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Préface

Lorsque quotidiennement, des hommes et des femmes traversent une frontière pour se rendre à

leur travail, lorsque des éleveurs font paître leurs troupeaux sur des territoires voisins, lorsque des

touristes parcourant un massif découvrent un ensemble d'une profonde unité, la coopération
transfrontalière n'est plus ni un concept technocratique, ni une bonne idée: elle s'impose pour que

soit pris en compte dans son ensemble ce territoire géographiquement, culturellement,
économiquement solidaire qu'est le Massif du Jura, traversé dans toute sa longueur par la frontière
franco-suisse.

La représentation cartographique de données fondamentales pour I'aménagement du territoire
vise d'abord à encouragerla prise de conscience d'une appartenance à une communauté d'intérêts.
C'est l'objet du présent atlas qui constitue un outil pour les acteurs de la coopération transfrontalière,
les populations résidentes, les chercheurs.

Ce travail considérable, réalisé sous la conduite du Commissariat à I'Aménagement des Massifs du
Jura et des Vosges (DATAR), a été élaboré par une équipe franco-suisse de chercheurs et
d'universitaires.

J'en remercie ici les auteurs. Par leur contribution, ils nous engagent à persévérer pour faire du
Jura franco-suisse, au-delà d'une communauté d'intérêts, une communauté de projets.

François LEPINE
Préfet de la Région Franche-Comté
Préfet coordonnateur pour le Massif du Jura
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Abréviations utilisées dans I'atlas

BTP

CFF

CTJ

CEDER

IGN

INSEE

JO

LIM

NC

NR

OFS

OFT

PE

PR

RAG

RCE

RE

RFE

RFP

RGA

RGP

SCEES

STRM

TGV

UNEDIC

ZPIU

Bâtiment et Travaux Publics

Chemins de Fer Fédéraux

Communauté de Travail du Jura

Centrale du Développement Economique Régional

Instifut Géographique National

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

Journal Officiel

Loi sur les Investissement dans les régions de Montagne

Non Cartographié (dans les tableaux)

Non Renseigné

Office Fédéral de la Statistique

Office Fédéral de la Topographie

Périmètre Elargi

Périmètre Restreint

Recensement Agricole Général

Registre Central des Etrangers

Registre des Entreprises

Recensement Fédéral des Entreprises

Recensement Fédéral de la Population

Recensement Général de I'Agriculture

Recensement Général de la Population

Service Central des Enquêtes et des Etudes Statistiques

Service Technique des Remontées Mécaniques

Train à Grande Vitesse

Union Nationale pour I'Emploi dans I'Industrie et le Commerce

Zone de Peuplement Industriel ou Urbain

Lorsqu'il y a risque de confusion entre les cantons français (unité territoriale regroupant quelques communes) et le canton
suisse, ce demier a été ortographié Canton. De même, pour éviter la confusion entre une région au sens géographique et la
Région (au sens administratif en France), cette dernière a été ortographié Région.
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Objectifs et démarche





Les objectifs poursuivis

Au cours de ces dernières années, une vision strictement
nationale du massif du Jura s'est avérée de plus en plus
insatisfaisante pour répondre aux grands enjeux d'aména-
gement du territoire de ce massif. La DATAR a donc été
amenée à intégrer cette situation dans ses nouvelles
orientations :

- en contribuant à une meilleure connaissance réciproque
entre les acteurs situés de part et d'autre du massif,

- en favorisant chez les acteurs du massif le développe-
ment d'un sentiment d'appartenance à une entité territo-
riale,

- en développant les convergences institutionnelles et les
rapprochements, d'une part entre instances publiques
territoriales et professionnelles, d'autre part entre sec-
teurs d'activités, afin de faire face aux enjeux communs
auxquels ils sont confrontés,

- en aidant ce massif à se doter d'une image forte, fondée
sur une réalité et des aspirations, qui puisse rassembler
et promouvoir.

L'origine du projet

Depuis quelques années, et tout récemment dans le cadre
de la préparation du XIe PIan, le Cemagref a apporté son
appui au massif du Jura dans la préparation des program-
mes de développement. La base de données communales
socio-économiques et géographiques dont il disposait
s'était alors révélée d'une aide précieuse.

L'extension de la base de données limitée à la France ne
permettait pas de prendre en compte le lien croissant
entre les deux versants du massif. Le Cemagref, par
ailleurs, était impliqué de plus en plus dans des
programmes européens comme le "Système
d'observation et d'information des Alpes" de la Conven-
tion alpine.

