra d'avoir à I'esprit.
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LI\ PI-fTCE DE LIT FORET SIIR LE TERRITOIRE
L'EXE]MPLE DU CANTON DE LIT CHAISE-DIEU

tr La d5rnamtque passêe des espaces bolsês

Sur I'ensemble du canton

Sources Taux de

boisement
22 o/o

25 o/o

62 o/o

66 o/o

Cadastre 1822

Inventalre DaubÉe 19l3
I.F.N. 1979

Estlm. CEMAGREF 1989

Vers 188O I
r989

La progresslon forestlère au cours du demler slècle :

exemple pour la corunune de la Chalse-Dieu
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E f,a place de la forêt auJourd'hui :

Carte simpliflée des peuplements forestlers pour I'ensemble du canton

LetmOe

EI sup,n,;..

l§4 hrcdc

75H p,"tt. er retpiçmcnrs morcelér

I t"*'*r,"nt, niàro.ra,res

f]] .on.. 
"*.,,o,.,

Taux de boisement
Surface forestlère
dont en pins
en saplns et éplcéas

en feutllus et mélangés

bolsements de molns
de 3O ans

ffi o/o

l0 600 ha
3 200 ha
6 500 ha

9O0 ha

I 800 ha
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3 - APPROCIIE §UALITATIVE DE Ll\ RESSOIIRCE : FONCTIONS
ET VALEITR ECONOMTgITE DE CETTE FORsf

En termes d'évaluation des posstbtlttés d'exploltatlon, à diverses
fins, de la forêt, I'approche quanütaüve par les surfaces, importante
certes, s'avère néanmoins insuffisante et nécessite d'être prêcisée
sur le plan qualitâtif.

St la producüon de bois, du fait de I'apport flnancler assoclé à la
récolte, reste la première desünaüon de la forêt, plusieurs autres
fonctions lui sont reconnues, dont certalnes occupent une place
croissante :

- une foncl.ion de protection du milieu, contre l'érosion ou par
la constituLüon d'un enüronnement "naturel" plus ou moins
sauvage et sauvegardê surtout dans les zones particulièrement

. riches pour leur faune ou leur flore ou très exposées à diverses
contraintes (montagfie, dunes, berges...),
- une fonctlon paysagère, par I'emprelnte plus ou molns forte
avec laquelle elle peut marquer le paysage,
- une foncüon récrêative, par la fournlture d'espaces de loisirs
(dont la chasse notamment) et de contact entre I'homme et la
nature.

Par ailleurs, Ies produits autres que le bols sont êgalement
nombreux en forêt (produits de cueillette), sources de revenu pour
les populatlons locales ou associés aux lolsirs en forêt.

Or

tr Ia valeur marchande potenüelle du bols sur pted ne sera pas la
même selon les ÿpes de peuplements foresüers :

- la structure physique du bois (résistance mécanlque, dureté,
durabilitê), propre à chaque essence, détermine ses possibilités
d'uülisation (en brut, en sciage, en dêroulage...),
- des pratirques sylücoles dépendent êgalement les possibilités
de valorisation (diamètre des bois, prêsence de dêfauts...).

tr la valeur patrimontale de la forêt (êcologtque, paysagère...) ne sera
pas la même s,elon les peuplements et les formes prises par le
boisement:

- la biodiverslté sous couvert forestier (sols, faune, flore) sera
différente selon les ÿpes de peuplements (essences,
homogénêité et densitê du peuplement),
- I'impact paysager du boisement sera foncüon de la forme
qu'il prendra.
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Aussl, de marüère à apprécler la valeur qualttative de la ressource,
on s'intêressera :

tr à la compositlon en diffêrentes essences

- feuillues soclales (chêne, hêtre),
- feuillues précieuses (noyer, frêne, merlsler, êrable),
- feuillues secondaires (charme, bouleau, aulnes),
peupliers),
- résineuses (sapin, éptcéa, douglas, mélèzes, pins),
qui auront des valorisations ciblées, du bois de palette au
bois d'êbénlsterle, du bois de papeterie au bois de
dêroulage-tranchage...

E ar:x traltements forestiers, futale, talllls sous futaie, taillts
qui fournlssent différentes qualttés de bots d'oeuwe ou
d'industrie, et à des êchelles de temps varlées.

E aux praüques sylücoles (êlagage, éclalrcies...), qui en llaison
avec les traitements vus cl dessus, se traduiront par des
qualités et des possibllltês de valorisation des bols différentes.

Taillis ? Futale ?

. Dans un taillis, les arbres inltlalement lssus de gralnes sont
recépés régultèrement (tous les 1O-3O ans) et fournissent des bois
de faible section utilisés en trlturation ou pour le chauffage.
Seuls les feuillus reJettent de souche et supportent ce traitement.
En I'absence de coupes, les brins du taillis grossissent et on
évolue vers une futaie sur souche.

. Dans une futaie, les arbres issus de graines sont conduits pour
produire des grumes de grosse secüon pour du bois d'oeuwe (sciê
ou déroulé-tranchê), récoltées au bout de longues rêvolutions.
Des coupes lntermédiatres sélecttonnent les plus belles tiges et
fournissent des bois de petite section pour la trituration ou de
petits sciages.

. Dans un taillts sous futale, on rencontre le taillis en mélange
avec des arbres de futaie. S'il est bien gérê, il y a rêgênération
progressive de la futaie à chaque coupe du taillis par sélectlon
pour la futaie de perches issues de graines et exploitation de
quelques vieilles rêserves de la futaie.
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Pour la plupart. les lnformaüons ici'nécessaires sont dtsporübles
dans les donnêes de I'lnventalre Foresüer Naüonal. Cependant,
selon I'anclenneté de celul-cl, selon l'lmporLance occupêe par la
forêt, selon le dêcalage odstant entre la zone d'êtude et la "petite
rêgton IFN", il peut apparaître lntéressant de mettre en oeuwe une
procêdure d'inventalre.

Celle-ci, notamment à partir d'une typologie des peuplements
forestiers prenant en compte Ia composltion en essences, les
volumes sur pied, la réparüüon par classes d'âge..., doit permettre
de quantlfier eri qualifter précisêment la ressource, son taux de
renouvellement, ainsi que le mouvement d'extension naturelle et
arufictelle de la forêt.

4 - LA VALORISATION DE LI\ RESSOI,RCE : LI\ PLI\CE DE LI\
FILIERE BOIS DANS L'ECONOMIE LOCALE

On I'a vu en introducüon, le lien entre I'espace et I'acüvitê
économique est blen molns étroit en maüère foresüère qu'en matière
agricole. L'lmpclrtance économique des espaces boisês dépendra
certes de leur composttton, de leur trattement, mais plus encore du
niveau d'exploitation de la ressource erdstante, et des acüütés,
exploitatton forestière, industries de transformatlon, lmplantées
localement et associées à cette valorlsaüon. En regard de son potds
sur l'espace, il conüent donc de mesurer I'lmportance de la forêt sur
l'économie local,e.

4.1 - Apprêcler le nlveau de moblllsatlon de la ressource

A l'êchelle des individus, et compte tenu des logiques propres à
chacun, une place plus ou molns grande sera accordée à la foncüon
de production de bois. Par allleurs, la possibtlttê de stocker la
producüon sur pled constitue une caractérlsüque lmportante en
matière de producüon foresüère.
Dans I'ensembk:, il odste très souvent un décalage, et celul-ci peut
être important, entre le potentiel exploitable et le niveau de rêcolte.
Si la récolte est inférieure à ce que permet la ressource, il y a
capitalisaüon de bois sur pled, celle-ci permettant pour I'avenir des
prêlèvements plus importants. Dans le cas inverse, on assiste à un
appauvrissement de la forêt. Pour I'une comme pour I'autre de ces
situaüons, un déséquilibre important et qui se prolongerait dans le

-106-



temps est préJudtciable au renouvellement de la forêt, à une bonne
répartition des classes d'âge des arbres.
On cherchera donc en premler lleu à êvaluer ce rapport récolte /
ressource.

4.2 - Identlfier les flux

Partant de la ressource mobilisée, on cherchera, par une étude des
flux de maüère, à prêciser par qui et comment les bois abattus sont
valorisês.
Tout en gardant à I'esprlt que la fllière locale est fortement
dêpendante d'un contexte économlque sur le marché du bois qui
dépasse largement le cadre géographique de l'étude, on cherchera à
idenüfler les flux de bots sur la région, par rapport à la ressource et
par rapport aux entreprises de transformation. On peut ainsl
apprécler Ia rêelle répercussion économlque locale de I'exploitatton
de la ressource foresüère, par le bials notamment d'une première
approche de la valeur aJoutée produite. On s'lntéressera pour cela :

- à la desünatton des bots abattus localement,
- au bassin d'approüslonnement des entreprises de première
transformaüon tmplantées sur la réglon étudiée,
- aux volumes et à la qualtté des sciages produits, de celle-ci
dépendant leur valorisaüon êconomique par I'aval,
- à la place des entreprlses de seconde transformaüon dans
une loglque de filtère : ces entreprlses peuvent traiter des bois
locaux et leur donner par là une plus-value supplêmentalre,
mais aussi travalller des bots d'autres provenances et être plus
ou molns dêconnectées de la forêt régionale.

4.9 - Mesurer les rêpercussions sur I'emploi

Dans la même logique, on s'intêressera aux rêpercussions, en
termes d'emplols, de I'explottaüon des ressources foresüères.
On appréciera :

- la part que représentent les emplois de cette filière par
rapport aux emplois totaux de la région,
- leur rêparütion entre les diverses êtapes de cette filière
(sylüculture, exploitaüon forestière, industries de
transformation, services. ..),
- la nature et I'importance de la pluriacüüté agriculture-forêt,
etc...
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REPRESENTATTTON SCEEMATTgUE DES DONNEES DE LA FTLTERE

(Potenüel de la ressource)
Volumes dlrectement exploltables
Accrolssement biologtque annuel

Volumes prêlevés

Bols d'lndustrle,
lssus d'êclalrcles

Bols de chaufflage
(Volumes,
Desttnaüons )

Bois traitês hors
de la zone d'étude
(Volumes,
destination)

Bois d'autres réglons
traitês par les
entreprises locales

Bassln
d'approulsüonnement
des entreprlæs
læales

Volumes sclés par
les entreprises locales

Dechets
( Volumes,
destination )

Rendernent
des scierie.s

Volurnes selon les diffêrentes qualltés de bots en sortie
- Bois d'oeuwe à forte valèur marchande
- Oualitê "charpente"
- Qualitê coffrage et palettes
etc...
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5 - LES ACTEURS IOCAIIX DE LI\ FILIERE

La compréhenslon des données relatives au d5rnamisme de la filière,
mises en éüdence dans le chapttre précédent (niveau de
prêlèvement, valorlsation des bois...), passe par une tdentification et
une caractérlsatlon des acteurs concernês. Læs deux approches sont
d'ailleurs menées conJointement dans la mesure où les données
génêrales sur la filière sont pour une grande part recueillies lors des
entreüens avec les acteurs.
Ces dernlers sont nombreux aux dtfférentes échelles territorlales,
aussl on s'lntéressera avant tout lcl aux acteurs locaux, que I'on
replacera dans le contexte plus gênéral du marché du bois.

5.1 - Les propriêtaires des espaces bolsês et les modes de
gestion pratiquês :

Le rôle des propriêtaires est primordial, tant par rapport au
terrltolre forestier en lui-même que par rapport à sa valorlsation par
la ftlière bols :

- par leurs choix en matière d'affectation du sol, ils
conditionnent en premler lieu la dynamique de I'espace
foresüer,
- par leurs modes de gestion et les praüques sylücoles mises
en oeuvre, ils influent considérablement sur la qualité de la
ressource,
- par I'importance des prélèvements effectués, ils contribuent
plus ou moins à I'approüsionnement des entreprises de la
filière et au dynamisme de celle-ci.

On distingue en France trois grands types de propriêtaires
forestiers :

- I'Etat qut fait gérer les forêts domaniales par I'Office National
des Forêts,
- les collecüütês locales, sections de commune, communes,
dêpartements, établissements publics dont les forêts, de par la
loi, doivent être gérées par I'O.N.F.,
- les propriêtaires privés, personnes physiques ou morales qui
gèrent directement leurs forêts ou les font §êrer par des
experts, des coopératives, I'O.N.F. parfois.
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Proprtêtê et gestlon forestlère

Forêts soumises - Forêts privêes

Les forêts sotrmlses au régime foresüer (celles appartenant à
I'Etat ou ar-rx collectiütés) sont gérées par I'Office National des
Forêts (O.N.F.I et culüvées sur la base de plans d'aménagement
qui présentent le parcellalre, en décrivent la compositlon,
programment les travaux d'entretlen. d'amélioration, de
rêgénéraüon.

La gestlon des forêts privées n'est contrôlée que pour les surfaces
de plus de 25 ha d'un seul tenant, soumlses à plan simple de
gestion. Ces documents sont consultables de manière
confidenüelle en Direcüons Départementales de l'Agriculture et
de la Forêt et aux Centres Régionaux de la Propriétê Forestière.

Plan Slmple de Gestion

Obllgatotre pour les domaines de plus de 25 ha d'un seul tenant,
il prend Ia forme d'un document simpltfté d'aménagement dans
Iequel le proprlêtalre est tenu d'inventorler ses peuplements,
d'annoncer sr3s lntentions sylücoles (celles-ci doivent être
conformes ar-lx Orientaüons Rêgtonales de Producüon), et
programmer les travaux futurs.

Propriêtaires rêsldents - proprlêtalres non rêsldents :

On considère "résidents" les proprtétalres qui habltent le
département dans lequel se sltue leur forêt, ou dans les
départements limitrophes, et pour lesquels donc l'élolgnement ne
peut constituer un facteur de mauvaise gestton.
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A cette classlflcatlon, on assocle schématiquement :

- une gesüon "en bon père de famille" soucleux d'un revenu
rêgulier et durable (elle est d'allleurs lmposée dans les
amênagements des forêts soumises au rêgtme foresüer ou à
plan stmple de gesüon) pour les deux premiers t5pes,
- une gesüon producüüste visant à ma:dmiser Ie revenu
financler, ou une absence de gestlon, pour le troisième.

Dans la réalité, les choses ne sont pas sl simples, et on constate
différentes formes de gestion tant sur les propriétés collectives qu'en
forêt privée.

De manière à tradulre la dtverstté des comportements des
proprtétatres forestlers au regard de leur blen, ll convlendrait d'en
dresser une t5pologie, prenant en compte tant les structures de leur
domaine, les modes de gesüon pratlqués, que la perception qu'ils en
ont, du fait de leur situaüon soclale (famtltale et professionnelle), de
leur âge ou de leur lleu de résldence ...

Cette approche est cependant très lourde, et on ne pourra
I'envisager que dans le cas où odsteraient des enJeux très forts sur
Ie territoire forestier, ou sur une porüon restreinte de l'espace (un
masslf foresüer par exemple) et dans une optlque d'aménagement.

Plus succlnctement, on retiendra une parüüon sur la base de
critères :

- Juridiques : propriétés de I'Etat, des collectiütés territoriales,
propriété prlvée avec identificaüon des formules de
regroupement de la propriétê (Groupements Foresüers,
Sociêtés Ciüles Immobtltères ...) et des propriétés soumises à
plan de gestion,

- structurelles : donnêes moyennes et répartitions en classes
de superflcles,

- de localisatlon des propriêtaires (distinctton entre résidents et
non-résidents), insuffisante pour apprécier les modes de
gesüon mais qul permet d'êvaluer le facteur "pro>dmltê" par
rapport à cer:x-cl.
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6.2 - Les entreprlses de premlère transfomatlon

Parml les entreprises de la fllière, on attachera une lmportance
particulière aux industrtes de premlère transformation. Souvent
implantées à relaüve pro>dmité de la ressource, elles consütuent
frêquemment I'êlément moteur de I'exploitation de celle-ci.
entraînant alors en accompagnement de leur acüüté les diverses
entreprises (souvent des travailleurs indépendants) de I'exploitation
forestière, abattage, débardage, transport par grumiers ...

En premlère parüe de ce document (dtagnosttc d'ensemble), nous
avons proposé r-rne grille d'approche des établtssements acüfs de la
réglon, dont les entreprlses de la flltère bots. On proposera de
reprendre cette approche, et de la compléter par des élêments
concernant plus spêcifiquement leur actiüté.

L'obJet est ici d'apprécter le rôle et le poids des différentes
entreprtses sur le d5mamisme d'ensemble de la filière, d'apprécier
également leur potenttel de dêveloppement.

On s'intéressera :

. âl-rx volumes traités et à la producüvité de I'outil industriel
(m3 sclês / o:uvrlrer / an), données qul complèteront l'informatlon
sur les effecüfs,
. âLl niveau de modernisatton de cet outil (degré de
mécanisatlon des différentes tâches),
. à I'intêgratlon ou non d'autres fonctlons de la filière en
complément de I'acüüté principale de sciage (exploitation
forestière, gestion de propriétés, négoce ...),
. à la §estion de ses approvisionnements par I'entreprise :

prospecüon, critères de sêlecüon des produits, pratiques
commerclales ...
. à la nature et au mode de commercialisation des prodults :

types de bcris, diversiflcation vers I'aval ...
etc...
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Valorlsatlon de la ressource : gualltê des bols

On dtstingue :

- les bois d'oeuwe de grande qualité sont employês en ébénisterie
ou à la fabrication de placages et contreplaqués. Ils proüennent
de grumes droites sans défauts, sont relativement rares et donc
chers (plus de 1OOO Fr/m3). Leur transformation peut avoir lieu
Ioin du lieu de production;

- Ies bols d'oeuwe de qualité sciage ont une valeur unitalre
moindre (2OO-5OO Fr/m3) : lls sont de ce fait généralement
transformés localement;

- les bois d'lndustrle qut ont une valeur unitaire faible (100
Fr/m3) servent après déstructuration à la fabrication de pâte à
papier ou de panneaux de particules. Ces fabricatlon sont
réalisées dans des unités de dimension importante, ce qui
implique le regroupement de grandes quantités de bois.

- le bois de chauffage qut a également une valeur unitaire faible
(50 Fr/m3) ne fait pas, la plupart du temps, I'objet de transaction
commerciale.

5.3 - Les acteurs collectifs et
dêveloppement de la fïllère

les actions pour le

Ici encore, dans le même esprit que pour le diagnostic d'ensemble, il
conüent de prendre en compte les actions engagêes par les
"partenaires collectifs" des acteurs de la filière bois, et üsant à
impulser ou accompagner le développement de celle-ci sous ses
divers aspects.

On pensera ainsi :

. âr-rX Centres Régionaux de la Propriêté Forestière (C.R.P.F.),
qui définissent au niveau de chaque rêgion de programme les
"Orientation Régionales de Production" (O.R.P.), mais
interviennent également plus ponctuellement par des ac[ions
de vulgarisaüon,
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. aux collectiütés locales, qul ont en charge les procédures de
gestion de I'espace et entre autres, celle de la rêglementaüon
des boisements,

. âl-lX admtnistraüons départementales et rêgionales de
I'agriculture et de la forêt, chargêes de la mise en oeuwe et de
la gestion des mesures de poliüque nationale et
communaul.aire,

. âl-lX structures professionnelles diverses.

6 - LI\ PLI\CE ET LIT VALORISAÎION DES AUÎRES I.ONCTIONS
DE LI\ I.ORET

Nous I'avons dit, la producüon de bois, même si elle occupe encore
la premlère place, n'est pas la seule fonction de la forêt. Aussi, cette
dernière est de plus en plus appelée :

- à assurer des foncüons récrêaüves, en servant de support à
certaines des multtples acüütés de plein alr qui se développent
actuellement,

- à assurer des fonctions de protection : la faible
artifictallsatlon du milieu comme la nécessaire adaptation des
espèces foresüères rendent ces espaces aptes à protéger des
captages d'eau, à fixer des terralns en montagne...
etc...

On cherchera donc à préciser les liaisons existantes entre la forêt et
les diverses acüütês qui utilisent ce cadre hormls celles de
I'exploitation foresüère. Elles peuvent constituer :

- des contralntes pour un aménagement à des flns de
production e:t. par voie de consêquence, rrn éventuel manque à
gagner,

- des avantages par I'apport de flnancements à la réalisation
d'équipements à plusieurs fins (routes, pistes...), de revenus
complémentaires.
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7 . BILAI\I ET PERSPECTTVES

S'appuyant sur une s5mthèse finale des éléments recueillis dans les
étapes précédentes et agrégés à l'échelle de la petite rêgion, cette
phase terminale a pour but, à partir notamment des acteurs
concernês, d'évaluer I'implicaüon réelle de la forèt sur le territoire
étudiê, les perspecüves d'évoluüon en la matière, les enjer-rx pour
I'avenir.

La rlchesse de ce bilan et les perspectives qlre I'on pourra tirer
seront comme dans le cas du dtagnostlc sur l'actiüté agricole
prêsenté dans un chapltre précédent, fonctlon des informaüons
collectées, de leur abondance et de leur degré de précision. Quoi
qu'il en soit, pour ce bilan comme pour les autres étapes de ce
diagnosüc forestier, on reüendra la distinction entre ressource et
êconomie locale.

Ainsi,

tr à partir de l'analyse de la surface boisée actuelle, sur le plan
des essences, de la rêpartiüon en classes d'âge des
peuplements, de la capaclté de production compte tenu des
conditions offertes par le mtlteu et des pratiques sylücoles,

tr à parür également des prêlèvements elfectués actuellement,
de ceux que I'on peut attendre du fait des évolrrtions possibles
en maüère d'offre et de demande locales de bois, en relation
avec la stratégie des propriétaires et les hypothèses faites sur
Ie développement des entreprises de la filière,

IJ à partir enfin de I'estimation que I'on polrrra faire sur la
progresslon de la surface forestière, compte tenu de la
libêration potentielle de terres agricoles, des choix des
propriêtaires de ces terres dans le cadre des politiques
actuelles, tant agricole que forestière, des capacitês des
collectivités locales à mener une réflexion slrr la gestion de leur
espace et à assurer celle-ci de manière efficace,

on tentera d'évaluer l'êtat actuel et futur de la ressolrrce foresLière,
sur les plans quantitatif et qualitatif.
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Tandis que,

tr à partir des élêments recuetllts sur les propriétatres des
espaces boisês, et cela concerne tant I'apprêciaüon des
prêlèvements effectués sur la ressource que Ia manière dont se
redistribue le produit tiré de ces prêlèvements,

tr à partir cle la place et du rôle que pourront jouer à I'avenir
les entreprlses locales dans une filière dont on peut attendre
une certalne restmcturation, de leur capacités de
dêveloppement, des répercussions que celui-ci pourra avoir
sur I'emploi local,

tr à partir des valorisations possibles de la forêt hormis celle de
la producüon de bols, des projets en la maüère et de leur
traduction en termes êconomlques,

on cherchera à êvaluer les répercussions économiques réelles et
celles à attendre ,Ce la valorisaüon de la forêt sur le territoire étudiê,
à apprêcier si I'alternative à I'espace proposêe avec I'enforestation
face à la sltuaüon agdcole actuelle, constitue également à l'échelle
de la petite régiorl une alternaüve êconomique.
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CIIAPITRE TV

UETAT DU PAYSAGE

Le paysage cadre de productlon autant que cadre de üe, est un bien
collectif sans cesse êvoluüf où s'affrontent de mulüples volontés
d'occupation de I'espace. Il peut être considêrê comme un "miroir"
de la soctêté qui I'a façonné et qui la gère. Et on peut donc y repêrer
un certain nombre d'indices qui têmolgnent de l'évoluüon de cette
société et des problèmes qu'elle dott affronter mais c'est êgalement
un "cadre de vie perçu" qui donne lieu à des revendications
formulêes au nlveau de "l'obseryateur".

Dans les zones dites fraglles, où I'occupation de I'espace souffre
d'un deséqutlibre important, il est essenüellement menacê de
banalisaüon et de fermeture abuslve par l'avancêe des friches et de
la forêt sur d'anclennes terres agricoles à I'abandon. Quand la forêt
bénêficie de conditions cllmatiques et écologtques favorables à son
développement, la sltuatlon peut devenlr prêoccupante et justilïer
une gestion volontartste de I'espace pour tenter d'y sauvegarder un
cadre de üe minimal. Quand la forêt occupe plus de 60 o/o de terres,
c'est d'un vêrttable sauvetâge du cadre de üe qu'il s'agit.

L'étude doit alors permettre de repêrer les composantes du paysage
sur lesquelles agtr pour avoir un effet optimum pour un
invesüssement minimum. Elle proposera d'accompagner l'êvolution
de la zone de mesures permettant de ménager des possibilités
d'avenir dans la perspectlve d'une meilleure restructuraüon et d'une
modernisaüon à moyen terme de I'agriculture et en vt-re d'assurer
un minimum de qualtté de vie à ceux qui demeurent en place.
Dans ces cas exLrêmes, il faudra s'attacher à conserver un
minimum de relaüons visuelles entre les diffêrents sièges d'actiütés
et de résidence pour que ces enclaves dans une forêt omniprésente
puissent être consldérêes non pas comme des oasis menacêes mais
comme des unités de vie solidaires d'un réseau.
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ESPACE, PAYSAGE ET ACTETIRS DU PAYSAGE

L'approche par: le paysage, proposêe ici en dernier exemple
d'approfondissement thêmatique, occupe une place particulière
dans I'ensemble de cette démarche de diagnosüc.
Elle constitue en fait un complément à l'étude de l'organisation
de I'espace, de son utilisation par les différents acteurs et des
modes de gestion prattqués, âu moyen notamment d'une
traducüon "visllelle" des données relaüves au territoire, et compte
tenu de I'introduction d'un acteur supplêmentaire et particulier :

l'observateur.

Elle se situe donc au carrefour de plusieurs approches :

- celle de l'espace, au travers de la répartition du territoire entre
Ies diverses aflèctaüons du sol (terroirs aÉirlcoles, forêt, zones
bâties...), et de Ïeur logtque d'agencement,

- celle des acteurs économiques et sociaux : devenir des
exploitations agrlcoles, enJeux touristlques de la mutation de
I'espace, procédures de gestton de I'espace mises en oeuwe par
les collectiütés locales...

- celle enfin relative au cadre de vie des habitants.
De ce fait, elle lâit appel à des êléments de démarche développés
dans les chapitres prêcédents et que nous ne reprendrons pas ici
(31).

(31) Voir
- cn première parhie le chapitrc consacrê à "Ia gestion de I'espace" proposê coîane
plan d'analgse pour un dtagnosüc socio-êcorromiqrrc densemble
- en seconde panle, les paragraphes concemant l'cspace dans les chapüres
traitant des acttuüês agricoles et Joresüères.
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Dans ces secteurs, la demande en matlère de cadre de üe n'émerge
généralement pas de façon nette et la mise en valeur des
potentialites du paysage ne consütue généralement pas un objecüf
prioritaire dans un contexte soclo-économique en difficultê. Il n'en
reste pas molns que le diagnostic doit falre apparaître les
amêlioratlons qu'il sera posslble d'apporter au paysage, cadre de vie
Journaller pour ceux qui y rêstdent et y travaillent.
L'analyse paysagère dolt aussl alder à la déftnlüon d'un produtt
touristlque tirant partte des orlginalités du paysage de la zone puls
justifier, localtser et dêfinlr des interventlons volontalres de
valorlsations locales du paysage qui ne se Jusüfleront que dans le
cadre d'une vérttable stratégie de dêveloppement tourisüque
clairement afflchêe.

Introduire des préoccupaüons de cadre de üe et de qualité des
paysages dans un dlagnosüc de peüte réglon rurale se Jusüfie à
deux niveaux :

- celui de I'aide aux enquêtes dlrectes et lndtrectes, car introduire
la noüon de paysage permet d'ouvrlr et d'élargir stngulièrement
les débats et de sensibillser à tous nlveaux la gesüon du cadre
de üe est affalre de tous ;

- celui de I'aide au processus d'analyse et au diagnosüc.

L'entrée "Paysage" va, en conséquence, s'organiser en trois temps

1 - Celui du repérage de la senstbiltté locale aux problèmes du
paysage et de la demande sociale pesant sur le paysage de la
zorle,

2 - Celui de I'analyse paysagère proprement dite,

3 - Celui de I'aide à l'élaboration et à la üsualisation de scênarios
d'êvolution probable qui dewont permettre de repérer les
mécanismes déterminants et les facteurs sur lesquels agir. Ces
scénarios servlront utilement de supports à des actions de
médiation.
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1 . LE REPERAGE DE I,A DEMANDE SOCIALE EN MATIERE DE
PAYSAGE

Engager une actlon de gestton de I'espace à des flns de préservaüon
du paysage suppose de repêrer au prêalable la demande soclale qui
pèse sur celui-c,I. Il conüent donc d'lntrodulre dans les dlverses
enquêtes réalisées des interrogations concernant :

- la percepüc,n locale des problèmes posés par l'évoluüon du
paysage:
- les diffêrents ÿpes de demande portant sur le paysage.

1.1- La perceptlon locale

Introdulre dans les enquêtes des interrogations sur la percepüon
locale du paysage et cadre de üe n'est pas une dêmarche neutre.
ElIe permettra, en génêral, de falre émerger des préoccupaüons de
qualité du cadre de üe qul, très souvent ne sont pas exprimêes de
façon claire.

ElIe peut nrême, dans certalns cas, induire une véritable
revendication soroiale. L'lnterrogation s'appuiera sur une série de
questions ouvertes portant sur :

- l'évolution constatêe du paysage,
- les évoluüons déplorêes, celles qul paraissent favorables,
- les acüons à engager pour que le paysage de la rêgion soit
agrêable,
- I'intêrêt qu'il peut y avoir à se préoccuper de qualité des
paysages
etc...

Il serait efficace cl'appuyer cette enquête sur des documents üsuels
soumis à I'appréciation des interviewés :

- A partir de documents anciens (cartes postales anciennes,
gravures, pelnLures...) confrontês à des photographies actuelles
prises à partir des mêmes emplacements d'observation ;

- A parür de quelques simulaüons üsuelles d'êvolution probable
du paysage local (la fermeture de I'axe visuel d'un fond de vallée
par un enrêsinement par exemple, ou encore I'envahissement
d'un front üsur:l par un loüssement).
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Le repêrage de la demande soclale
en matlère de paysage

Il conüent de s'efforcer de clter les utlllsateurs potenttels du
paysage. Pour ce falre l'établlssement d'une grllle "à priori" peut
consütuer une base de réflodon qu'll conüendra de faire valider
par les acteurs locar:x et par les professionnels du tourisme.

oar exemple

lYoe d'uülisateur potentlel
Randonneurs pédestres

+
T.Voe de palrsage souhaité
- paysage d'échelle humaine
- une certalne dtversité maîtrlsée d'ambiances et

de üslon à partlr de cheminements prlülégiés
- un balisage clair

!
Princlpaux crltères d'amblance concernés
- Jeu d'échelles de üslons dtffêrentes
- diversité d'ambiances
- nombre de plans

+
Données sur lesouelles on pourrait agir
- ouvertures üsuelles et aménagement de

potnts de vue
- mainüen en limite de parcelles de chemins d'exploitaüons

intêressants par la varlêté des paysages traversês
- fauche pêriodique en bordure
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L'aide à I'analyse de la percepllon locale dU p-aysage
par la vlsualisation d'êvolutlons caractêristi{ue5

- Repêrer les tendances évolutlves du passê à parttr de documents anclens
(cartes, cartes postales), ou de "traces" dans le paysage.

- Vlsuallser les évoluüons probables. de manlère à marquer les esprtts.

.?

-{.
Ll l--l r

Ici, sur le site de la Chaise-Dleu, une foresttère malencontreuse ferme
une nouvelle clairière. coupe un axe visuel prtülégiê et peut être, à terme, à
I'orlglne de la dtsparltlon d'un coulolr de üe.
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De falt, le paysagiste dott atder I'enquêteur en lul fournissant des
simulations de quelques tendances évoluüves caractérlstiques du
paysage local.

1.2- Lc repêrage du paysage souhaltê

Quand cela est posslble, il est opportun de tenter de cerner les
différentes revendicaüons qui pèsent sur la qualttê des paysages de
la zone pour en déduire les caractères d'ambiance qui sont
revendiqués et qu'il faudra mettre en valeur par des pratiques
adéquates.

Les interrogaüons portent alors sur :

- les diffêrents ÿpes d'utlllsateurs potenüels de I'espace de la
zorle;
- la nature de leur demande en maüère de paysage ;

- les crltères d'amblance du paysage impliqués ;

- le repérage des données obJectives sur lesquelles reposent ces
critères et de celles sur lesquelles il est possible d'agir ;

- la localisation et la nature des lnterventlons de valorisaüon que
cela suppose.

Ces demandes implicites peuvent également être en parüe repérêes
lors des enquêtes directes, notamment auprès de reprêsentants
d'assoclaüons, d'usagers, des syndlcats d'lnitlaüve et offices du
tourisme ...
Elles peuvent également être locallsées à partir de sources
lndlrectes : lnventalres ZNIEFF (s,2), inventaires des sites classés et
inscrits, gutdes et dépltants tourlstlques.

2 - L'AIIIALYSE PAYSAGERE

Elle a pour obJecüfs prlncipar:x de :

- Récapttuler les prtnctpales donnêes üsuelles du paysagle ;

- Les resituer par rapport à une êvolution probable ;

- Les confronter à la demande sociale pesant sur le paysage-cadre
de üe.

(32) bnes Nal;.lrelles d'lntêrêt Ecolqtqtrc Fannlsüque et Flortstîque
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Le repérage du paysaÉe souhaltê
L'exemple d'un-slte-touriStiilue-: Le lac de Malaguet

Le souhalt : ne pas se sentlr emprlsoanê

Cet axe üsuel dêgagé
met en communlcation
I'unitê avec le reste
du canton. Elle doit être
malntenue à tout prix.

-.- rr.;_Ë.-"

I MPORTANCE FONDAMENTALE
de ces anlmaüons üsuelles par

des espaces ouverLs

+
effet d'anlmatlon üsuelle
de ces espaces ouverLs que
progresslvement referment
des rebolsements rêslneux.
A conserver et assorrpllr
dans son dessln des llslères

Des abords de plan d'eau
accuelllants pour le repos,
le ptque-nlque, la détente.
Travall des llstères pour en
rendre le tracê plus slnueux
et l'aspect plus hétêrogène.

\ )

I

lo
È
I

--)---1----

Façonnage puls revégêtallsaUon et mlse en scène
paysagère de cette rlve dêgraclêe

I

. ,',



La cralnte : une êvolutlon ou'll faut contrarler

Le repéraÉe du paysaÉe souhalté :
L'exemple d'un-e vis-ion dëpüts üne terasse d'auberge

Ferrneture vlsuelle,
lm press lon cl' en[ernremen I Dr"rrclssenrenL üsuel

Ce "manteau foresüer", uniforme
dans son aspect et ses couleurs,
tend flnalement à fatre dlsparaître le
paysage, notamment par escamo-
tage d'un rellef dêJà peu ügoureux.
On ne volt pas comment, sans une
acüon de gestton volontalre, un tel
slte (lct le paysage deputs le bourg
communal) pourratt conserver une
valeur en tant que cadre de üe, et à
plus forte ralson encore comme slte
tourlstique.
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2.1 Un repêragie des principales loglques d'agencement et
de fonctionnement du paysage

Dans cette étape, on cherchera à identifter les grands principes
directeurs de I'organlsaüon de I'espace et du paysage sur la zone
d'êtude:

- une lecture attentive de la carte IGN au I /zÛ.OOOème permet
de faire ressortir les tralts essenüels du relief, les élêments
architecturaux et naturels et les sites remarquables. On enrichira
I'information qu'elle apporte grâce aux diverses monographies
géographiques régionales ou locales et aux guides touristiques
existants ;

- le recours aux différents lnventaires des sttes et des monuments
la complète par une idenüftcatlon des sttes partlculiers et une
préctslon quanrt à leur intérêt;

- enfln, une carte d'occupatlon des sols et des tendances
évolutives, dressê'e sur la base d'une démarche telle que celle
proposée dans le chapitre 2, consacrê au dtagnosüc sur I'activitê
agricole, consütue un complêment essentlel.