C'est ainsi que la DATAR et le Cemagref se sont rappro-
chés de partenaires suisses et tout particulièrement de
I'OFS et de I'EPFL afin de mettre sur pied et d'exploiter,
à titre expérimental, une base de données franco-suisses
dont la première application porte sur le massifjurassien.
Le présent atlas en est un des éléments.

La démarche adoptée

Dans le prolongement des travaux réalisés à I'occasion
de la préparation du XIe Plan, la démarche consiste dans
I'analyse, la réflexion, le dialogue et la délibération dans
le cadre de processus d'animation adaptés aux besoins
et aspirations des acteurs venant en appui à une appro-
che globale et intégrée du développement. Elle repose
sur l'élaboration de méthodes et d'outils qui s'appuient
sur la mobilisation et le traitement des grands fichiers

statistiques. Ces statistiques se sont avérées posséder les
qualités correspondant aux exigences des objectifs fixés
ci-dessus, à condition d'être correctement utilisées. En
effet, les statistiques forment un langage commun et
précis facilitant le dialogue entre les acteurs. Le champ
couvert rend possible une investigation multithématique.
Elles sont de plus suffisamment localisées pour répondre
aux besoins de I'aménagement du territoire.

La cohérence du système statistique le rend particulière-
ment adapté à une approche globale et intégrée du déve-
loppement et à son analyse structurée. Du point de vue
du contenu, il est suffisamment fiable pour constituer un
appui solidg une base de départ à partir de laquelle la
réflexion peut se développer et se fonder.

Les grandes sources statistiques ne sont pas, par contre,
exhaustives ; en particulier les aspects fondamentaux
relatifs aux ressources humaines (culture, relations socia-
les, fbrmation) sont plus difficilement pris en compte.
Dans la mesure où les statistiques ne constituent qu'un
appui dans la démarche, les acteurs sont alors naturelle-
ment amenés à enrichir leurs analyses de la situation et
de l'évolution en faisant appel à leurs propres sources
d'information.

Le public visé

La base de données et I'atlas s'adressent à tous ceux qui
souhaitent, à partir d'une présentation des principales
statistiques sur la démographie, I'activité et I'occupation
de l'espace, approfondir, valider, illustrer par des graphi-
ques ou des cartes, des éléments de connaissance de la
situation et de l'évolution du massif.

Faire appel à ces outils exige un travail préalable inhé-
rent à la manipulation des documents statistiques : ac-
coutumance aux concepts statistiques, connaissance des
limites de validité des données mobilisées en fonction
de leur mode de collecte et des sources utilisées, savoir-
faire en matière d'utilisation des indicateurs et de leur
capacité à décrire une situation, une évolution ou un
fonctionnement régional, acquisition de pratiques en
matière d'interprétation de données et de leur représen-
tation statistique, graphique et cartographique,
capacité à appréhender globalement les problèmes de
développement et d'aménagement de manière à être à
même d'intégrer au mieux I'utilisation de ces informa-
tions dans les processus de développement.

Nous pensons donc que I'atlas est destiné plus particuliè-
rement à des personnes à même de mobiliser les maté-
riaux conceptuels et méthodologiques présentés ici, et
notamment aux administrations, collectivités locales ou
organisations professionnelles, à I'enseignement ou à
la recherche, dont la mission est de traiter ces informa-
tions pour les mettre au service d'actions
d'aménagement et de développement.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
DATAR / Cemagref/ EPFL-IREC l5



Le rôle de la base de données
et de I'atlas

La base de données mise en place à titre expérimental
et pour une durée déterminée sur le massif du Jura est à
la fois un moyen d'accès aux grandes sources et un outil
d'élaboration de cette information sous forme statistique,
graphique et cartographique sur n'importe quel territoire
concerné par le massif, pourvu qu'il puisse être identifié
comme un ensemble de communes.

Organisée autour de thèmes et de sous-thèmes, une pré-
sentation de tableaux préprogrammés d'indicateurs asso-
ciés à des cartes thématiques permet à I'utilisateur de
s'orienter dans la recherche des informations en fonction
des espaces considérés et du champ d'investigation
choisi. Les indicateurs sont disposés sur ces tableaux de
manière à suggérer des rapprochements possibles entre
différentes composantes du développement d'un territoire
afin de mieux en faire apparaître la cohérence, et du
même coup la spécificité.

Le présent atlas est une première illustration de cette
base de données sous la forme d'un produit utilisable
indépendamment de celle-ci.

L'atlas constitue un outil simple de soutien aux acteurs
du développement dans leur réflexion. Il voudrait les
aider à cheminer au travers des cartes, statistiques et
analyses, à constituer leur propre représentation du dé-
veloppement du massif. Il doit leur permettre en outre de
mieux appréhender le caractère propre et le rôle de leur
région en la situant par rapport aux autres, en relation
avec le massifjurassien dans son ensemble.

Les commentaires qui accompagnent la présentation des
informations statistiques ont été également réalisés dans
la perspective de mettre à la disposition des utilisateurs
une base d'observations susceptible de les aider à con-
duire leurs réflexions en fonction de leurs préoccupations
et des particularités du ou des territoires qui les concer-
nent, ainsi que, subséquemment, à cheminer dans les
informations à leur disposition (dans cet atlas ou
ailleurs).

L'analyse s'intéresse successivement aux différentes
composantes du développement que sont la géographie,
la démographie, I'agriculture et la forêt, I'industrie, le ter-
tiaire et le tourisme. Elle se donne pour objectif de four-
nir aux utilisateurs des directions d'investigation et les
premiers éléments de réponse, à valider et à compléter en
vue de l'identification et de la compréhension du
fonctionnement des différents espaces. A chaque nou-
veau thème abordé, on cherche à préciser les différen-
ciations spatiales du massif qui se dégagent, à

caractériser les espaces qui le composent et à en spécifier
les particularités et les différentes modalités de dévelop-
pement.

Les périmètres d'analyse et les
circonscriptions prises en compte

L'appréhension des problèmes de développement et
d'aménagement de I'espace jurassien nécessite de tourner
le regard vers I'intérieur du massif afin de I'analyser
comme une entité composée d'espaces bien différenciés
en rapport les uns avec les autres. Elle exige tout autant
d'observer le massif dans son contexte géographique
élargi. C'est pourquoi nous considérerons un périmètre
restreint correspondant au massif jurassien proprement
dit et un périmètre élargi correspondant à son contexte
institutionnel.

Si I'espace jurassien reste un espace pertinent pour la
compréhension des problèmes de développement et
d'aménagement du territoire, il n'en reste pas moins que
cette analyse doit être mise au service des acteurs de ce
développement et donc prendre en compte les unités
institutionnelles françaises et suisses à partir desquelles
ils choisissent leurs orientations et décident de leurs
actrons.

Les unités territoriales

La carte ci-contre fait ressortir les unités territoriales de
niveau supérieur concemées par le massif. Il s'agit pour
la France, des départements ci-dessous :

o En Franche-Comté:
- le Doubs,
- le Jura,
- la Haute-Saône,
- le Tenitoire de Belfoft.

o En Rhône-Alpes :

- I'Ain

et pour la Suisse, des Cantons suivants ;

r Dans le Jura :
- Beme,
- Vaud,
- Neuchâtel,
- Jura,

o En périphérie :

- Fribourg,
- Soleure,
- Bâle-Ville,
- Bâle-Campagne,
- Argovie,
- Genève.

Elle fait apparaître les départements et Cantons adhé-
rents à la Communauté de Travail du Jura dans les tons
verts pour la France et bleus pour la Suisse. Ceux con-
cernés par le massif mais non adhérents à la CTJ sont en
jaune pour la France et dans les tons orange et rouge
pour la Suisse ; il faut noter la complexité de certains
contours cantonaux sulsses.

A des niveaux géographiques inférieurs, il existe égale-
ment d'autres divisions administratives, notamment les
cantons en France et les districts en Suisse qui d'ailleurs
correspondent à des entités relativement comparables
statistiquement, et dans les deux pays, les communes.

l6



Carte I

Cantons et départements concernés par Ie Jura

v

Départements et cantons hors CTJ

Départements et cantons conc€rnés par la CTJ

! lel"rt"mentde laHaute-Saône

I oepu.r"ment du Territoire de Belfort

Dépaftement du Doubs

Déoartement du Jura

! contond"B".n"

! cunton du Jur"

Canton de Neuchâtel

Cânton de Vaud
Sources : France IGN

Suisse OFT et OFS
0 25km

Département de l'Ain

Cànton d'AEovie

Cànton de Bâle-Ville

Canton de Bâle-Campagne

Canton de Soleure

Canton de FÉbourg

Canton de Genève
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Carte 2

Régions administratives et périmètres d'étude

Hors périmètre d'étude

! oep*"ment de Haute-saône

! c*,on ce Beme (région alpine)