Une première synthèse de ces éléments permettra de situer
I'amblance générale du paysage, son caractère déterminé, au sein
desquels on pourra identtfier par Ia suite des unttés d'ambiance, à
parttr de points d'observation parüculiers.

2.2 ün relevê des donnêes relatlves à la perception visuelle

Pour chaque pcrint d'observation le paysagiste va s'efforcer de
rêpertorier un certain nombre de donnêes visuelles objecüves
fondamentales. II s'agit :

- de critères d'organisaüon spaüale et de l'échelle d'appréhension
üsuelle qui guiderait I'insertion d'équipements et influencerait
profondément I'observation en lui offrant des vues longues et
dégagées et unr paysage aux plans dtversifiês ou, au contralre, en
Iui bloquant les vues.

- d'indices üs,uels des formes domlnantes et leur importance
relative, llmttes üsuelles, axes et front üsuels ou secteurs
parüculièrement sensibles. points de vue à privilégier, élêments
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Le repêrage de-s principales logi-ques d'agencement et de
lonctionnement du paysage

La cartographle de l'occupatlon
des sols et des tendances évolutlves,

Bonne pâture mêcanlsable

Tou[[es deJoncs sur pâtures hr:nrldes

Cultures céréallères

et sa traductlon vlsuelle en trols
dlmenslons +

I etc...

Hanteatr cles Chaloux avancêe des enréslnenrents

cultrrres

*

rebolsements d'éplcéas
en "tlr:rbre posl-e"

rebolsernen[s
cl'éplcéas

Prés de fauche

zone à narclsses
amorce de friche à geneLs

sur pâtures el- prés cle farrche
accentuer ces effeLs

pralrlc lrtrmlde cle "corrlêe vertc,'



remarquables du paysage (caractêrisüques du bâti, éléments
naturels dont I'eau, éléments concourant à l'aspect du lieu...)

- de notations sur les textures et les couleurs dominantes

- de caractères de domtnance liés à des effets de contrastes
affirmés (de fcrrme, de couleurs...), à des effets de rythmes, à des
points d'appui üsuels fondamentar:x

- de composaLntes d'ambiance concourant à I'identification du
paysage (on parle de sa lisibilité ou encore de sa typicitêe) et à
son équilibre rrisuel.

2.3 L'apprêhenslon de I'archltecture gênêrale de I'espace,
la dêterminatlon et le calage d'unltés d'ambiance paysagère.

Il convient tout d'abord de préciser la noüon "d'unltê d'amblance
paysagère", d'all'Lant qu'elle ne peut avolr de valeur dans I'absolu.
Elle dêcoule d'r.ln certain nombre de caractères d'homogênêitê, de
cohérence et d'ordonnancement entre les dtfférents indices visuels
qui s'organisent naturellement autour d'une ou de plusieurs
caractêristiques rlominantes (crttères de dominance et composantes
d'ambiance) qui lui confèrent son idenüté.

Chaque unité peut parfaitement être éclatêe dans I'espace. En relief
accusé, ces unités s'inscrivent naturellement dans des limites
visuelles principerles.
Pour chacune, on s'attachera à êtabltr une fiche descripüve
accompagnée d'une flguratton en bloc diagramme en trois
dimensions et de schémas ou photos mettant en êüdence ses
caractêristiques Jugées essenüelles. Le paysagiste prendra en
compte I'ensemb,le de ces êlêments pour conserver, valoriser ou
transformer une ambiance plus ou moins affirmêe.

Le repérage de ces diffêrentes unités d'amblance paysagères puis la
dêtermination de leurs caractérisüques tmpllque de travailler à
diffêrentes échelles :

- l'étude à partir d'une couverture photographique aérienne
oblique s'avère efficace et d'une grande utiltté car elle facilite la
compréhension de l'organisation du paysage. Son cor}t en limite
toutefois souvent I'uülisation.
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Le repêrage de donnêes relatlves à la perceptlon vlsuelle

Lc relevé des "y-ues", selon la topographle,
le couvert vé§êtal, etc...

üstons

vue bloquée vues bloquêes

axe routler

n e fernrêe d/., ô à partlr de polnts f,res
I
I
I

I
I
t

lls7

7ZxÏ bloquêe
les cotêssituaUon

dominante
vue ltbre ô surune sêquence de parcours

Notatlon de quelques données perceptlves

Relief : Structure
Rythme

Axes üsuels

Contours : afllnês, affermts

Axe el fort

mouvemeht de
la rtvière

'1"...t
'.'..j

Les points d'appel ci

r

u
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Eremple de ûshe de repêrage de polnts nolrg du paysage
repêrê au fll d'une eêquence de parcoure

SEQUENCE DE PARCOURS:
Unlté d'amblance:
Polnt notr (n' sur [a séquence)
Déslgnatlon :

Prêclslons :

N. Date
commune
N'photo :

NAfl'RE DE UIMPACÎ VISI'EL

tr Modiftcatton d'échelle
D Interruptton de ll5yres de forces
O Modlflcatton de structure
O Contraste d'amblernce
E Contraste de coul,eur
E Autres (à préclserl

Son lnlluence vleuellc :

Stf:.tation:
O Dans I'axe de üslon
E En vlslon latérale
E En vlslon frontale

Tÿpe de uûsûcn .'

E Dominante tr Dominée tr Autre

Dtstance de vlslon:
D Proche O Moyenne D Lolntalne

Présence d'écrans :
Nature:

Obseruatlons, (sur Ia sensübilité du sttc àl'êgord de ce potrü notr)

Document Jotnt :

O OUI O NON

PR,OFOSIIION DiINTERVENTION

N aftre de I' tnteruentton :
o
a
o
tr
tr
tr
o
o

Mêcanlque
Végétallsaüon
Améltoraüon de forme
Autres :

Actlon archltecturale
Geste artlstlque
Geste paysager
Règlerrientatre

O de couleur 0 de texture

Elément à valorlser

Proposltlon détatllée :

Intervenant posslble :

Coût préüslble :

Urgence de l'trûeruention : O Très urgente O Urgente tr Dlfférable
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- des analyses conduites au sol, à parttr de séquences de
parcours orgarüsées le long d'axes de pénétraüon préfêrenttels, à
différentes échelles (L/25 OOOème, L/2O OOOème, volre
L / IO OO0ème) permet une analyse détatllêe de points
stmcturants et de sltes remarquables.
Cette analyse au sol uülisera notamment des clichés et des
schêmas voire des panoramlques rêalisês à parür de points de
visions préfêrentielles. Elle repèrera également les "points noirs"
les plus affirmés.

3 - UETABLISSEMENT DE SCENARIOS
DIEVOLUTION PROBABLE DU PAYSAGE

VISUALISES

Cette entrée par le paysage susclte fatalement l'élaboratlon de
scénarlos d'evotuuon flroËable du paysage. En effet, toute
intervenüon sur le cadre de üe s'appuyant sur une gestlon
raisonnêe de I'espace doit pouvolr en repêrer les mêcanismes
dêterminants.
De même, toute intervention raisonnée de §estton de I'espace devant
s'appuyer sur une stratêgie tmpltque I'engàgement de processus de
mêdtaüon et les sirnulaüons paysagères apparalssent alors comme
d'excellents supports à cette médtaüon.

Pour êtayer ces slmulations, on pourra s'appuyer :

- là encore sur I'e><amen des documents anclens, cartes et
documents iconographiques, que I'on pourra confronter à l'état
actuel du paysage,
- sur les traces d'évolutlon dans le paysage, et en particulier au
niveau des "espaces intermédtaires". Sous-exploités ou
abandonnés, ils sont llvrés aux seuls mêcanismes de l'êvolution
naturelle, et constltuent de ce falt de bons lndicateurs pour la
comprêhension des processus,
- sur I'analyse de la dynamtque des actiütês agricoles ou
foresüères et le repérage des autres acteurs qul revendlquent
I'espace.

I est imporlant erüln de üsualtser ces scénarios d'évoluüon
probable, sous Ia forme de cartes d'occupaüon future des terres
àccompagnées de panoramlques dessinés, en présentant la
traduction paysagère.
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L'êtabllssement de scênarlos d'êvolutlon
panoramlques : L'exemple du site de r"f à partlr de

Dleu
,bable
Chalse

I - I/lnterplêtqtlon de la carte d'occupatlon des sols et des
tendance§ êvolutlves

Cenlrc équeslrc (gé-
lont SOho de ptohles) Cenrrc moyennogeux

(ù réoménoger)

Dévetoppemenl Écenl
(povlllons, tollssement,

uslne do cho[D/ente)

Fg.tmelwe cle I'espoce
oot tet bolsementt lèt oppoi

Exrenslon du boutg
Yers t96O Exrenston utbolne (YeÉ

Zone lndusfilelte el oh
tlsonole

tPôfurc I
méconbobte

,

I
Senlter éqieshe

t

Pôfure sèche sur penle
> 20% (à consôruer)

Zone à norclsses

Hole de botdurc de
chemtn

é

-9_

-.-.1

^l

Zone à norclsses
Pré louché méconl.
quemenî (pente :

20%)
Pôfurc humloo pô\urée
pot des chevoux [bou-

chei
Ptonlolton prlvée cl'é-
plcéos (r5-2O onst
ilsque d'exlenston @n
noppes concenltlques

(è suppilme4

Ptottle humtdo non
louchobte (pôlure
chevoux-bovlns de O,ô

ù o.E Ucuhol

i_L
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2 'Visuallsatlon d'un scênarlo de tendance actuelle

L'abbatlale, concurrencêe
par le Iotissement et écrasêe
par les masses réslneuses perd
une grande partle de son
lnfluence üsuelle.

Crolssance raptde de
ces bolsements en "Umbre poste"

Rlsque d'o<tenslon de
cet enréslnement
vers Ie bourgRlsque très fort de

colonlsaüon par les
arbres de ce[te
pâture pentue

Rtsque de mltage
par extenslon du loUssernent

Espaces ouverts malntenus

Crolssance de ces Jeunes
plantations résineuses qul
va escamoter les plans dtr
paysage avant d'être exploiLées

Rtsque d'extenslon selon
des nappes concentriques
de ce type de rebolsetnetrt.
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3 - Scênarlsatlon d'une gestlon volontalre de I'espace

POS et maîtrlse de I'urbanlsrrre

Accentuatlon de cet
effet de coulêe verte

Entretlen volontaire de
cet espace ouvert lmportant

I

o

Suggestlon d'un masque
porrr lntêgrer les loüssements

Ellmtnatlon de ce bosquet
qui coupe la üslon

Recherche d'une soluUon pour
êüter la concurrence üsuelle
dlrecte de l'abbatlale par cet
ensemble confus sttuê à son
pted : lntêgratlon dans un
effet de coulée verte

Conforter cette coulèe
verte slnueuse

o

o Espaces ouverts à malntenlr

Conservatlon des dtfférents
plans üsuels par llmttaüon
volontalre de ces enréslnements
(explottatton précoce)

Suppresslon de cet enrêslnement
qul consütue une menace pour l'averür

o
J

- -ô_.--_
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Ce scénario üsualisé ne peut prétendre bten éüdemment à une
représentation confirmée de I'avenir. Il reste un document de
sensiblllsatlon et d'alerte, ayant pour tâche essenüelle d'attirer
I'attentlon sur d'êventuels risques et de moblllser les volontês. D'où
I'intérêt de présenter trois scénarios :

- un scênarlo tendanciel à parttr de I'analyse des tendances
passées et duJeu potenüel des acteurs en place,
- un scênario pessimlste, qui retient des hypothèses défavorables
accentuées
- l'ébauche d'un scénario opümiste, prenant en compte les
propositlons de gesüon volontaire de I'espace.

4 - A TITRE D'ILLUSTRATION : ESPACE, PAYSAGE ET ACTEI,RS
DU PAYSAGE SITR LE CAI§TON DE LI\ CIIAISE.DIEU

4.L - Un paysage "êcrasê" par la forêt

Sur le plateau de La Chatse-Dteu, I'occupatlon de I'espace souffre de
déséquiltbres importants : la forêt y occupe les deux tiers de l'espace
(33) et le territoire agdcole se résume finalement à un ensemble de
clairières entourant les hameaux, clalrlères plus ou moins êtroltes,
plus ou molns fermées, découpées dans un vaste massif foresüer.

Certes, cette emprlse foresüère est anclenne (34r, mais elle s'e:<pllque
surtout par une progresslon considêrable au cours des XIXème et
surtout )O(ème slècles, à Ia faveur d'un exode rural particulièrement
important sur ces communes. Parce qu'on êtâit attachê au
patrimolne famlllal, parce qu'on était convaincu (on I'est encore)
"qu'lci, c'est le pays du bois", on a bien souvent "planté ses terres"
avant de quitter Ia rêglon.

(33) Ie taux de bl,æment êtablt à 62 oÂ en 1979 lors l'Irtuentaire Forestler NalTonal,
est estimê à.660,6 en 1989 par le CDMACREF
(34) In r@ton êtant pannt les demtères colontsêes du Masslf CentaL Ia Jorèt n'g
await Jamals ête æmplètement dêfilchêe, et prottSêe par Ia suile par les moines
bênêdictins de La. Cttsise-Dteu puüs les ordonnances rogales. Aussl. au débü du
XD(ème stède, alors que laJorêtJrançai§e est constdêrêe à son plus bas nfueau to,nt
quantüattJ que qrnlüat{, le taux de bolsement dêpasse lct 22 o/o, et.s'auère donc
presque troüs;büs supêrlew à celü pour l'ensemble du Massl,f Central.
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Le territotre foresüer a alors gagné, et gagne encore en surface, un
peu partout sur le plateau, par plantattons fies reboisements de
moins de 4O ans reprêsentent le cinquième de la surface botsêe
actuelle), ou par accrus naturels, sur les terres abandonnées par
I'agriculture. Cette progresslon, souvent désordonnêe, conduit au
rêtrêcissement inexorable des clairières ou à leur "désorganisation"
par I'installaüon de plantaüons en "timbre poste", malgré la mise en
place, dans les années soixante, d'une rêglementation des
boisements sur chacune des communes.

Le paysage et le cadre de vie qut rêsultent d'une telle organisation
de I'espace apparaissent fortement dégradés.
Presque excluslvement composée de peuplements résiner:x (plus de
90 o/o des surfaces boisées), cette forêt casadéenne est très
homogène dans sa composition et sa physionomle aussi, les aspects
vlsuels qui en découlent se combinent à son êtendue pour
consütuer un manteau foresüer sombre, monotone, qui non
seulement dénature et durcit le paysage, mals va Jusqu'à le faire
disparaître totalement par escamotage du rellef et disparition des
points de repère.
Le colmatage des fonds de vallées par exemple provoque une telle
déstructuration de I'espace que I'on ne peut plus parler de paysage.
mals de "no man's land" forestler.

Une des principales conséquences, en termes de cadre de üe, en est
la sensation "d'enfermement" éprouvée deputs les lieux habités, et
les clairières deüennent en quelque sorte auJourd'hul des espaces
minimums de respiration à préserver autour des hamear:x.
Par ailleurs, si un tourisme ürant partie du site de La Chaise-Dieu,
de son abbatiale, et des autres origtnalitês du canton ÿ compris
celles liées à la forêt) constitue une vole de développement possible
pour le pays, ce tourisme a lui-même besoln d'un cadre de üe et de
paysages attrayants et dépend de ce fait de la façon dont I'espace
est entretenu et gêré.

Face à cette situation, les acteurs locaux sont, depuis le milieu des
annêes solxante, à la recherche de formules efflcaces de gestion de
I'espace. recherche particulièrement acüve ces dlx dernières années
devant I'acuité croissante du problème : rêüsions des
réglementaüons des boisements, mise en oeuwe d'une OGAF (35r,
consütuüon d'une associaüon pour Ie stockage du foncier en

(3 5) Opêr afion Groupêe d' Amônagement Jorrcier
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fermage
candida

et I'installaüon d'agriculteurs hors cadre familial,
ture à la mise en oeuwe d'une procêdure "Article 19" (96).

4.2 - L'activttê agrlcole n'est plus en rnesure d'utlliser
I'espace.

Cohabitant êtroitement sur le territotre, I'agriculture et la forêt se
trouvaient également fortement assoclées dans les systèmes
agraires, et les ressources des familles paysannes du plateau de [a
Chaise-Dteu ont longtemps reposê sur la polyculture combinêe à la
pratique d'acttütés forestières.

Les choses ont évolué certes, notamment depuis les années
soixante : un glissement vers l'êlevage s'est opérê, et I'orientation
Iaitière du plateau s'est afflrmée. Dans le même temps. un certain
nombre d'exploitations se spécialisaient et s'intensifiaient. Malgrê
cela, la pluri-activité foresüère des agriculteurs est restée
relaüvement fréquente et principalement orientêe vers les travaux
d'abattage.
Par ailleurs, à Ia producüon laittère, est tradtüonnellement restêe
associée sur ces oçloltaüons une productton de veaux croisês,
veaux de boucherle hler, veaux de 5-6 semaines auJourd'hui, bien
valorisés sur les marchés locaux pour l'o'çortation vers I'Italie, et
qui donne Iinalement une place relativement importante au co-
produit "üande" dans I'ensemble du produit de I'exploitation.

Globalement, ce système combine dlverses sources de revenus, et
s'il compense tant bien que mal les données d'un milieu agro-
climatique ingrat et les superficies restées faibles des exploitaüons,
il n'a par contre pas étê favorable à un développement important de
la producüon lattière nl à une modernisation des exploitations. Ceci
explique que bon nombre d'entre elles n'aient pas êtê reprises par le

(36) "Article 19" est Ie terme quI s'est rêpanrdu pow dt1signer une mesure préuue par
un règlement commtutatüo,ire europêen de 1985, et qræ la Ftance a dêcide de mettre
en æLLUre en 1989. Dans son article 19, Ie règlement en qu-estion (Règlement socio
strucfitrel 797-85 du 12 mars 85 mcd,ifiê deputs) prêuoit l'tntrdtrction d'ue aide en

-fauew des agriculteurs qui. dans wte zone définte comme sensrble, adopteraient d.es

pratiques agricoles respecnauses d.e l'enuironnement ou assurant le "mainticn de
l'espace nahtrel et du pagsage".
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passê, comme beaucoup ne le seront pas non plus dans l'avenlr (97,
expltque êgalement le fait que la régton est parml celles qul ont
particultèrement souffert des programmes de restmcturatlon de la
collecte laiüère qul ont accompagné la mise en place des quotas.

4.3 - Dêprlse fonclère et paysage : crolsement des deux
approches pour une lnterventlon en teme de gestlon de
I'espace.

La sttuaüon ne se prêsente cependant pas de mantère homogène,
sur I'ensemble du canton, et ll conüent d'introdulre une disünction
spatiale importante.

On distingue tout d'abord une zorre assu large (le tiers de
I'ensemble du canton), où la presslon asrlcole a étê Jusqu'à prêsent
suffisante pour malntenlr I'espace relativement ouvert. Les clairtères
y sont plus larges, volre communlquent entre elles par des coulolrs
aêrés. I.a forêt n'y est malgré tout pas absente (41 o/o de botsements)
et des plantaüons en "timbre poste" üennent mlter I'espace.
Cette zone, centrêe sur I'axe routier prlncipal Le-Puy-Vichy et le
bourg de Ia Chatse-Dteu, concentre près de 6O o/o de la population
et la presque totalité des activités économlques non agrlcoles, les
acüvitês touristlques notamment.

Enserrant la première, on dtstingue une seconde zone en forme de
"fer à cheval". Dans celle-ct, plus accidentée et boisêe à près de
70 o/o, le terme "d'agriculture de clairière" prend toute sa
signifi catton. læs munlclpalités éprouvent d'énorrnes dlfficultês pour
faire appltquer la réglementaüon des boisements, faute de candtdats
à la reprise des terres agrlcoles qul se libèrent. On a perdu toute
maîtrise sur l'êvoluüon du terrltotre et I'espace se rétrécit
inexorablement, parfois Ju squ'à I'enfermement complet des villages.
Ici, on ne trouve plus guère sur le plan de I'acüüté économique que
les explottaüons agrlcoles et quelques travailleurs lndépendants de
la filière bois.

(37) En 1989, 40 o/o des explottations prêsentes êtatent stsceptibles de disparaître d
êchêance de 5 ans, les ctwfs d'exploitadons êtant dgés de plus de 55 ans et n'agant
pqs de successew JamîltaL
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C'est pour tenlr compte des tnégalttés spatlales, tant des
phénomènes de déprtse agrtcole que des incldences sur les paysages
de I'évolutlon de I'espace, que dans le cadre de la mlse en oeuvre de
la procêdure "Artlcle 19" sur ce canton, une réflodon a êtê conduite,
üsant à mettre en relation ces deux approches, à l'échelle de
chaque clairlère.

Une première t5poloste des clairtères a étê rêalisêe au regard de la
dêprise foncière attendue pour les prochaines annêes, de manière à
préciser le niveau de senslbiltté de chacune au phênomène.
Une seconde typologle des clairlères a êté rêaltsée par rapport au
paysage, par appltcaüon d'une grllle d'apprêclatton à chaque lieu
bâti du canton. Ont ainsl été pris en compte la dimenslon des
clalrlères, leur situatlon topographlque, I'aspect des ltstères
forestières (composiüon en essences et alignement des
plantations)... et I'lncldence que ces facteurs pouvaient avoir sur les
longueurs de vues, les relaüons üsuelles entre lieux habitês...

Une dernlère typologie croisant les der:x premlères enfin, simplifiée,
malheureusement réductrlce par rapport à la complodté des
phénomènes mais qul permet la mlse en oeuwe pratlque de la
procédure, a étê retenue par les responsables professionnels et les
administratlons dêpartementales. La. dêmarche suiüe pour la
realisation de ces ÿpologies est prêsentêe dans les pages qut
suivent.
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LI\ CEAISE.DIEU T]NE TY-POIÆGIE DES CLAIRIERES POT]R PRENDRE

Une des principales conséquences de I'organisaüon de I'espace sur
le canton de La Chaise-Dieu, est la sensation "d'enfermement"
éprouvêe deputs les lleux habltês, et la clatrtère, êchelle de prise en
compte du paysage en tant que cadre de üe, peut être vue comme
un "espace minimum de respiraüon" dans ce "no man's land
forestier.

Par ailleurs, sl un tourisme tlrant parüe du site de Ia Chaise-
Dieu, de son abbatiale, et des autres origiinalitês du canton
consütue une voie de dêveloppement possible pour le pays, ce
tourisme a lui même besoin d'un cadre de üe et de paysages
attrayants et dépend de ce fait de la façon dont I'espace est
entretenu et gêré.

Effet d'enfermement
et dlmenslon de la clalrlère :

en deçà d'une certalne dlstance
et selon la hauteur des arbres,
l'oeil n'est plus en situatlon
de "confort passif.

v isions
longuee

vue6

150-160 m --------->

vtstold) 
cjer

r5$- -

dlstance
crltlque

h : 20-25 m

vlslon bloquée
(sentlment d'oppresslon v lsuelle)

E[et d'enfermement et topographie :

I'effe t d'enfermement sera
différemment ressenü selon
que la positlon topographlque du slte
d'observatlon, en relation avec les
vues sur le paysage environnant,
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EN COMPîE LETIR SENSIBILIîE A L'EVOLUIION DE L'ESPACE

Mais la situaüon ne se présente pas de manlère homogène sur
I'ensemble du canton, et c'est pour prendre en compte les
differences d'une clatrière à l'autre, qu'une typologie de ceûes-ci a
été réalisée, dans le cadre d'une réflodon sur la mise en oeuwe
d'une procédure "Artlcle 19".

Effet d'enfermement et aspect des llslères

est modulê par la nature de la ltsière
forestlère. Là tolêrance üsuelle sera
moindre pour une ltstère forestlère
artiflcielle, rlgtde et brutale, que
pour une ltstère d'aspect naturel.

&
d<D

nord

Effet d'enfermement et orientation
cet espace de resplratlon est
naturellement asymétrtque, en
relaflon avec l'orlentaüon.

sud
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Sf,K TYPES

Ont êtê classêes lcl :

- Des clalrlères relatlvement vastes, rarement complètement fermées, volre
communlquant entre elles par de larges "coulolrs". Malgrê une posttton de
plateau et la prêsence parfols de quelques bolsements en "timbre-poste", la
dimenslon de la clalrlère et les quelques ondulatlons du reltef sont sufïlsantes
pour qge I'on n'y êprouve pas de senüment d'enfermement.
- Des clatrtères, moyennement fermêes et qui se caractérlsent prlncipalement par
Ieur poslüon sur un versant ou en bordure de plateau, ce qui mênage des vues
parfots très lolntalnes depuls les hameaux qut les occupent.

Ces clalrlères prêsentent un certaln nombre de caractères communs avec celles
classêes en ÿpe I : sttuaüon topographtque favorable, bonne dlmenslon, vues
longues...

Elles en dlffêrent toutefols du f;alt de l'êvoluüon attendue des peuplements : on y
trouve plus frêquemment des boisement rêcents en lisières qut tendent à durcir
I'aspect üsuel de celles-cl.
Par allleurs, lls vont, avec le temps, rêtréclr la dlmenslon de la clairière et
oblttérer certalnes vues.

Ces clalrières présentent elles aussl de nombreux polnts communs avec celles
classêes en Tÿpe L
Leur prlse en compte dans une catêgorle parHcullère s'appule sur la nécessltê
d'en prêserver les abords. du fart de leur situatlon sur les axes rouüers
prlncipaux.
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DE SITUATIONS

Ces clalrlères, malgrê une dlmenslon encore convenable pour certalnes, offrent
un cadre de üe dêJà dêgradè. Sl on nÿ trouve que peu de bolsements
anarchlques en "tlmbre-poste", les plantaüons sont par contre nombreuses en
pérlphêrle.
Souffrant d'une topographte peu favorable et d'un degrê de fermeture avancé, les
vues longues sont rares, et menacêes par l'évolutton des peuplements.

Dans ces clalrlères, le sentlment d'enfermement est dêJà fort. Elles peuvent
être :

- de dlmenslon encore moyenne (2O à 35 hectares), mals enüèrement fermêes
et en sltuatlon topographlque dêfavorable, ce qul a pour conséquence de
bloquer la portée du regard à une faible dlstance.

- de très petlte dtmenslon (entre I et 5 hectares), en vole d'oblitêraüon
complète.

Pour certalnes, en sltuatlon de versant, tl e>dste encore quelques vues bloquêes
ou longues, mals elles sont fortement compromlses par la stmple crolssance des
peuplements à prodmltê des habltattons.

Les clairlères classées lci prêsentent bon nombre de points commllns avec celles
classêes dans les t5pes 4 et 5. Par rapport à ces dernlères, elles sont en outre
sltuêes sur les axes de communlcaüon, à I'tmage de celles classées en ÿpe 3. I^a

nécessltê de prêsewer ces €u(es vlent donc en complément des préoccupattons de
cadre de üe pour la populaüon résldant de manlère permanente ou temporaire
dans ces clalrtères.
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LA CIIAISE.DIEU : UNE TYPOIOGIE DES CLAIRIERES POT,R

En 1989, près de 4O o/o des explottatlons agrlcoles du canton (elles étalent
157, auxquelles on pourralt ajouter une üngtatne de retraités qul ont
conservé une part de leur actMté, pour envlron 4 000 ha de SAU) sont
suscepübles de cesser leur actlvtté d'lcl f 995. faute de repreneur famlltal.

En outre beaucoup d'exploltations, même parmi celles gérées par des
agriculteurs de molns de 45 ans, se trouvent auJourd'hul quelque peu
margtnalisées du falt d'une tnadéquation avec les loglques économiques
actuelles des filières agrlcoles, "lait" notamment.

[^a prtse en compte de la pêrennltê des e>rploltatlons : Ont êté dlstlnguées :

tr Lee exploltatlons coneldêrêea "non pêrennes À êchêance de 5 ans" :

ce sont celles dêtenues par des chefs d'explottatlons âgês de plus de
55 ans et sans successeur famlllal.

E Les exploltatlons pêrennes : à I'lnverse des premières, elles seront, sauf
accldent, encore prêsentes dans 15 ans. Elles sont détenues soit par des
explottants âgês d'au plus 45 ans, soit par des agriculteurs de plus de
45 ans mals dont la successlon famillale est assurée.

tr Les sltuatlons lntermêdlalres, parml lesquelles on trouve les cas de
successlon encore lncertalne, douteuse dans la plupart des cas, ou celrx
pour lesquels elle est exclue mals avec une êchéance qul se situe au delà
de 5 ans.

Au delà de cette approche de la pêrennitê, une typologte plus flne a êtê
rêallsêe sur les explottaüons du canton, sur la base de la dêmarche
proposêe dans un précêdent chapltre. A chacun des types idenüfIés,
dlverses hypothèses d'êvolution ont étê appltquêes, et parml celles-ci des
h5pothèses d'agrandissement pour les exploltaüons pêrennes, compte tenu
de leurs capacltês technlco-êconomiques esümêes, appttyêes sur un
certaln nombre de proJets déclarês.
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EN COMPTE LES PHENOMENES DE DEPRISE AGRICOLE

Globalement, on devralt asslster à une llbération de foncler relativement
lmportante, amplifiêe par les mesure de pré-retraite en agriculture,
tandis que la demande, pour I'installatton ou I'agrandissement des
exploitattons restantes sera faible compte tenu des systèmes pratiqués et
des mesures de poliüque agricole.

Mais là encore, la situaüon ne se présente pas de manière homogène sur
I'ensemble du canton, et pour tenir compte des différences, une seconde
typologie des clalrières à été réalisée sur la base de leur sensibilité à la
déprise agrlcole.

L'utilisatlon de I'espace par les exploltatlons : Parallèlement à cette approche des
systèmes d'exploltations, une cartographle du terrltotre agrtcole a êté rêalisée,
falsant apparaître les usages actuels (cultures, prés de fauche, pâtures) alnsl que

les contralntes agronomtques (hydromorphle, pente non mêcanisable) pesant sur
le foncier.
Le stège et le foncler explottê ayant êtê sltuê pour chaque exploitation, par
rapport au zonage (usages et contralntes) retenu pour la cartographte, les
surfaces potentiellement libêrables ont pu être locallsées.

Une estlmatlon de la redistribution fonclère : la reprlse des terres
libérêes. dans chaque clairlère, sera foncilon de la prêsence, dans
celle-cl ou à proxlmltê, d'explottaüons pêrennes ou en situaflons
lntermêdialres, des systèmes pratiquês et des capacitês de
dêveloppement de celles-ci. Une demande potentielle a pu alors être
estimée, et qui condulra à la reprise totale des terres dans t:erLaines
clairières, I'abandon complet dans d'autres, une sêlection des
meilleures terres dans certaines enfin.
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gUATRE TYPES

Dans ces clalrlères, la presslon fonclère restera sufllsante sur le terrltolre
agrlcole :

- Solt on y recense un ou plusleurs Jeunes agrlculteurs, ce qul se tradulra
par le matnüen de la demande en foncler,

- Solt le foncler de la clalrlère est globalement de bonne valeur agronomlque
et contlnuera d'lntéresser des explottants pas très êlotgnês.

[,a reprlse du foncler ne devralt ptrs poser de problème. Elle pourra même
provoquer quelques tenslons localement.

Ces clalrlères sont souvent sltuêes en bordure de plateau, parfots en fond de
vallêe. De ce falt, la proportlon des superflcles qul prêsentent des contraintes
agronomtques (hydromorphte ou pente) y est plus Importante qu'en moyenne sur
I'ensemble du canton.

Mais elles se caractérlsent êgalement et surtout par le fatt que les exploi[attons
pêrennes, dans la clalrlère ou à proximitê, y sont peu nombreuses en regard des
surfaces qu'elles reprêsenten t.

Alnsl, ces explottations ne seront pas à même d'exploiter I'ensemble de ce foncier,
et dêlalsseront probablement à I'avenlr les parcelles les plus dlfflciles à travalller.
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DE SITUATIONS

Elles recouwent plusleurs situations :

- Celle de clairières de dtmenslon moyenne, volre assez grande, de potentiel
agronomlque varlable. Explottêes par des agrtculteurs dont la pérennttê est très
souvent exclue, mals qui sont encore à plus de 5 ans de I'age légal de la retraite,
elles seront entretenues quelques annêes encore. Au delà par contre, elles
rlsquent de souffrtr de dêsaffecüon, êtant plus ou molns excentrées par rapport
aux exploltatlons qul resteront et qul trouveront des terres plus proches.

- Des clairlères, plus petites que les précêdentes, de bon potentiel agronomique
souvent, mais ou I'on ne recense dêJà plus aucun slège d'exploitatlon et qui vont
fatre l'obJet d'une certatne dêprtse, du fatt princlpalement des phénomènes de
res Lructuraüon fonclère.

Ces clalrtères comblnent un ensemble de facteurs qui leur sont dêfavorables :

contralntes tmportantes (pente et hydromorphle), absence de jeune exploitant
dans la clalrlère, llMraüon lmportante de foncier attendrr, du fait des cessations
d'actiütê et du Jeu des restructuratlons qut lul sera dêfavorable.

Ce sont les clalrlères qul prêsentent le rlsque maxlmum, et cela à brève êchêance,
en matlère de dêprlse.
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EN SYNTIIESE ET DAI\TS T]N BTJT OPERATIOIYI\TEL :

Confrontatlon de la tyllologle des clalrlères à une stratêgle de
gestlon mlnlmale de l'espace

. La ÿpologte aJustée permet sur les crltères paysagers de situer les
dtfférentes clatrières au regard d'un proJet de gestion volontaire de
I'espace que la société locale doit alficher si elle souhalte maintenir un
cadre de vie mirümum

Cette stratégle pourrait reposer sur les principes sulvants :

- Eüter le colmatage des fonds de vallées qui dolvent demeurer coulolrs
de vie et de lumière et réfêrence spatlale ;

- Maintenlr des espaces de resptratlon d'une dlmenston sufflsante autour
des centres de vie qul doivent maintenir entre eux un minimum de
relations vlsuelles ;

- Dégager quelques points visuellement structurants du paysage ;

- Ménager le long des grands utxes routiers une certaine diversité de
visions et une bande de transition üsuelle.

-r48-

FI



LE CROISEMENT DES DETIX APPROCHE.S

Un cahler des charges...

La mise en oeuwe de I'opératlon sur le canton de La Chaise-Dteu üsait à :

tr Protéger le paysage cornme cadre de vle des populatlons rurales

tr Proté§er le paysage comme élément de développement tourlstlque pour
le stte de La Chaise-Dleu

L'agriculture, parce qu'elle mainttent I'espace ouvert, restant I'activtté
détermlnante dans I'entretlen du paysage, ll convenalt de crolser les deux
approches, pour aboutlr à une nouvelle typologle.
Celle-ci doit néanmolns prendre en compte certalnes contralntes :

tr Bien que très forts sur l'ensemble du canton, tl s'agit de htérarchiser les

SliriîU.rulS3iagers 
qui sÿ posent et abouür à une typologie globale des

tr S'tnscrlvant dans la mlse en oeuwe d'une procédure et de manlère à
faciliter I'lnterventlon, tl convenait de ne retehtr que trois catégories de
sensibilité. Cette classification simplifiée, quolqu-e s'appuyant sur les
typologles présentées dans les chapltres prêcédênts, né peut en rendre
toute la finesse.