! c-,on de vaud (région alpine)

I aun,on de Fribourg canton de Genève

Sources : France IGN - Délimitation des Massifs (décret du 20-9-1985)
Suisse OFS - Délimitation des régions LIM (CEDER)

Mæsif du Jura Franco-Suisse

Département du Teritoire de Belfort

Département du Doubs

Département du Jura

Département de I'Ain

Thal (Soleure)

Jua-Bienne (Beme)

Centle-]ura (Beme)

Centre-Jura (Neuchâtel)

Jura (canton du Jura)

Val-de-Ruz (Neuchâtel)

Val-de-Travers (Neuchâtel)

Nord Vaudois (Vaud)

Vallée-de-Joux (Vaud)
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Comparaison des unités territoriales
selon les différents niveaux géographiques

France Suisse

Région/département () Canton

zone massif et ê ensemble des régions
zone de montagne LIM jurassiennes

canton () district

commune (f commune

(f

Les unités jurassiennes

Pour une définition du massif jurassien sur une base
administrative, nous disposons de la définition légale du
massif pour la France, et pour la Suisse, de celle coffes-
pondant à I'ensemble des régions LIM jurassiennes (cf.
définitions dans l'encadré ci-dessous).

Zone de montagne française et ttMassifl

La zone de montagne est déterminëe (selon I'article3 de la
directive du 28/4/75 de la CEE) sur la base des crilères sui-
vants:
-altitudemoyenne(600mou T00mselonlecas)
-fortes pentes (pourcentage supérieur à 20%)
-combinaison de ces deux facteurs

La définition retenue pour le massif est celle de la "Loi
Montagne" du 9janvier1985. Un décret d'applicationfixe sa
délimitation. Ce cadre est utilisé pour la définition des orienta-
tions et la mise en æuvre d'une polilique de massif. Le massif
inclut la zone de montagne, ainsi que les zones qui lui sont
immëdiatement contiguës et qui forment avec elle une même
entitë gëographique, ëconomique et sociale.

Les régions LIM jurassiennes

Il n'existe pas en Suisse à proprement parler une zone de mon-
tagne ou de massif délimitée et reconnue et servant de base à
une politique d'amënagement du teruitoire. Par contre, la loi
fëdérale du 28/6/74 sur les investissements dans les rëgions de
montagne (LIM) dëfinit des régions de montagne ou régions
LIM. On peut distinguer parmi celles-ci les régions LIM
jurassiennes et les rëgions LIM alpines

Cependant, tandis que la dëfinition française lient essentielle-
menl compte des facteurs géomorphologiques, la définition
suisse repose sur des critères de politique régionale puisque
ces régions regroupent toutes les communes appartenant à une
région de montagne définie sur une base à la fois géographi-
que, économique et cuhurelle.

Les unités transfrontalières

Enfin, à chacun des acteurs institutionnels transfronta-
liers impliqués sur ce massif, tout particulièrement la
CTJ, mais aussi le Comité franco-genevois et le Conseil
du Léman, est associé un teffitoire porteur d'enjeux pour
ce massif.

La Communauté de travail du Juru GH)
Crëëe en mai1985, la CTJ est un organe de coopération qui
regroupe la Région de Franche-Comtë et les quatre Cantons
sarsses qui lui sont frontaliers: Berne, Vaud, Neuchâtel et
Jura.

Son objectif est de 'favoriser la coopération transfrontalière
dans ses aspects économiques, sociaux, culturels, écologiques,
infrastructurels et autres, en accordant une attention privilé-
giée aux zones de montagne".

Elle contienl dans son espace géographique une grande partie
du massif du Jura sans le département de l'Ain et sans les
Cantons de Soleure, de Bâle-Campagne et d'Argovie.

Pour éviter le risque commun aux deux côtés de la frontière de
conlournement par le nord et par le sud des grands courants
d'échanges, la CTJ développe des activilës dans le but gënëral
d'intégrer à l'Europe cet espace, en renforçant sa notoriété et
son attractivité.

Le Conseil du Lémun

Crée en 1987, le Conseil du Léman comporte cinq entités: les
départements de I'Ain et de la Haute-Savoie, les Cantons de
Genève, du Valais et de Vaud. Il développe ses activités de

façon non limitatives dans de nombreux domaines
(infrastructures, urbanisme, santé, population frontalière,
tour$me,etc).