... lndulsant une nouvelle typologle des clalrlères.

Ont été distlnguées

Paysage senslble Paysage peu sensible

Risques de Dêprlse I 3

Pas ou peu de déprise 2 3

La répartition en trois catégories a pu être réalisée à parür d'une
agrégaüon des classes présentées précédemment.
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I. - LES CARTES ET DOCIruENTS ASSIMILES

A plusteurs reprises, au fil de la démarche, les donnêes sont
localisées ou spattaltsêes. On aura donc recours à I'outil
cartographlque, et cela tant pour la collecte d'lnformaüons que
comme support à leur resütutlon.
En ce qul concerne la collecte, de nombreuses cartes, sur divers
thèmes et à dtfférentes échelles, couwent de manlère plus ou moins
systématique le territoire national. Elles sont riches de
renselgnements, et le recours à ces documents constltue un des
premiers modes de collecte d'informatlon.

On citera :

- les cartes topographiques de I'Insütut Géographique Naüonal
établies à diverses échelles ;

- les cartes géologiques au L/5O 000ème au 1/8O OOOème,
dressées par le BRGM (Bureau des Recherches Géolog;iques et
Minières) ;
- les cartes de végétation au L /2OO OOOème qul indtquent la
végétation naturelle climacique, les espèces forestières qui se
dêvelopperaient naturellement ;

- les cartes géomorphologlques, pêdologiques qui existent
parfois ;

- les cartes de potentialltés agricoles au I /50 OO0, qui
fournlssent des synthèses agronomiques ;

etc

Pour leur uüllsation, un certain nombre de prêcautlons sont à
prendre. Il conüent atnst de vértfler parttcultèrement :

- leur date de confecüon ou de mise à Jour, et donc le degré
d'exactitude de I'lnformation qu'elles apportent à la date de
I'utilisation,
- les correspondances d'échelle, de systèmes de projection et de
coordonnées, notamment si elles doivent faire l'obJet
d' erçloitaüon informatlqu e.
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1.1 - Un outll fondamental : La carte IGN au
t/25 O(X) ème.

Tendant à remplacer progressivement la carte au 1/50 000ème, la
carte IGN au L/25 OOOème (sérte bleue) présente de nombreux
atouts et consütue un outil de base essenüel pour un travail de
diagnostlc. Par une premlère lecture, ll est par exemple possible de
déflnir les lignes de force du milleu naturel, la dtstribution des lleux
habltés, par rapport aux grands axes de communlcaüons, etc...

Ce type de cartes foumit en effet une foule de renseignements.
Outre bien srfr l'lndlcaüon des formes du reltef, flgurées par les
courbes de niveau, ou le réseau hydrographlque, on y retrouve
toutes les limites adminlstraüves, les axes de communicaüons
routiers, ferrês, ainsl que la voirle communale.
Des indlcaüons relativement précises sur Ie bâtl, les principaux
monuments et la topon5rmie, de même que les chlffres de populaüon
de chaque commune, complètent le repérage. Il est intêressant par
exemple, en région d'habitat dlspersê, de üsualtser l'éclatement des
"üllages" (hameaux) autour du "bourg".

Mais les donnêes les plus précieuses pour notre démarche sont
consütuêes par celles touchant à I'occupaüon du sol. Certes, nous
ne trouverons pas sur ces cartes le dessin du parcellaire ni des
précisions sur les systèmes de culture. Par contre, les limites des
massifs ou parcelles botsés, celles des broussatlles et de Jardins,
vergers ou vlgnes, ainsi que le tracê de certatneS haies, permettent
une premlère approche. Et la comparalson entre les dtfférentes
édttions de ces cartes est en général fructueuse.

En gutse de document de travail, de fond de carte communale
support d'autres tnformations à recueillir au cours de l'étude, un
agrandissement de la partie concernée sur la carte IGN au
I /25 OOO ème de manlère à la porter à une échelle du
l/10 OOO ème constitue une bonne formule. On dtspose alors, à
faible investissement, d'une bonne êchelle de travail (celle d'un
plan d'assemblage cadastral), tout en conservant le degré de
prêctsion et les nombrer:x polnts de repères du document
d'origlne.
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L.2 - I,es documents de base ou lntermêdlaires dans la
confection des cartes

D Lcs photosraphles aêrlennes:

L'Insütut Géographique Naüonal dtffuse les clichés des
dtfférentes mlssions photographtques qut ont servi à
l'êtabllssement ou l'actuallsaüon des cartes qu'il publie, comme
ceux de dlvers prestatâires tels que le service de I'Inventaire
Foresüer Naüonal (Ministère de I'Agriculture) ou le Service
Technlque de I'Urbanisme (Ministère du Logement et de
I'Equipement).
Leur tntérêt maJeur réstde dans l'informatlon complêmentaire
que ces cltchés apportent par rapport à la carte IGN, celle-ct
ayant déJà fait I'obJet d'une synüèse pour sa standardisaüon.
Cette information complémentaire certes ne dispense pas des
observaüons de terraln, mais elle permet de les allêger et/ou de
les orlenter.

Si certains êléments ou certalnes données qualitaüves sont
idenüfiables à la simple lecture de la photographie, la photo-
interprétation, par lecture stéréoscoplque s'avère souvent
nécessaire pour une analyse plus fine. Elle nécessite alors un
matêriel adaptê et une certaine pratlque.

tr Les "documents technlques lntermêdlalres"

Pour satisfalre aux besoins des technlclens, I'IGN tient également
à leur disposttion les documents intermédlalres dans I'impression
des cartes, fllms et contre-calques, sur lesquels on ne retrouve
qu'une parlle de I'informaüon contenue sur la carte finale.
Les documents standards foumis sont une combinalson
monochrome de la planlmétrie-topon)rmie, de I'hydrographte et de
I'orographle (courbes de niveau), sur la base du dêcoupage
classique des cartes IGN. Cependant, d'autres combinaisons (un
élément seul par exemple) sont possibles à la demande et selon
des modalitês financlères partlculières (êtabltssement d'un deüs
par I'IGN), de même que pour des dêcoupages diffêrents de ceux
tradlüonnellement retenus.
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L'intérêt essentiel de ces documents réside dans la constitution
d'un fond de carte en partie "épuré", reproducüble, permettant la
collecte de données propres aux prêoccupations d'un chargê
d'études. La superpositlon d'un même type de document à des
dates différentes permet êgalement I'analyse, plus rapidement
qu'à partir de Ia carte flnale elle même, de l'évoluüon pour un
phénomène (progression d'un couvert vêgétal, la forêt par
exemple, à partir des films correspondants).

1.3 - Les tchiers numêrisês de I'IGN

Dans le courant des années 1980, I'IGN s'est lancé dans la
production de données géographtques numêrlques (fichiers
informaüques), et trois produits essentiels ont été définis :

- la "base de donnêes alttmétrlques", constituée d'un fichier de
points, chacun seosraphtquement repéré par ses trois
coordonnées, laütude, longitude et altitude, ce qul au moyen
d'une matlle carrêe dont les potnts cotés constltuent les noeuds,
permet la descripüon et la représentaüon du relief en trols
dimenslons :

- les bases de données "cartographiques" et "topographiques",
destinées, à des nivear:x de précision différents et pour des
applications différentes, à restituer, en plus du relief, I'essentiel
de I'information contenue sur les cartes traditionnelles de
I'institut (rêseaux de communications, rêseau hydrographique,
unttês admlnlstratlves, occupation du sol...).

Les bases de données alttmétrlques et cartographiques sont
auJourd'hul opêratlonnelles, tandts que I'IGN estlme à une
quirzaine d'années le temps nécessaire à la couverture de
I'ensemble du terrltolre natlonal par la base de donnêes
topographiques.
Bien sûr, le recours à de telles sources suppose l'équipement
informatique et les compêtences nécessaires à leur exploitaüon.
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2, LES RECENSEMENTS

ET INTVENTAIRES DE BASE

Le Recensement Gênêral de Populatlon

Le recensement de la population a pour premier objectif le
dênombrement de la population lêgale, il permet aussl de connaître
prêcisêment la structure démographique et professionnelle de celle-
ci.
Les recensements quinquennaux de l'époque contemporaine, depuis
1801 et toutes les années en I et 6Jusqu'en 1946 (sauf 1871, 1916
et 1941) puis ceux de 1954, 7962, 1968, 1975, 1982 et 1990
consütuent une mine de renseignements sur Ie dêveloppement
dêmographique à l'échelon régional et urbaln.

tr L€ RGP de 1990 en particuller a donnê lieu à plusieurs
publications :

- les résultats du dénombrement de la populaüon proprement dit
concernent les documents dits de Ia "série bleue", contenant les
données de population lêgale. La "série orange", comprenant des
fascicules réglonaux et départementaux, présente les princtpales
évolutions démographiques sur la pérlode 1975-1982-1990. Elle
permet, pour chaque commune, canton, arrondlssement, unité
urbaine etc... d'approcher préclsêment les modalitês des
changements démographtques, par croît naturel, solde
migratolre;

- les rêsultats de I'explottaüon exhaustive légère sont regroupés
dans les fascicules jaunes dêpartementaux qui nous apporteront
les informations essentielles. Il s'agit, pour toutes les unités
admtnistratives du département et en parttculier pour chaque
commune, des principales caractéristiques dêmographiques
comparêes en 1975, 1982 et 1990 : poprrlaüon par âge et par
sexe, populaüon étrangère et populatlon des ménages, population
active et nombre de chômeurs, types et équipement des
logements ;

- les résultats des sondages au l/4, pour les fascicules
départementaux et régionaux de la "sêrie verte", donnent, pour
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les principales communes et agglomératlons et I'ensemble des
populations urbalne et rurale, des caractérlsüques ne figurant
pas dans I'exploitation xtraustlve lêgère, concernant les
professlons et les catégories soclo-professionnelles :

Outre ces publtcaüons standardisêes et qul ont donc souvent fait
I'obJet d'une s5rnthèse, I'INSEE üent à dispositton du public au
moyen de "dosslers communaux" consultables dans les
Observatolres régionaux, une lnformaüon plus détatllêe (découpage
plus ftn des classes d'age par exemple).
Des tableaux sur mesure, avec des possibilttés de croisement des
données assez ltmitées, alnsl que des lnformaüons sous forme de
microfiches, de disquettes et de bandès magnétiques sont êgalement
proposées.

tr Une exploltatlon partlcullère, le flchler "Mlrabelle" : A partlr
de la rêsidence et du lteu de travail tels qu'ils apparaissent sur les
bullettns de recensement de chaque indiüdu, I'INSEE consütue un
fichier (Ie ftchter Mtrabelle) des "mlgraüons quotidtennes domlcile-
travall". Celui-ci rêpertorie pour chaque commune :

- le nombre d'acüfs
- le nombre d'emplois occupés
- le nombre de sorties quoüdiennes, pour chaque commune de
destination
- Ie nombre d'entrées quotidlennes, pour chaque commune
d'orlglne

Il permet donc d'établlr le pouvoir attractif d'une commune, ou sa
dépendance à une autre, en termes de marché de I'emplot.

tr §uelques remarques peuvent toutefols être formulées sur
I'utilisation et I'lnterprêtaüon que I'on peut falre de certaines
données des recensements :

- le seuil de 2 000 habitants agglomérés au chef-lieu pour
qualifter une commune d'urbaine, adopté en 1846, semble peu
adapté à l'êvoluüon du monde rural :

- la notion de solde mlgiratoire est à manler avec précaution, elle
ne permet en aucun cas de mesurer les mouvements de
populatlon (les listes électorales peuvent alors constituer une
aide uüle) ;
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- les données cantonales sont parfois sujettes à cauüon, pouvant
agréger des fractlons d'unités urbaines évoluant au grê de
volontés poliüques ;

- d'importantes lncerütudes quant aux chiffres sur la population
actlve, dues par exemple à la méconnaissance du travall des
femmes d'agrlculteurs ou à celui de certalns retrattês, comme à
I'agrêgation des bênéftctalres d'emplois de type CES à I'ensemble
des actifs, rendent déltcate leur uüllsatlon.

Enfln, la consultation de documents "pêrlphêrlques", réactualisés
après chaque recensement, touchant par exemple la consütutlon
prêcise des zone's de peuplement industriel ou urbain (ZPllJ),
apportera de prêcieux renseignements sur l'lnfluence des grandes
agglomêrations sur les rêgtons rurales. Il en est de même pour la
définiüon des zones d'emplol.

Le Recensement Génêral de I'Agrlculture

Jusqu'à la deu-:dème guerre mondlale, des dénombrements
concerrrant I'agrlculture ont été effectués par les mairies, donnant
Iieu tous les ans à la publication d'un êtat des productions agricoles
en quantité et en valeur pour chaque département. La première
étude exhausüve a étê réalisée en 1955 mais certaines données
n'ont pas été dépouillées et publtées, et ses résultats s'avèrent en
fait très dtfftciles à uttltser en dessous de la rêgion agricole.
Le premler recensement dtgne de ce nom date de 1970, et fut suivi
de cer:x de 1979 et 1988.

tr Lcs rêsultats du RGA sont dlsponlbles sous dlverses formes :

Ceux du recensement de l97O sont rassemblês dans des fasclcules
relativement complets. Ceux du RGA de 1979, et parüculièrement
les donnêes communales, ont êté publtês en partie seulement.
Quant au RGA de 1988, si les fasclcules de la collection "AGRESTE"
rassemblent, sous la forme des tablear;x PROSPER, des rêsultats
partiels pour les rêglons, les dêpartements, les cantons ou les
régions agrlcoles, avec Ia comparalson 1979-1988, les donnêes à
l'échelle de la commune, sous forme de flches ou de microflches, ne
sont dtsponibles qu'auprès des Serrlces Régtonaux de la Statlsttque
Agricole (SRSA).

-r59-



Les grands ÿpes de renselgnements foumls dans les tableaux
PROSPER sont les suivants :

- la Superftcie Agrtcole utilisée (SAU) et sa ventllatlon entre les
principales utlllsatlons : céréales et cultures fourragères,
superficie touJours en herbe, forêt des explottattons ;

- les cheptels boün, équin, oün, caprln, porcln, volallles ;

- les structures et techniques agricoles : venülation des
exploitaüons agrlcoles selon leur superficle, matérlel et
équipement des orplottattons ;

- les chefs d'exploltatlon (classes d'ages, formation...) et la
population agricole famtltale.

Divers renseignements, pourtant coilectés, ne sont pas publiês,
touchant par exemple au tourlsme à la ferme, à la vente directe de
prodults agrlcoles, à certains ÿpes d'équipement. Pour complêter
ces publications partielles, le système ARISTIDE (Accès Raptde à
I'lnformatlon Staüsttque par Traitement Informaüque à la Demande)
permet d'obtenir des sortles supplémentâires, pouvant croiser des
résultats afftnês : par exemple les surfaces dêtenues par les chefs
d'exploitaüon de plus de 5O ans ayant un successeur ou n'en ayant
pas, ce qui peut aider à cerner les posstbles libêrations de terres
agricoles.

tr La somme de renseignements que reprêsentent les RGA
successlfs n'exclut pourtant pas qu'll faille prendre quelques
prêcautions dans leur analyse :

- le dernier recensement date déJà de 1988, certains de ses
résultats ont déjà beaucoup üeilli et ne peuvent servir de bases
de travail sans un minimum de réêvaluatlon :

- la noüon "d'exploitation agricole", telle qu'elle est prise en
compte pour le RGA, amène à recenser des unitês agdcoles qut
ont un poids économlque très faible : t hectare de SAU, I vache
ou 5 moutons ;

- de même, le calcul de la SAU de chaque explottaüon ne
comprend pas touJours friches, landes et terres communes qui
peuvent pourtant être un appoint consequent ;

- le RGA ne fournit aucun renselgnement sur les revenus
agricoles et donc sur le potds réel de I'agriculture d'une rêgion ;
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- il est impossible de rapporter la SAU d'une commune telle
qu'elle est déflnte (ensemble de la SAU des exploitaüons dont Ie
stèse est sur la commune, celles-ci exploitant fréquemment des
parcelles sur les communes volsines) à la superflcie totale de la
commune. A l'échelle cantonale ou à celle de la région agplcole, si
des approdmaüons sont touJours posstbles, le risque
d'aberraüons s'estompe ;

- enlln, la diüston en régions agricoles, effectuêe en 1955 par
I'INSEE et le Ministère de I'Agriculture, n'a pas toujours permis,
c'en était pourtant I'obJecüf, de traduire une véritable
homogênêitê des condiüons naturelles, certaines rassemblant des
secteurs aux vocaüons bien diffêrentes.

L'Inventalre communal

L'Inventalre communal consütue le seul document sur l'êquipement
des communes. Après une premlère enquête de ce ÿpe menêe en
1970 par le Service Central des Enquêtes et Etudes Stattstiques
(SCEES) du Ministère de l'agriculture, I'lnventaire communal fut
effectué en 1979-1980 par l'lnstitut National de la Statistique et des
Etudes Economlques (INSEE) et en 1988 conJointement par le
SCEES et I'INSEE.

Les Inventaires communaux de 1980 et 1988, pour chaque
commune, reprennent §lobalement les mêmes n:briques :

- des donnêes de cadrage, lssues d'autres sources : populaüon,
superflcie de la commune, distance au chef-lieu de canton,
enclavement, niveau d'équipement ;

- I'aménagement de la commune : remembrement, plan
d'occupation des sols (POS) :

- la prêsence des principar:x services, commerces et arüsans et,
en cas d'absence, la dlstance séparant de la commune frêquentée
ou I'sdstence de tournées ;

- I'enselglnement;
- la santé et I'acüon sociale :

- les êquipements de sport, loislrs et culture, tourisme.
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tr Les rêsultats de I'Inventaire communal de 1988 sont
disponibles sous plusleurs formes :

- pour chaque commune séparément, une ftche cor'nmunale,
reprenant tous les rêsultats de I'lnventalre communal sur 7
pages, et une flche "profil de la commune" de 2 pages,
rassemblant des données de cadrage issues d'autres sources.
Elles sont à demander à I'INSEE.

- le fascicule "Communoscope", êtabli sur Ie même modèle pour
chaque dêpartement reprend, commune par commune, Ies
données de cadrage, l'équipement en commerces, services. II
aJoute, aux différentes rubriques décrites plus haut, une
esümation de I'aire d'attracüon des équipements des chefs-lieu
de canton, le recensement des structures d'accueil des
communes à forte vocaüon touristique, et reprend, par
arrondissement, canton, zone d'emploi, rêgion agricole, unité
urbaine, les résultats de I'lnventaire.

- enfln, le fascicule "Cartovision", regroupant une qulnzaine de
cartes issues de certains rêsultats de I'lnventaire communal,
permet de üsualiser des phênomènes intêressants, en particulier
I'attractlon des villes et bourgs.

Hormis ces documents, les fichiers de I'lnventaire communal sont
disponibles sur bande magnêüque ou disquette et iI est possible de
demander la rêaltsaüon d'exploitaüons "sur mesure".

tr Quelques prêclslons dolvent toutefols être apportêes :

- les données communales ont étê recueillies dans les mairies,
auprès d'une commlssion communale qui n'a été quelques fots
composêe que du seul maire ou du secrêtaire de mairle. La
reprêsentaüüté, de même que l'exactitude des résultats, ne sont
donc pas garanties :

- la noüon d'équipements essentiels est déltcate à utillser. I-e
recensement des trois commerces de base : alimentaüon
gênérale, boulangerie, boucherie peut cacher en falt la prêsence
d'un seul établissement les rêunissant, occultant par là la
fragilitê de la desserte commerclale d'une comrnune ;

- cela nous amène à redire combien de telles données peuvent
vieilltr rapidement. Il est blen nêcessalre de remettre à Jour, par
une enquête rapide, les prêcieux renseignements de ces
inventaires.
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Lc flchler SIRENE des entreprlses

Géré par IINSEE et êgalement disporüble auprès de ses
"Observatoires Rêglonallx", il inventorie, pour chaque commune, les
établissements lnstallés, en fournissant pour chacun d'eux :

- adresse,
- nom de I'entreprise et du responsable,
- formeJuridique,
- nature de I'actiüté,
- le code APE (branche d'actiüté détaillée),
- la tranche d'effectif salarié

Il comporte également quelques renseignements sur le siège social
de l'entreprise s'll est distinct de l'êtablissement prêsent sur la
commune.

ü Certaines llmltes toutefols sont à noter :

Source d'informatlon maJeure pour aborder les acteurs
êconomiques de la régton étudiée, ce fichier SIRENE demande
toutefois à être complêté et actualisé avec un médiateur
connaissant bien la commune (le maire et le secrêlaire de mairie
sont en général les meilleurs informateurs).

En effet, alimenté par les diffêrents centres de formalités des
entreprises (reglstres de Chambres consulaires, Greffes des
tribunaux de commerces, Services fiscar:x...), tl comporte des
lacunes d'importance pour I'approche des êtablissements acüfs telle
que nous la proposons. Ainsi :

- parmi les exploitations agricoles, y figurent seulement celles
imposées aux bênêflces rêels et les formes Juridiques
d'agriculture de groupe (GAEC, EARL...)

- Ies associaüons n'y sont rêpertoriêes que dans la mesure où
Ieur acüvité les conduit à remplir certaines formalités (emplot
d'un salariê...)

- certaines obltgaüons (inscrlption à un registre) ne sont pas
accompagnêes de I'obligation inverse (radiatlon en cas de
cessation d'acüüté), ce qui se tradult par une mise à jour
insuffisante du fichier
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- tl est insuffisamment prêcis en' maüère d'emplol : I'effecüf
recensê, exprtmê par tranches de salariês, est en outre celut du
moment de I'inscrlpüon ou de la modiflcation au CFE.

L'Inventalre Forestler Natlonal

L'I.F.N. est un service du Ministère de I'Agrtculture et de la Forêt
chargé, comme son nom I'indique, de faire un lnventaire périodique
(tous les dix ans) des formaüons boisées de France mêtropolitaine.
Cinq échelons régionaux à Bordear:x, Caen, Lyon, Montpellier et
Nancy gèrent ce travail de collecte des données ; une cellule de
traitement informatique des données à Nancy effectue les calculs.
Une autre cellule d'évaluaüon de la ressource est basée à
Montpellier.

tr L€ principe est un lnventaire statlstique de la forêt française
par photo-interprétaüon de photographles aériennes, complêté
d'observations et mesures dendrométrtques d'environ 20 000 arbres
par dêpartement, dans des placettes de quelques ares réparties
statistiquement sur le territoire.
Chaque arbre est êtudiê pour sa nature (espèce), son âge, sa
hauteur, son diamètre, sa crolssance au cours des dix demières
années. L'observation de I'ensemble de la placette permet de
connaître le type de peuplement et son homogênéitê. L'I.F.N.
distingue les propriêtés privêes et de celles soumises au régime
forestier.

L'l.F.N. travaille de façon habituelle, par département, région
forestière et petite région (Cf défïnition en premlère partie du
document).
Le traitement des données lndivtduelles permet de fournir des
statistiques :

- de surfaces boisées,
- de types de boisement,
- de composltion en essences,
- de volumes sur pied, d'accrolssement, de rêcolte par
comparaison entre der:x passages d'inventalre,
- de productlon des scieries.
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tr L'I.F.N. publle à la sutte de chaque passage d'lnventaire dans un
département une monographie foresttère départementale (à
commander I ter av. de lowendal 75OO7 Parls), sous la forme de
deux tomes de 150 à 2OO pages. Elle presente I'espace rural,
I'économie forestière du dêpartement, les résultats de l'lnventalre et
leur analyse.
L'I.F.N. publie également en quatre tomes des atlas foresüers
donnant, par région administrative et par dêpartement, une
synthèse chiffrêe et cartographique des formaüons boisêes.

L'I.F.N. fournit enfin des informations à la demande :

- des listages de toutes natures sur la répartiüon de telles ou
telles essences par département, région foresüère,
- des cartes foresüères thématiques,
- par connodon pÉrr un mlcro-ordinateur ou un mlnitel, I'accès à
la base de donnêes des inventaires et le calcul à I'aide de logiciels
de tarifs de cubage, de ressources forestières aux pas de temps
voulus, pour les régions de taille stgnificaüve par rapport aux
donnêes enregistrêes.

Les documents cadastraux

C'est avec pour obJecüf une rêparütion plus êquttable de I'impôt que
Napoléon Ier déclde en 1807 de faire procêder "dans toutes les
communes de I'Emplre, au dénombrement des parcelles, à leur
classiflcaüon selon le degré de fertiltté du sol et à l'évaluation du
produit imposable de chacune d'elle".
Malgré ce caractère fiscal, le cadastre constitue un outil précieux
pour I'aménagement, comme à diverses phases de la démarche de
diagnosüc proposêe icl. Il inventorie et décrit la propriêté des biens
fonciers, bâüs et non bâtis, et cela à l'êchelle la plus fine : celle de la
parcelle.
L'ancienneté de sa créatlon, même sl le cadastre a, au lil du temps,
accumulê un certain dêcalage, en fait en outre une des rares
sources aussi préclses concernant le terrltoire d'une commune.
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tr Sous ce terme génêral de "cadastre", on trouve en fait trols
documents :

- læ plan cadastral, composé du tableau d'assemblage (au l/10 000
ou au l/2O OOO ème), et des planches de secüons (établies à une
échelle supérieure ou êgale au 1/5 OO0 ème) consütue le volet
cartographique de I'ensemble des documents.

- Le registre des états de secüons, étroitement liê au plan, rêpertorie
pour chaque parcelle :

. son identiftant (secüon et numéro de parcelle)

. sa superflcie

. Ie numéro communal du propriétatre

. I'annêe de mutatton, de créatlon de la parcelle, avec le numéro
des proprtétatres successifs.

- La matrice cadastrale enfln, qul correspond à un rêpertoire des
propriétés. Pour chaque propriétatre de la commune, elle fournit :

. le nom et I'adresse du (des) propriêtaires(s)

. son année de naissance

. les références cadastrales des biens possédés (identifiants des
parcelles)
. la superficie et Ia classe cadastrale des parcelles
. l'affectaüon des bâttments pour les propriêtés bâües
. le revenu de chacun des biens.

Pour ceux en serrrice, ces documents sont consultables en mairie ou
au service du cadastre dont dêpend la commune.
Pour les documents plus anclens, dont le cadastre Napoléonien, ils
sont disponibles au service des archives départementales ou dans
les mairles selon les cas.

O Lcs précieuses premières pages de la matrlce cadastrale

Compte tenu du maniement somme toute malaisé de ces
documents, compte tenu également de I'ampleur du travail que peut
représenter une approche de la proprtété fonclère, il conüent d'avoir
à I'esprit I'lntêrêt particulier de certaines pages de la matrlce
cadastrale :

- I'état récapitulatif du foncier non bâü, qui comporte :

. la surface totale pour chacune des catêgories et classes
cadastrales
. le nombre total de parcelles
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. le total des surfaces bénéftclant d'une exonération temporaire
(exonêraüon trentenalre pour bolsement récent la plupart du
temps)
. le total des surfaces des proprlétés publiques, bénêficlant
d'une exonération p ermanente

Malgré le dêcalage odstant avec la réalitê concemant I'affectation
du sol, il permet de connaître la répartiüon en grandes masses de
I'espace communal, et le degré d'éclatement du parcellaire.

- I'êtat récapitulatif du foncier bâü sur lequel, dans le même esprit.
on trouvera Ie nombre de locaux par nature et catégorie de
classement (maisons indiüduelles, appartements, locaux
commerciaux, hôtels....)

- la table des propriétalres, qul constitue une ltste récapitulaüve des
proprtétaires, avec nom et adresse de chacun d'eux, et de laquelle
on pourra tirer :

. par un simple comptage rapide, le degrê d'éclatement de la
propriété,
. par I'identiflcatlon de leur lieu de résidence, qui demandera
alors un peu plus de temps, leur réparütton géographique.

- Ies comptes en * (placés en tête de la matrice, avant les comptes
des propriétaires dont le nom commence par la lettre A)
correspondent aux propriêtés collecüves : Etat, collecüvitês
territoriales, soclétês, groupements forestlers...
Dans la mesure où elles font I'obJet de rèsles de gestion
particulières, il apparaît lntéressant de préciser ce qu'elles
recouwent (nature et imporLance des blens).

tr Lcs documents cadastraux présentent toutefois des limites
importantes

- la dêclaration de changement d'affectation du sol pour une
parcelle est à l'initiatlve du propriétaire. Par négligence ou parce
que cette déclaraüon aurait des conséquences fiscales, elle n'est
pas faite dans bien des cas. Il en résulte un certain décalage avec
la realitê qui peut atteindre des proportlons lmportantes.

- l'approche de la proprletê foncière à une échelle qui dêpasserait
le cadre communal suppose que I'on pulsse croiser I'information
de I'ensemble des matrices pour le territoire retenu. On est donc
bien souvent contraint à une approche de la propriêtê sur la base
communale.
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- enfln, le contexte histortque de la mlse en place du cadastre est
à considêrer pour une approche rétrospecüve :

. les opêraüons de mlse en place du cadastre napoléonien se
sont étalées sur une pérlode de plus de 40 ans (1808-1850)
pour la couverture de I'ensemble du terrltolre métropolltaln,
. trois des dêpartements français actuels (Moselle et les deux
départements alsaclens), passês sous administratlon
allemande, ont fonctionné de 1884 à 1924 sur le régime du
"liwe foncier",
. certains territoires n'ont été que relaüvement récemment
rattachês à la France (Corse, Comtê de Nice, Comté de Savoie),
et n'ont donc êté pourrru que bien plus tard que les autres.

De ce fait, la nature des tnformaüons, les dates pour lesquelles
elle sera dlsponible, pourront varler d'une rêgion à I'autre, d'une
commune à l'autre.
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3 - LES SOURCES COMPLEMENIAIRES

3.1 - Celles conceraant les entreprlses et I'emplol :

Auprès des entreprlses de plus de 20 salariés, I'INSEE réalise
chaque année et de manlère exhaustlve une enquête annuelle
(l'enquête annuelle d'entreprises) qui permet une actualisation du
fichier SIRENE. La structure familiale des entreprises que I'on
trouve le plus fréquemment en mllieu rural en limite toutefois
I'apport dans le cadre de nos préoccupations.

Mats plus globalement, les entreprises et établissements sont
soumls à un cerLaln nombre de formalités, en relaüon avec Ia
nature de leur acüüté ou avec le marchê de I'emploi, et alimentent
de ce fait divers flchiers.
On citera par exemple :

- les Regtstres des Métters et Registres du Commerces et de
I'lndustrie, gêrês par les Chambres consulaires,
- les déclaratlons au greffe du tribunal pour les sociêtés,
- les déclarations à I'URSSAF, I'UNEDIC ... concernant I'emploi
etc...

Dans la mesure où lls sont établts à des flns précises
(administraüves, fiscales ...) I'lnformatlon contenue dans ces fichiers
est limitée et orlentée.
En outre, selon les ftchters, un niveau de confidentialitê mlnimum
ne permet pas touJours les recoupements nêcessaires à I'approche
proposée dans la démarche.

Les fichiers de I'UNEDIC

IIs recensent les entreprlses ayant au moins un salarié et
permettent donc :

- de dresser I'inventaire précls des entreprises avec salariês,
- en contrepoint, d'apprécier l'emploi salariê offert par
l'ensemble des entreprises

Les informatlons fournles sont d'autant plus détaillées que
I'entreprise est de tatlle importante. Le fichter DMMO (Déclarations
sur les Mouvements de Main-d'Oeuwe) par exemple n'est renseignê
que pour les entreprises de plus de 5O salariés.
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Par contre :

- les données contenues sont celles au 31 dêcembre de I'année
prêcdente et ne prennent donc pas en compte les
modiftcaüons récentes,
- ils ne permettent pas d'apprécler I'emplol non salarlê.

Les fichiers de I'URSSAF

tr L€ flchler ETI (Employeurs et Travailleurs Indêpendants) :

Etabli dans le but de percevolr les recettes des allocations
famtliales du rêglme général, il recense toutes les entreprlses
du secteur prlvé non agrlcole en disttnguant les entreprises
avec salarié des travailleurs indépendants. C'est donc une
source qul permet d'identifler de façon flable, également les
entreprises sans salariê.

Le caractère extrausüf de ce fichier d'entreprises conËre une
valeur lmportante à I'lnformation sur les pértodes de cessaüon
d'acüütê ou d'exploltaüon sans salariés qui est renseignée sur
les bordereaux. Là aussl, la qualité de I'lnformation est à
vértfler et une lnvesti§ation exploratoire seralt à réaliser.
Globalement, I'information est cependant dtfftcile à obtenir.

tr L€ frchler des Dêclaratlons Annuelles des Salalres (DAS) :

Egalement gêrê par I'URSSAF, 11 permet aussi un inventaire
systématique des salarlés relevant du régime sénéral de la
Sécurttê Sociale.
Par rapport aux autres sources, ll presente I'avantage de
comporter I'indlcatlon sur la durêe de I'emploi, les pértodes de
travail, et permet donc d'appréhender le travail saisonnier,
mals cela urüquement sous le statut de salarlé, et à condition
que le bordereau soit bien rempli. Il permet également de
distinguer la rotaüon du personnel sur un même poste de
travail.

L'ldentificaüon annuelle par chaque employeur des pértodes de
travail de son personnel permet théortquement de salsir les
différentes actlvitês salarlées d'un même indiüdu dans les
entreprlses d'une zone donnêe, et s'avère donc intéressante
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pour I'approche des systèmes d'emplot famtltaux. Cette source
prêsente I'avantâge de saisir I'emploi au lleu de travail. mais
elle doit être complêtée par une enquête pour connaître les
acüütés non salarlées des employês repêrês dans les DAS. Par
ailleurs, les actifs qul comblnent unlquement des actiütês non
salariêes ne sont pas repêrés.

Les Dêclaratlons de Revenus pour I'IRPP :

Le flchter détenu par la Dlrectlon Rêgionale des Impôts conüent de
façon anonyrne I'ensemble des revenus dêclarés par chaque foyer
fiscal. Les déclaraüons de revenus issus d'activitês salarlées,
agricoles, commerciales, et non commerclales sont indiüdualisêes
pour chacun des membres du couple et permettent donc de repêrer
de façon systêmattque, au rüveau indiüduel comme à l'échelle du
mênage, les combinaisons d'emplols pratiquées.

Elles constltuent de ce fait une excellente source pour I'approche
des systèmes d'emplot familtaux avec certaines llmltes cependant :

- par définition, seules les activités dêclarées sont connues ; le
travall "au nolr", les acltütés informelles sans rémunération,
les sous-déclarations ou les "oublis" de déclaraüon ne sont pas
comptabtlisés et limltent d'autant le repérage des
comblnalsons d'actlütés.