Le Comité régional franco-genevois
Créé en 1974, le Comité régional franco-genevois comporte
pour la Suisse des représentants du Canton et de la Ville de
Genève, de I'association des communes du Canton, et pour la
France, le préfet de la Région Rhône-Alpes et les préfets et
présidents des conseils généraux de I'Ain et de la Haute-
Savoie, le Consul Général de France à Genève ainsi que le
prësident du Groupement des frontaliers. Il traite de
l'aménagement rural et urbain, de I'environnement, des trans-
ports, de la sécurité, de la culture, ou encore des problèmes des

travailleurs fro ntaliers. Une plate-forme d' aménagement con-
certë du territoire (espace franco-valdo-genevois, depuis
I'extension au district de Nvon). a étë créëe suite au Livre
Blanc édité en 1983.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
DATAR / Cemagref / EPFL-IREC l9



Délimitation des périmètres d'étude

Périmètre
restreint

France Suisse
Périmètre du Massif
(loi Montagne 1985)

Partie massif du Jura
des départements :

Ain
Doubs
Jura
Territoire de Be lfort

Contour ext des régions LIM
.jurassiennes (loi.féd de 1974)

Régions LIM :

Jura-Bienne (Bemc)

Centre-Jura (Neuchâtel, Bernc)
Thal (Soleure)

Nord Vaudois (Vaud)

Vallée de Joux (Vaud)

Val-de-Travers (Neuchâtel )

Val-de-Ruz (Neuchâtcl)
Jura (Jura)

Périmètre
élargi

Départements concernés
parle Massif jurassien

Totalité des communes
des départemenls :

Ain
Doubs
Jura
Tenitoire de Belfort

Cantons concernés
par le Jura et le Moyen-Pays

(hormis leurs districts concernés
par les régions LIM alpines)

Berne
Fribourg
Soleure (en entier)
Bâle-Ville (en enticr)
Bâle-Campagne (en entier)
Argovie (partie occidentale)
Vaud
Neuchâtel (en entier)
Genève (en entier)
Jura (en entier)

Pour la délimitation précise en lermes de t'anlons /iançois el districts suisses, on se reportera à Ia
carte des cantons et dislricls o. I 7

Le périmètre restreint

Il est défini pour la France par la délimitation Massif,
pour la Suisse par le périmètre englobant les régions LIM.

Le découpage du massif d'après la loi montagne de 1985
englobe la montagne jurassienne française et ses pié-
monts, à I'exception de quelques communes du Sundgau
(canton de Ferrette, Haut-Rhin). Sont inclus dans ce dé-
coupage la plupart des bourgs-portes du massif (Baume-
les-Dames, Arbois, Poligny, Belley, Gex). En revanche,
les pôles principaux situés à sa périphérie n'en font pas
partie (Besançon et Lons-le-Saunier, à I'exception d'un
canton chacun, Dole et Bourg-en-Bresse). Par contre,
Ambérieu-en-Bugey appartient à la zone massif.

Les régions LIM jurassiennes prennent en compte la
plus grande partie de la montagne jurassienne suisse.
Pourtant quelques communes situées dans le massif
n'appartiennent pas à une région LIM, notamment la
commune de St-Cergue et les zones de piémont des dis-
tricts de Nyon, d'Aubonne et de Cossonay. Yverdon-les-
Bains, Bienne et Balsthal appartiennent à une région LIM,
ce qui nrest pas le cas pour Neuchâtel, Soleure ou Olten.
Au nord, la partie Jura des Cantons de Bâle-Campagne,
d'Argovie et de Soleure (à l'exception du Thal) nrappar-
tiennent à aucune région LIM. Dans la région du Nord-
Vaudois, seule une partie des communes profitent de
subsides de la loi LIM. Celles-ci ont été retenues dans
notre périmètre restreint (le chef-lieu de la région ainsi
que les communes au pied du Jura et dans le massif).

On retrouve dans le périmètre élargi la quasi totalité des
territoires jurassiens non pris en compte dans ce
périmètre.

20

Le périmètre élargi

La partie française du périmètre élargi est définie par les
limites des quatre départements de I'Ain, du Jura, du
Doubs et du Territoire de Belfort. Cette solution permet la
comparaison des espaces de plaine proches du massif
(Bresse, vallées de la Saône et du Doubs).