- le flchier tdenüfte les acttfs selon la nature fiscale des revenus
dêclarês et leur régtme (forfalt ou réel) : les agrlculteurs par le
Bênéfice Agptcole (BA), les commerçants et artisans par le
Bênêftce Industrtel et Commercial (BIC), les professions
libérales par le Bênêflce Non Commercial (BNC), les salarlês
par le Salatre (S). Alnst, en dlfférenclant les revenus selon leur
nature fiscale, il ne permet pas de distinguer :

. les commerçants des artisans :

. les comblnalsons d'emplois salariés dans der:x entreprises
différentes au cours de I'année, pulsque les déclaratlons
tndiüduelles de "traltements et salatres" sont agrégées :

- les comblnalsons d'acüütés des "personnes à charge" ne sont
pas tdenüflables, parce que celles-ci ne sont pas elles-mêmes
identiflées;

- les dêclaratlons de revenus sont réalisêes au lieu de
réstdence : ainsl, elles ne permettent pas de connaître les
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comblnaisons d'acüütés des acüfs (notamment les salsonniers)
restdant en dehors du dêpartement.

Ce fichler permet donc, au lieu de rêsidence, de repérer
pratlquement toutes les combinaisons de revenus, sauf les
combinaisons de salalres, y comprls les revenus ltés au patrimolne
qul, on l'a vu dans la deu;dème partte du document, peuvent
occuper une place importante dans les systèmes d'emplol et de
revenus des mênages, ou Jouer de façon lmportante dans les
chemlnements professionnels.
D'une manlère générale, c'est la source d'lnformatlon par excellence
pour étudter les revenus et une génêralisation de son exploitatlon
serait sans nul doute souhaitable, notamment pour suiwe
l'êvolution d'un territoire, quelle que soit sa taille.

3.2 - Concermant I'agriculture et les exploltatlotrs agrlcoles

Les listes de l'Indemnité Spêciale Montagne (ISM)

L'ISM, crêée en 1972. appliquêe ensulte à une zone de montagne
élargte en 7974, est une indemnité annuelle versêe à certalns
asriculteurs de montagne. Relevant de la poliüque des zones
défavorisêes, faisant partte des indemnités compensatoires des
handicaps naturels pennanents, elle a pour assiette les animaux
décomptês en unités de gros bétatl (UGB). Elle donne lieu chaque
année, à ce titre, à la déclaraüon en mairie, par les aglriculteurs, du
cheptel présent sur les exploitations.

Il est donc possible, pour les communes de montagne et de piêmont
(ss), de dlsposer de données sur les cheptels dêtenus, pour une
partie seulement des exploitations cependant.
Dêtenues par la Direction Dêpartementale de I'Agrlculture et de la
Forêt (DDAF), mais êgalement afflchées en mairie, Ies listes de
bênêflctaires de I'ISM permettent d'obterür rapldement :

(38) Les @mtnunes de montagne sont celles dont au moins 80 0,6 de la superficie sont
â plus de 600 mètres d'aldtude ou dans lesquelles l'êcart erüre les pomts d'altltude
mintmum et martmumJorme un dênluelê de 4OO mètres ou phts. Elles reprêsentent
16 % dtt terrttolre natlonal, rêpartls dnns we quarantalne de départements, Pw
exactemerû 4 23O commuræs.
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- le nom et le prênom du chef d'exploitation, son année de
naissance, et le lleu-dtt stèse de I'unitê agricole :

- la surface consacrée à I'allmentation des animaux, qui peut
correspondre à la totaltté de la surface agrlcole utilisêe ;

- le détail des cheptels boün, oün, caprin et équin.

Cette source d'lnformatlons a des avantâges :

- elle est réactualtsée chaque annêe ;

- elle permet de repérer et de recenser rapidement quelles sont les
"véritables" exploltatlons d'une commune de montasne ;

- elle peut aider facilement à la constituüon de "cartes
communales" des explottations, riche base de travail :

...mais aussi de nombreux inconvénients

- elle ne concerrle pas la totalité des chefs d'exploitation, certains
double-acttfs et les explottants de plus de 6O ans n'ayant pas
droit à I'ISM, sans compter ceux qul sont à la tête d'atellers hors-
sol en producüon porclne ou de volallles ;
- elle ne perrnet pas l'étude complète d'un secteur comprenant
d'autres communes que celles de montagne ni les comparaisons
avec des zones de plaine ;

- elle ne fournlt somme toute qu'un minimum d'tnformaüons qui,
si elles sont déJà appréciables, ne peuvent que consütuer un
point de dêpart à des recherches plus précises.

Les fichiers de "réfêrences" et "droits à produlre" des exploitations
agricoles

Ceux-ci, mls en place dans le cadre de la Politique Agricole
Commune, donnent lieu à diverses dêclaraüons :

- de Ia part des agriculteurs
- de la part des organismes collecteurs.

Dêtenus par l'administration (DDAF), ces fichiers contiennent des
informations tndiüduallsées sur les stmctures de I'exploitation, les
productions pratiquées, les volumes produits, permettant une
approche de la dimension économique des exploitations, et donnent
une première idée, mals alors elle est à considêrer avec précauüon,
de la producüüté des o<ploitaüons.
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3.3 - Concernant la forêt et les actlvltês forestlères

On a vu plus haut (chapitre consacrê aux recensements et
inventaires de base) I'apport possible et les limites, dans ce
domaine:

- de I'Inventaire Foresüer National
- des documents cadastraux

D'autres sources, de diverses natures, odstent également
concerrrant tant le territoire forestler que sa valorisation par la
filière bots.

Des inventaires et staüstiques anclens :

- La "Statlsttque forestlère par cantonnements - Administratlon
des forêts 1879", donne pour un échelon terrltorlal propre à
I'adminlstraüon forestlère de l'époque (le cantonnement) les
surfaces pour les forêts soumlses et le total des "bois des
particuliers", accompagnés de commentalres sur les
traltements sylücoles, les niveaux de productlon, les drolts
d'usage...

- La "Statisttque et Atlas des Forêts de France", ou "inventaire
Daubrée" publtée en L9l2 consütue l'une des principales
sources de connalssance de la forêt françalse avant Ia mise en
place de I'Inventalre Forestier Natlonal.
Réalisêe dans I'lntervalle 1904-1910, elle donne Jusqu'à un
êchelon cantonal (ssr:

. la ltste et les surfaces des forêts de I'Etat et des
communes,

. les surfaces forestières totales.

. la rêparttüon par essences,

. la réparüüon par type de traitement (taillis, futales ...),

. une évaluation du niveau de producüon.

(39) Il conulent alors de ue1frer que les æntours cantona ux corresportd.ent à ceux
achrcls.
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Des documents admlnlstratlf actuels

- Les statistiques de la Réglementaüon des Boisements, des
Défrtchements et des Aldes au Bolsement, consulLables dans
les D.D.ÀF. permettent d'apprêhender les mouvements entre
a§riculture et forêt.
A noter qu'en maüère de bolsement seule une proportion
d'enüron deux üers des travaux est subventionnée par le
Fonds Foresüer Natlonal, et les staüsüques sur les aides au
bolsement sous-évaluent donc les surfaces concernées.

- Les statistlques sur I'activité de récolte et de première
transformation des bots sont collectêes par les gardes Jurês des
Services Régionar:x de la Forêt et du Bois (S.R.F.B.).
Ces services publient annuellement un récapitulatif statistique
par dêpartement, I'enquête annuelle de branche (E.A.B.) et
sont êgalement en mesure de fournlr des lnformaüons plus
régtonalisées.

Des documents génêraux d'orlentatlon de la sylüculture et de la
oroducüon:

- les Orientaüons et Dlrecüves Réglonales de Production (ONF)
- les Orientaüons Réglonales Forestières (Service Régional de la
Forêt et du Bois),
- les Orientaüons Réglonales de Producüon (Centre Rêgional
de la Propriêté Forestière).

Etablis à l'échelle réglonale, ils comprennent une parüe descripüve
de la région et de ses peuplements et une partte d'orientation pour
le travatl des foresüers.

Des documents d'amênagement forestler

- les Orientations Rêglonales et Locales d'Aménagement
(ORI,AM), publtées par I'Office National des Forêts. On notera
que celles-ci comportent également de nombreuses
informaüons srlr le mllteu naturel ainsi que sur les
valorlsaüons possibles des autres foncüons de la forêt,
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- les plans d'aménagement des forêts soumises au régime
foresüer, consultables dans les Services Dêpartementaux de
l'o.N.F.,

- les plans simples de gestton des forèts privêes de plus de 25
ha d'un seul tenant, consultables auprès des C.R.P.F. ou des
D.D.A.F..
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4 - LES ENgUEIES

Elles sont indispensables, et à plusieurs reprises nous y avons fait
rêférence.
On disünguera deux ÿpes :

- celles auprès de divers lnformateurs enquêtés pour leur
connaissance de la région étudlée,
- celles auprès de particullers, interrogês sur leur acüüté, leur
entreprise, leur situation particulière ...

Pour les premiers, nous donnons ci-dessous quelques pistes pour
en dresser une liste. Cette dernière n'est cependant bien srlr
qu'indlcatlve et, nous l'avons dit dans la premtère partie de ce
document, dewa être adaptée à chaque site, compte tenu de ses
particularités comme au fil des lnvestigation.

Sur la dynamlque d'ensemble

- les élus (maires, conseillers sénêraux, présidents de
structures intercommunales)
- les agents de structures de dével,
Parcs Naturels Réglonaux, de SIVOM

(animateurs de

- les agents de Chambres consulaires intervenant sur le
secteur (Chambre des métiers, Chambre de Commerce et
d'lndustrle)
- les servlces de Ia sous-préfecture
- I'atelier "d'aménagement rural" de la DDAF

Plus oartlcullèrement sur I'acüüté agrlcole

- le servlce "êconomie agricole" de la DDAF
- Ie techntclen agricole ayant en charge le secteur étudiê
- un (quelques) responsable professionnel local (prêsident de
syndicat agricole ...)
- les responsables de structures êconomiques ayant un poids
important sur la région êtudiée (laiteries collectant sur la zorre,
coopératives ...)

Plus particulièrement sur la forêt et la filière bois

- la personne du service forestler de la DDAF pour cette région,
- le technicien local de I'O.N.F.,
- le technicien du C.R.P.F. pour cette rêgion.
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Plus partlculièrement sur la gesüon dd I'espace

- I'agent de la SAFER
- un notaire ayant son étude sur la régton ou à pro>dmltê
- les services des administratlons (DDAF, DDE ...) lntervenant
en matlère d'aménagement (Remembrement, POS ...)

Pour les seconds, les enquêtes üsent surtout à "êclalrer" les
typologtes rêallsées, à les accompagner d'êlêments qualitaüfs qui ne
pourront être généraltsés blen sfir, mals qul les enrichissent.
Ces enquêtes, menées de préférence après un premier traitement
des informations, seront conduites auprès de chefs d'entreprlses,
d'exploitants agricoles, de proprtétaires ..., selon les quesüons
soulevées par les premières investigaüons.
Enfln, elles seront I'occaslon, hormts les sltuatlons tndtvtduelles
qu'elles permettent d'aborder, d'appréhender la percepüon de la
situaüon de la régton par ses habltants.
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5 - DES INFORMA'TIONS DEIA ELABOREES
ET DES OUTILSI

5.1 - "L'obseryatoire de la montagne" du CEMAGREF

L'Observatoire de la Montagne, mis en place par le CEMAGREF
(Division ERM Grenoble) se veut un ouül pratlque pour
I'amênagement et le développement, au serrice des décideurs
nationaux et locar:x, et des agents opêrant dans les régions de
montagne.

Il se compose :

- de fichters de données communales correspondant aux
grands recensements (R.G.P. - R.G.4...) ou à des enquêtes
réalisêes par dlvers organlsmes (ONIC. Fédératlon des Logis de
France...) ou des informations admlnlstratives diverses
(indemnités compensatolres versées aux explottants agrlcoles,
documents d'amênagement. ..).

- d'une base de donnêes qui, pour chaque commune de
montagne, assure un regroupement orisinal de quelques 1000
variables issues des fichiers précédents. Cette base peut être
utilisée soit pour des sorties directes ("mises à plat"), soit
comme matière première à des travaux staüsüques.

En aval de cette base de données. des pr-rbllcatlons automatisées

De manière à dégager les caractêrisüques essentielles, les
particularités d'une réglon, et simultanêment à préparer un travail
d'analyse, de prospective et de détermination d'orientations et de
projets de développement cohérents, une exploitation automaüsêe
de la base donne lieu à des prrblicatlons standardisêes :

tr Chaque page y prêsente, par thème et sous-thème, la
comparaison, pour différents critères, de leurs valeurs pour la
rêgion étudiêe avec celles pour der-rx rêgtons de réfêrence choisies
par I'utilisateur (tl s'agit en gênêral de régions de nlveau
géographique plus élevé comme par exemple la zone de montagne
du dêpartement, du massif, la zone de montagne de la rêgion de
programme, etc).
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tr Certaines pages donnent une sltuâtion sous forme de "tableaux
de rêpartitlon". C'est ainsl le cas quand est présenté un état de la
capactté d'accueil sulvant les différents ÿpes d'hêbergement, de
I'occupaüon du sol sulvant les différentes "natures de culture", de
la populatlon actlve sulvant ses différentes actiütés, etc...

Elles peuvent être remplacées ou accompagnées par une
illustraüon sous forme de dtagramme circulalre, le diagramme
présentant la part de chaque catégorte dans I'ensemble et le
tableau son poids en valeur absolue.
De la même façon, les pages présentant des données sous forme
de séries temporelles peuvent être accompagnées ou remplacées
par des graphiques.

ll Enfin, pour aider I'uülisateur, le document lui propose, dans
un encadré, quelques quesüons susceptibles de I'aider dans
I'interprêtation des donnêes.

Ce fasclcule de tableaux, graphtques et diagrammes clrculaires, est
avantageusement assoclé :

- à une cartographie thématique cantonale abondante réalisée
sur un fond de carte gênêralement plrrrldépartemental,
correspondant le plus souvent à une région de programme ou un
masslf.

- une cartographte thémattque communale permettant :

. d'avolr une vlle plus fine des phénomènes analysés dans leur
contexte géographique local,
. de différencier à I'intêrleur du canton les caractéristiques
socio-êconomiques et géographtques entre les diffêrentes
communes de la région, et entre cette dernière et celles des
régions limitrophes.

6.2 - Les S.I.G.

De manière simple, un Système d'lnformation Géographique (S.I.G.)
peut se définir comme un système informaüque de gestion et de
traitement de donnêes spatialisées.
Au sens large, le terme de SIG recor.rwe aussi bien I'ensemble des
données localisées, que le logiciel qui permet leur manipulation. Au
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sens plus restreint, tl sert surtout à désigner I'outll informatique,
qui se compose essenüellement d'un système de DAO (Dessin
assisté par ordlnateur), assoclé à un SGBD (Système de Gesüon de
Base de Données).

L'intêrêt prtnctpal du S.I.G. restde dans la possibillté d'analyse
spattale qu'il offre, par le crolsement des diffêrentes couches
d'information, autrement dtt Ia superposiüon et le recoupement de
cartes.
Parmi les uülisations possibles dans le cadre de la démarche
proposée ici, on peut citer à ütre d'illustration celle concernant
I'actiüté agrtcole et I'entreüen de I'espace par celle-ci [Voir deuxième
partie, chapitre 2) :

La confrontation
- des utllisations agdcoles
- des contralntes phystques
- de la pérennitê des dlvers exploitants utllisateurs du foncier
- des catêgories de propriêtalres

permet une approche flne des rlsques d'abandons agricoles et leurs
localisaüons.

L'autre tntérêt du S.l.G. est la possibilité de üsualiser ou de
cartographier les informations, ÿ compris en trois dimensions pour
certains produits.
Enfin, hormis la salsle à partir de support papier, le S.l.G. peut être
alimenté par des sources varlées, dont des images numérisées,
photographies aériennes ou lmages satellitaires, ou bien encore par
les diverses bases de données numériques de I'IGN dont il a été
quesüon plus haut.

Mais la mise en oeuwe d'un tel ouül se heurte à un certain nombre
de difficultés. Il nécessite un matérlel et des compétences
particulières de manlère à sérer des systèmes plus ou molns
sophtstiqués, tandls que la saisie de I'informaüon reste, hormis le
cas d'intégratlon de donnêes dêjà numêrisées, une opération lourde.
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Annexe 3 :

Exploltations agricoles : Questlonnaire utilisê
pour I'enquête lndirecte sur le site de La Chaise-Dleu

coll}0JllE :
NOI'! DE I'EXPLOITANT r
PRENTI}I DE 1'EXPLOITANT
SIEGE :

LA FAT.IILLE

AT{NEE DE NAISSANCE I}U C}IEF D'EXPLOITATION t

FT'R}tfITIT'N AGRICT'LE DU CHEF D' EXPLOITATION
F.RECISER L"ECOLE FREEUENTEE :
1 : AUCUNE
2 : ECOLE D'FIMR, 2DO H, CAPA
3 : EEPA, BPA
4: BTAOU+

gl né en 44 ou
après)

t_t-t

t-l-,

t-l

l-!

t-t

RESPI'I€ABILITES EXTERIETJRES DI.J CHEF D' EXPLOITATIDN I
1 : AUCUNE
2 : PROFESSIONNELLES (adrrinistrateur Coop.rC.A.retc)
f, : AUTRES (rraine ou adjoint, resp. association, etc)
4 : F.ROFESSIONNELLES ET AUTRES

SITUATION FAIIILIfl-E :
1 : MENAGE SEUL
1 : DEUX OU PLUSIEURS MENAGES
3 : CELIBATAIRE SEUL
4 ! FLUSIEURS CELIEATAIRES
5 : VEUF, DMRCE OU SEPARE

ANN. DE NâIS. DU CONJOINT (si chef d'exp. né en 33 ou avant)

NOTIBRE TOTAL D'ENFANTS :

GARCONS :
FILLES !