De la même façon, la partie suisse du périmètre élargi
permet de situer le massif par rapport au Moyen-Pays
suisse. Est en effet intégré dans le périmètre le Moyen-
Pays des Cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Berne,
Soleure, Argovie (seulement à I'ouest de I'Aar) ainsi que
les deux Cantons de Bâle. Par ailleurs, nous avons logi-
quement exclu la partie alpine des Cantons de Vaud, Fri-
bourg et Berne.

En résumé, le périmètre restreint retenu est constitué
d'unités administratives entières (communes ou cantons
en France, régions LIM ou districts en Suisse). Cette dë-
limitation extérieure ne peut donc prélendre coruespondre
avec précision à la définition géographique du massif du
Jura lui-même.

Le périmètre restreint français correspond approximati-
vement au massiJ jurassien. Il est cependant amputé du
canton de Ferrette (Ht-Rhin) tradilionnellement rattaché
par les géographes au massif du Jura. Le périmètre res-
treint suisse représenté par les régions LIM jurassiennes
couvre mal la partie suisse située au sud du massif, mais
cette dernière est prise en compte dans le périmètre
élargi.



Méthodologie d' analyse

Le propos de cet atlas consiste à présenter un ensemble de
documents d'appui dont les acteurs peuvent désirer dis-
poser pour les aider à cheminer dans leurs analyses. Dans
la présentation de cet atlas franco-suisse, I'utilisation des
matériaux (données statistiques. supports cartographiques,
informations diverses sur le massif) constitue une illus-
tration susceptible de les guider dans I'avancement de leur
réflexion.

La géographie physique (relief et hydrographie en parti-
culier), nous permettra dans un premier temps de présen-
ter à grands traits la localisation des agglomérations, soit
pour noter la conformité de la situation avec nos attentes
(villes dans les vallées, aux portes du massif...) soit au
contraire pour relever des contradictions qui nous amè-
nent à rechercher d'autres explications (densité de popu-
lation relativement plus élevée dans la partie haute du
Jura français que sur les premier et deuxième plateaux, La
Chaux-de-Fonds éloignée de toute rivière facilement
accessible, etc).

Après avoir regroupé en agrégats autour de pôles les prin-
cipaux lieux d'habitation, nous chercherons à dégager une
vision du massif à travers sa structuration en unités natu-
relles et humaines. En examinant les déplacements
domicile-travail et domicile-lieu d'approvisionnement en
biens de consommation courante, on peut distinguer des
unités humaines au sein desquelles la plus grande partie
de ces déplacements prend place. Souvent, I'examen de la
géographie physique nous apportera des informations
complémentaires pour mieux comprendre la délimitation
de ces zones de vie quotidienne.

Nous obtenons ainsi une vision spatialisée et structurée de
I'espace, qui s'appuie simultanément sur les caractéristi-
ques du milieu physique et humain.

L'analyse peut alors s'étendre pour prendre en compte les
relations entre agglomérations et entre "zones de vie quo-
tidienne" ou même les relations à I'intérieur de chaoue
zone, entre les bourgs et entre ceux-ci et le milieu rural.
On peut, en particulier, s'attacher à distinguer les relations
internes au massif de celles qui Ie mettent en contact avec
I'extérieur, de manière à dégager des composantes essen-
tielles à la détermination d'une politique de développe-
ment et d'aménagement.

Une telle analyse est esquissée dans cet atlas au titre d'il-
lustration méthodologique et de point de départ éventuel à

une réflexion plus qu'à titre de propositions. A partir des
données statistiques disponibles, et en s'appuyant sur
cette présentation du massif, d'autres visions de la struc-
turation de l'espace jurassien peuvent être développées
selon le point de vue adopté et les objectifs poursuivis par
chaque utilisateur.

Cette vision du massif est complétée par des analyses
thématiques s'appuyant sur des descripteurs de la situa-
tion, de l'évolution et du fonctionnement socio-économi-
que. C'est toujours du point de vue du rapport entre une
vision locale et une vision massif que nous nous situons,
espérant contribuer, par cette entrée thématique comme
par I'entrée géographique précédente, à une meilleure
articulation entre les analyses conduites au niveau local et
celles menées à des niveaux supérieurs.

Compte-tenu de I'utilisation prévue de cet atlas (cf. p. l5),
les aspects plus fondamentaux de cette méthodologie,
notamment ceux concemant la différenciation et la struc-
turation de I'espace, n'y ont pas été développés.