DONT EFICORE A CHARGE StrOLARISES :
DONT A6ES DE PLUS DE 2I ANS DANS L'ATTENTE D'UN EMPLOI

NON AGRICOLE OU TRAVAILLANT OCCASIONNELLEI'{ENT A
L'EXTERIEUR :

NON A CHAREE AYANT OUITTE LE CANTON :
NON A CHAÉGE SUR LE CANTON :
NON A CHARGE. MAIS REVENANT OUOTIDIENNEI'IENT :

PRESEI{CE D' AIDES FA}IILIAUX
t:NON
2 : ENFANTS
I : FARENTS
4 : FF|EFTES DU SOEUFS
5 : AUTRES

FORMATION AGRICOLE DES AIDES FAI'IILIAUX :

l_l-J

LJ.J

l_I-,
t--J-r
L-_r_t

t--l
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EFFECTIF DE TRAVAILLEURS I
NOMBRE DE TRAVAILLEURS MASCULINS I
NOMBFE DE TRAVAILLEURS FEMININS :

stjccEssIt N
t r EXCLUE
2 z INCERTAINE
I : POSSIBLE
4 : CERTAINE
5 r SANS OBJET (exploitènt né en 44 ou après)

DEVENIR I'E L'EXPLOITATION :(5i che+ d'exploit. né en 1?33 ou àvant et succ. extrIue)
LA TERREI

LES BATII{ENTS D' ELEVAGE:

LA I.IA I SON D' HAB I TAT I ON:

RESS{LJRCES EXTERIEURES DU CHEF D'EXPLOITATION r
I : AUCUNE
1 : PENSION DE RETRAITE
f, : COMFLEMENTAIRES OU PARTIELLES
4 : FRINCIFALES

SI 3 OU 4 L'ACTIVITE EST-ELLE LIEE A
LA FORET (bocheronnage, débàrdege, Ecierie)

1:non
21 : oui uniquement Eur Eè propre forBt
22 : oui trêveil à fàçon pour des tierg
2J : oui pour lui et pour des tiere

RESSUIJRCES EXT. ru CONJOINT OU D'UN AUTRE TRAVAILLELJR r
I : AUCUNE
f : FENSION DE RETRAITE
I : COIIFLEI'IENTAIRES OU PARTIELLES
4: F'RINtrIPALES

SI f, OU 4 L'ACTIVITE EST-ELLE LIEE A
LA FOFET (bOcher.onnage, débardage, scierie)

1

tl
11.]
,1?

non
oul
oui
oui

uniquenrent sur sa propre forêt
travail à façon pour deE tiers
pour lui et pour deg tiers
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LÂ ÎERRE

FonEr PATSAINE (en ha) :

Dont Ha s8pinj,ères
Dont Ha pinèdes
Dont Ha reboisement récent

SAU REELLEHEXT EXPLOITEE (en ha} :

SUR LÀ COHHUNE :

SUR ÀUTRE COI{}IUNE DU CÀNTON :

No de Ia com

SUR AUTRES COMMUNES HORS DU CÀNTON

UÎILISÀTIOX DE LA gÀU:

(ooins de 1 5-20 ans)

N" de la clatrlère

t_l_l

rJ-l

IJ-J
t_l_t

l_l_l

ttr

tll

lll

l_lJ

llr

l_lJ

IJ_J

ltt

IJ-IJ
Lt_r_J

IJJ_I

llll

trl

tlrl

trt

rJ-l
t_!J
ttt

L-IJ

lll

lll

l_rJ
trl

ttl

MNF

MF

D.

B:
A:

: ZONEE I,IOUILLEES NON FAUCHEES

ZONES I.IOUILLEES FÀUCHEES

ZONES DE FORTE PENTE

ZONES !,IECÀNISAELES UNIQUEI{ENT EN HERBE

ZONES I{ECANISABLES FAUCHEES, PEU CULTIVEEB

ZONES MECÀNISÀBLES FÀUCHEES ET CULÎIVEES

SURFACE EN CEREÀLES (Hà)

IIODE DE FÀIRE VÀLOIR DU FOXCIER :
1 : EN PROPRIETE PERS. OU FA}IILIÀLE TOTALE OU QUASI TOTÀLE
2 : EN PROPRIETE PERSONNELLE OU FÀMILIÀLE POUR LEg 3/4
3 : HOITIE PROPRIETE-HOITIE FERMAGE
4: FERHÀ6E DOMINÀNT
5: FERHAGE INlEGRÀL

ll
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L'ORIENTÀTION DE PRODUCTION

NO}IBRE DE VÀCHES

NOI{BRE DE TÀUREÀUX

IOI{BRE DE BREBIS

NOI{BRE DE CHEVRES :

}IOHBRE DE CHEVÀUX :

LE TROUPEÀU
RÀCE DES

2i
?'
Ai

BOVIN :
VÀCHES:
Montbél iardes 

IFrisonnes I en race pure
Àutres races laitières 

IPlusieures races laitières (y, c. croisées)
5 : Charolaises 

I6 : Àutres races à viande I en race pure
7 : Plusieures rêceE à viande (y. c, croisées)

V. L. et V. N. présentes sirrultanément8:

RENOUVELLEHENT DU CHEPTEL DE SOUCHE
1 : pÈr élevage de gérrisses
2 : nrixte (éIevage et achàt)
3: per achét

"ENGRÀISSEMENT' DES ELEVES* Les mâ1es
1:non

quelques animaux

tous les animaux

Les femelles
'I : non

que Iques animaux

20 : veaux de boucherie
21 : broutards
22: taurillons
23: autres

30: veaux de boucherie
31: broutards
32: taurillons
33: autres

tous Ies aninaux

Àncienneté de I' eneraissenrent
1 : avènt Ies quotas (l984)
2 : depuis 1es quotas

veaux de boucherie
brout ards
ténisses Brasses
autr e s

veaux de boucherie
brout ard s
génisses grasses
autr e s

20i
21 :
22i
23i

JU
3'l
32
33
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SYSTE}IE DE PRODUCTION :
1 : LÀIT SPECIÂLISE
2: LÀIT AVEC "ENGRAISSEMENT"
3 : ÀNCIEN LAITIER NE LIVRÀNT FLUS DE LAIT
4: VIÀl,lDE SPETIALISE (y. c. avant t9B4)
5: MIXTE LAIT-VIANDE (avec raceE spécialisées)
6: LÀIT ET OVINS
7:0vINS SPECIÀLISE
É: HERBIVORES DIVERS ÀVEC SUOTÀ
ÿ : HERBMRES DMRS SÀNS QUoTÀ

.1 O : ÀUTRES

QUOTÀ LAITERIE : ( erI 1itre5)

LAITERIE:

QUOTÀ LMEUR DIRECT : ( en l itres )

LE BÀTI ASRICOLE

PROPRIETE DES BÀTIllENTS D'EXPL0ITATI0N(1 :non, 2:oui, 3:N§p)

ETÀT DES BÀTIIIENTS ÀeRICoLES (du siège d,exploitation)
ON ÀMENAGES
ETONNES, ÀBREUVOIRS, ETC
VEC EVÀCUATEUR DE FUMIER
VEC TRÀITE A
VEC TRÀNSFER

VIEUX BÀTIMENT ÀVEC EVÀCUATEU
VIEUX BATIMENT ÀVEC EVÀCUÀTEU
BÀTIHENT RECENT ENTRÀVE
BÀTIMENT REÙENT EN STÀBULÀTION LIBRE

NOMBRE DE ÙORPS DE FERMES UTILISES PÀR LE6 ÀNIMÀUX :
( en hiver )

NOMBRE DE BÀTIHENTS ÀBRITÀNT LES VACHES:
( en hiver )

}IÀI8OX D'HÀBI1ÀlION
PROPRIETE DE LÀ MÀISON D'HÀBITATION (1:non, 2:oui, 3:NsP):
L'HÀBITÀTION EST-ELLE ÀTlENÀNTE ÀUX BÀTIMENTS ÀGRICOLE§ ?( 1:non / 2iou! »

CONFORT DE L'HA8ITÀTION
1 : ÀNCIENNE ET SÀNS CONFORT
2 : ÀNCIENNE ET C0NF0RTÀBLE ( sal le d'eau, [,,C , etc, . . )
3: RECENTE

TECHNI QUEg

1

3
1

é
7
8
I

VIEUX
VIEUX
VIEUX
VIEUX
VIEUX

8AT I HENT
BÀTIMENT
BÀT I MENT
BÀT I HENT
BÀT I ME NT

SN
SB
gÀ
SÀ
SA

ll

tt

ll

tl

ll

ll

tl

UTILISÀTION DES BALLES RONDE§ (1:NON,

PRÀTIQUE DE LTENSILAcE ( 1:non, 2:oui)

CHÀRCEI{ENT HECANIQUE DU FUI{IER ( 1 :TIon,

EPÀNDÀGE l{ECANIQUE DU FUHIER (1i11on,2

LAIT
TRÀITE AU POT
TRANSFERT DE LÀIT

2: urr peu, 3: tout )

2: oui )

oui )

U POT
TDE
REl
RET

ll

ll

tl

tl
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Annexe 4 : Gulde pour un entretlen eyec le malre

Sans être extrausüf, ce guide d'entreüen reprend la majeure partie
des questions abordées avec les malres dans la cadre des études
conduites par la CEMAGREF.
Ces entreüens lntervtendront après un premler dépouillement des
donnêes stattsttques et btbltographtques concernant la commune et
la peüte rêgton concernêes, celles-ci permettant alors
d'accompagner la grille générale de I'entreüen de questions préclses,
d'alimenter la dlscussion, de susciter des réacüons.

1 - La population

- Commentalres et réactions sur les données du dernier
recensement de populaüon (évolution démographique, structures
par âges, ....)
- Tendances depuis si ce dernier recensement date déJà de plusleurs
années (naissances, décès, dêparts, arrlvêes)
- Action de la murücipalité pour attlrer, retenir la population.
Appréctaüon de ses atouts et ses falblesses.
- Percepüon de I'avenir dêmographique de la commune, de la région.
Raisons de cet optimisme ou de ce pessimisme.
- Commentaires sur les groupes sociaux identtflês ou consütués à
partlr du dépoutllement du RGP (les personnes âgées, les Jeunes ...).

2 - Les actlvltês êconomlques et I'emplol

- Commentaires sur les données du dernter RGP : Population acüve,
emplols, migrations quoüdtennes domtctle / travatl.
- Tendances depuls ce recensement
- Inventaire des établtssements acüfs en actualisaüon ou en
complément du ftchier SIRENE. Renseignement pour chaque
établissement de :

. nom de I'entreprise

. nature de I'actiüté

. date appro>dmaüve d'implantation

. âge du chef d'entreprlse

. situation familiale et successlon

. nombre d'emplols actuels, permanents,

. tendance d'évolutlon des effectifs

. observatlons diverses
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- A partir de cet lnventalre :

. Installations récentes : modalltés de ces lnstallations

. Chefs d'entreprlses âgés : appréctation des possibtlttes de
reprlse fblocages, condltlons de fatsabiltté...)

- Inventalre des cessaüons d'acüüté récentes : raisons, incldence
sur la populaüon, sur les autres acüütés économlques.
- E>dstence, dans un passé récent de demandes d'lnstallation non
saüsfaites, et raisons.
- Actlons de la municlpalité pour favorlser I'implantation d'acüütés
sur son territoire, appréctatton de leur efficacitê.

3 - La dynamlque tourlstlque

- Commentalres sur les données tourlstlques lssues des diverses
sources consultêes (Inventalre communal, Comltés Dêpartementaux
au Tourlsme...).
- Quel tourlsme sur la commune (type de tourlsme, prodults
support...).
- Impact de la fréquentaüon tourlsüque sur la üe de la commune,
retombêes directes ou indlrectes.

4 - L'espace communal. le bâtl et le paysage

- Commentaires et réactlons au dépouillement des données
concernant l'évoluüon de I'espace communal (uttltsatlon du sol...)
- Procédures de gesüon de I'espace mlses en oeuwe sur la commune
(Remembrement, POS, réglementatlon des bolsements...) : à
I'inltiative de qui, perceptton par les lntéressés (agriculteurs,
propriêtatres, habitants...), commentaires sur le dêroulement des
procédures et leur efficactté.
- Perception de I'avenlr en Ia maüère, à I'apput d'une carte de Ia
commune et des données staüsüques sur les exploitaüons agricoles.

- Prêclslons et commentaires sur le patrlmotne bâü de la commune
(à parür du dernler RGP et des états récapttulatifs FB (Impôt
Foncter Bâtl)

. le bâU outtl de travail fbâtiments agricoles, locar:x
commerclaux et artisanar:x...)
. le bâti patrlmoine collecüf : aspect du bourg, opéraüons
d'amênagement engagées, bâü remarquable
. le bâtf patrlmoine lndtüduel : êtat du parc logement,
possibilités...
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- Tendances d'évolutlon : permis de constn:ire attribués, à qul, pour
construlre quoi ?

- Commentaires et réactlons sur le paysage à partir de I'utilisation
de I'espace et son êvolutlon. à partir de l'état du bâti et de
l'évolution démographique, à parür de la dynamique touristique
existante ou que I'on cherche à impulser sur la commune...

5 - La dvnamigue socio-êconomlque d'ensemble de la commune

- Inventaire des procêdures engagées (procédures globales de
développement ou procédures ciblées) : A I'iniüatlve de qui, conflits
et opposiüons générées, quel bilan auJourd'hul ?
- Parüclpaüon de la populaüon à la üe communale :

. membres du consell municipal

. groupes soclaux ou personnes moblllsées par les réflodons,
les rêalisations (professlonnels, assoclations, habitants,
usagers...)
. idenüficaüon de leaders, de porteurs de projets : motivaüons,
positions sociales, attltude de la populaüon envers eux, de la
municipalité.

- Structures intercommunales auxquelles la commune adhère, ce
qu'elles lul apportent.
- Commentalres généraux sur les perspecüves de développement de
la commune, de la région, Ies obstacles et les frelns à lever

6 - Les moyens de la commune

- Structure du budget communal dans ses grandes masses, leur
explication technique (investissements rêalisés...)
- Grandes ltgnes "politiques" et mar§e de manoeuwe, en la matière
(investissements proj etés et financements enüsagés...).
- Perspectives d'évolution des finances communales, compte tenu de
la démographie, de I'uülisaüon de I'espace, des actiütés
économiques...
- Inventaires des autres moyens de la commune (bâttments. réserve
foncière...), leur uüllsatton actuelle, les proJets les concernant...
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Série : flessources en eau

N'1 - Potentiel d'électrodede platins ên épuration
biologique - 199o, 164 pages - 200 F

N" 2 - Le phosphore et I'azote dans les sâliments
du fleuve Charente : variations saisonnières et
mobilité potentielle - 199O,228 pages - 250 F
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la côte atlantique - 1991, 232 pages - 200 F
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1 991 , 392 pages - 350 F

N' 5 - La pêche prolessionnàlle lluviale et tacustre
en France - 1992, 296 pages - 300 F
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1992,232 pages - 250 F
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Série : Hydraulique agricole
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dologie et premiers résultats. Application au
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N" 3 - Secteurs de références drainage. RecuEil
dee expérimentations - 1988, classeur 20 x 26 -
92 fiches - 150 F
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SIDRA - 1989, 334 pages - 250 F

N' 5 - Transferts hydriques en sols drainés par
tuyaux entêrrés. Compréhension des débits de
pointe et essai de ÿpologie des schémas d'écou-
lement - 1989, 322 pages - 250 F

N' 6 - Réseaux collectils d'irrigation ramifiés
sous pression. Calcul et fonctionnement -
1989, 140 pages - 150 F

N' 7 - G&rlogie des barrages et des retenues de
petites dimensions - 1 992,. 144 pages - 200 F

N'I - Estimation de l'évapotranspiration par télé-
détection, Application au contrôle de l'irrigation -
1990, 248 pages - 250 F

N'9 - Hydraulique à l'interface sol/drain -
1991, 336 pages - 250 F

N' 10 - Le fonctionnement du drainage : approche
pédo-hydrauliquê - 1991,248 pages - 200 F

N'11 - Mise en valeur des sols difficiles. Drainage
et après-drainage des argiles vertes -
1991, l40pages 150 F

N' 12 - Colmatage des drains et enrobages : état
des connaissances et perspectives -
1 991 , 1 52 pages - 200 F

N' 13 - Guide pour le diagnostic rapide des bar-
rages anciens - 1 992, 100 pages - 150 F

Série: Forêt

N'1 - Annales 1988 - 1989, 126 pages - 150 F

N" 2 - Le Massif Central Cristallin. Analyse du mi-
lieu - Choix des essences - 1 989, 1 04 pages - 1 50 F

N" 3 - Les stations forestières du pays d'Othe -
1990, 174 pages - 150 F

N'4 - Culture d'arbres à bois précieux en prairies
pâturées ên moyenne montagne humide -

1990, 120 pages - 150 F

N' 5 - Annales 1989 - 1991, 196 pages - 150 F

N" 6 - Annales 1990 - 1991, 268 pages - 200 F
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nais - 1991, 164pages - 150 F

N" I - Les ÿpes de stations lorestières du Lanne-
mqzan, Ger et Moyen Adour -
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N" 9 - Annales 1991 - 1992, 190 pages - 200 F

N' 10 - Annales 1992 - 1993,20O pages - 200 F

Série: Gestion des services publics
N' 1 - Économie et organisation à l'échelle dépar-
tementale du financement du renouvellement des
réseaux d'eau potable - 1991, 76 pages - 150 F

Série: Montagne

N" 1 - Éléments d'hydraulique torrentielle -

1991, 280 pages - 300 F

N" 2 - Aspects socio-économiques de la gestion
des risques naturels - 1992,152 pages - 150 F

N" g - ÉÉments de pastoralisme montagnard -
Tome 1 : Végétation, équipements -
1992, 168 pages - 200 F

N' 4 - Le développement touristique local - Les
stations de sports d'hiver - 1993, 344 pages - 350 F

N' 5 - Rhéologie des boues et laves torrentielles
- Étude de dispersions et suspensions concên-
trées - 1 993, 41 6 pages - 400 F
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