Par ailleurs, nous avons cru bon d'éclairer les analyses
développées à partir de I'examen des données de la base
franco-suisse, par des informations complémentaires en
notre possession (cf. notamment la bibliographie). Nous
n'avons alors pas toujours précisé, dans le souci de ne pas
alourdir notre présentation, ce qui relevait des données
cartographiées ou bien d'autres sources.

L'organisation du document

Nous débutons par un "manuel dtutilisation" qui, avec
I'annexe I qui le complète, devrait permettre au lecteur de
maîtriser les supports statistiques, graphiques et carto-
graphiques présentés, et d'être ainsi à même de les mobi-
liser en fonction de ses besoins.

Viennent ensuite le "massif en chiffres" et I'annexe 2 qui
le complète ; on y trouvera une analyse globale synthéti-
que, par thème, non spatialisée, illustrée par quelques
données et graphiques. En correspondance, est associée
toute une série de références ; il s'agit de tableaux compa-
ratifs des valeurs d'une cinquantaine d'indicateurs pré-
sentés selon différentes zones (zone de montagne ou de
massif, partie montagne des départements pour la France,
régions LIM jurassiennes pour la Suisse). Ces mêmes
indicateurs sont également présentés pour des territoires
de référence (essentiellement les départements et Cantons
concernés par le massif). L'ensemble est complété, en
annexe 2, par des tableaux identiques établis selon les
cantons, les districts et les différents périmètres pris en
compte.

Le chapitre suivant, "la géographie du massif', par
I'utilisation de grilles d'analyse spatiale et de représen-
tations cartographiques associées, parlicipe à I'acquisition
d'une vision structurée de I'espace jurassien (cf. métho-
dologie d'analyse ci-dessus).

Enfin, la deuxième partie apporte, au travers de la lecture
de nombreux indicateurs cartographiés, des analyses thé-
matiques destinées à enrichir notre connaissance du
massif. Chaque texte est introduit par un bref aperçu du
sujet présenté en caractères gras.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
DATAR / Cemagref/ EPFL-IREC 2l
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Carte 3

Cantons et districts concernés par les périmètres restreimt et élargi
cantons (France), districts (Suisse)

Sources : France IGN
Suisse OFS
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Cantons et districts concernés par les périmètres restreint et élargi

Cantons français
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20
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25
26
27
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,10
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l2
l3
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40
4l

4l
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99

AMBERI EU-EN-BUGEY
BACE_LE-CHATEL
BELLEGARDE-SUR-VALSERINË
BELLEY
BRENOD
CEYZERIAT
CHALAMONT
C HAMPAGNE-EN.VALROMEY
CI IATI LLON-SUR-CI IALARONNE
COLICNY
COLLONGES
FERNEY-VOLTAIRE
GEX
HAUTEVILLE.LOMPNES
IZERNORE
LAGNIEU
LHUIS
MEXIMIEUX
MONTLUEL
MONTREVEL-EN.BRESSI:
NANTUA
OYONNAX-Nord
PONCIN
PONT.D'AIN
PONT DE VAUX
PONT.DE,VEYLE
ST-RAMBERT.EN.BUGEY
ST-TRIV IER.DE_COU RTF]S
ST-TRIVI ER-SUR-MOI(J NANS
SEYSSEL
THOISSEY
TREFFORT-CUISIAT
lREVOUX
V I LLA RS-LES-DoMBES
VIRIEU-LE-GRAND
PERONNAS
MIRIBEL
OYONNAX-Sud
REYRIEUX
VIRIAT
OYONNAX-Ville
tsOURCi EN-BRESStI-Villc

AMANCEY
AUDEUX
AUDINCOURT
BAUME-LES.DAMES
BESANCON-Sud
BOUSSIERES
CLERVAL
HERIMONCOURT
L'ISLE,SUR-LE-DOUBS
LEVIER
MAICHE
MARCHAUX
N4ONTBÉLlA RD-Est
MONTBENOTT
MORTEAU
MOUTHE
ORNANS
PIERREFONTAINE-LES-VARANS
PONTARLIER
PONT-DE-ROIDE
QUINGEY
ROUGEMONT
ROULANS
Le RUSSEY
ST-HIPPOLYTE
VERCEL-VILLEDIEU.LE.CAMP
BESANCON Êst
MONTBELI A RD-Oucst
SOCHAUX
ETI.JPES
VALENTICN EY
MONTBELIA RD-V illc
BFSANCON-Villc

ARBOIS
ARINTHOD
BEAUFORT
BLETTERANS
Les BOUCHOUX
CHAMPACNOLE
CHAUMERCY
CHAUSSIN
CHFJM IN
CLAIRVAUX-LES-LACS
CONLIECE
DAMPIERRF
DOLE-Nord-Est
CENDREY
LONS-LE-SAUNI ER
MOIRANS-EN-MONTACNE
I\4ONTBARREY
MONTM I REY-LE.CIIATEAU
MORTZ
NOZEROY
ORCELET
Les PLANCHES-EN-MONTACNE
POLICNY
ROC H E F'O RT-S U R-N T.]NON

ST-AMOUR
ST-CLAUDE
ST-JULIEN
ST-LA URENT.EN-GRÀN DVAUX
SALINS-LES-BAINS
SELLIERES
VILLERS.IJARLAY
VOITEUR
DOLË-sud-Ouest
LONS-LE-SAUNIER-Sud
DOLE-Ville
LONS-LE-SAUNIER-Ville

ffi
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l
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1
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t4
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lt3
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l
4
5
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DELEMONT
LES FRANCHES-MONTACNES
PORRENTRUY
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26
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l0
ll
12
ll
34
96
97

AIGLE
AUBONNE
AVF,NCHES
COSS0NAY
E('HALLENS
GRANDSON
LAUSANNE
LAVAUX
MOR(JF-S
MOUDON
NYON
ORBE
ORON
PAY F]RN F,

PAYS D'IJNI{AUT
ROLLI]
LA VALLEE
VEVEY
YVERDON

BOUDRY
LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE
NEUCHATEL
VAL-DE-RUZ
VAL-DE-TRAVERS

DELLE
FONTAINE
CIRON'IACNY
ROUCEMO\T.LË.CHATEAU
VALDOIE
CHATENOIS_LES-FORGES
DANJOUTIN
BEAUCOURT
CRANDVILLARS
OFFEMONT
tsELFORT

Districts suisses
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AAITBER(;
AARWANCEN
BF-RN E

BIENNE
BUREN
BURGDORF
COURTELARY
ERLACH
FRAUBRUNNEN
FRUTICEN
INTERLAKEN
KONOLT'INGEN
LAUF EN
LAUPEN
MOUTIER
LA NEUVEVILLE
NIDAU
N IEDERSIM I\4 ENTAL
oBERI IASLI
oBERSIMMENTAL
SAANEN
SCI IWARTZENBURG
SEFTICEN
SI(;N AU
TIIUN
TRA( IISELWALD
WANCEN

I-A BROYE
LA CLANE
LA GRUYERE
LA SARINE
LAC
SI.-N5E
LA VEVEYSE20

21
22

24
25
26
2'l
28
l0
lt
14
l5
95
99
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1
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l,l
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l6
t1
Iti
t9
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2l
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ffi
I (;AEU
2 THAL
] I]UCIIECCBERG
4 DORNECK
5 (X]SCEN
6 WASSERAI\47
7 LEBERN
13 ()I-TEN
9 SOLOTHURN
IO THIERSTEIN

ffi
I BASEL STADT

ffi
I ARLESHEIM
2 LIESTAL
] SISSACH
4 WALDENBURC

ffi
I AARAU
2 I]ADEN
] I]RI.-MCARTEN
4 URUCC
5 KULI\4
6 LAUFENBURC
7 LENZBURC
8 l\4URl
9 RHEINFELDEN
IO ZOF'INCEN
II ZIJRZACH

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
DATAR / Cemagref / EPFL-IREC

Périmètre rcstrcint
numéro dc canlon ou districl

Note : le district de Loulèn a été trans./ërë
en 1994 du Canbn de Berne au Canton de
Btile-Campagne Dans nolre documenl,
nous ovons retenu Io,\itualion anlérieure.
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Carte 4

Délimitation des périmètres retenus

.:=-l Berne

k,

Bourg-en-Bre*a

O Lyon

Sources : France IGN - Délimitation de la zone de montagne (décrets du JO)
Délimiiation des Massifs (décret du 20-9-1985)

Suisse OFS - Délimitation des régions LIM (CEDER)

périmètre élargi (délimitation canton-district)

périnètre élrgi (délimitation cornmunale)

! pe,i*eo" restreint (délimitation cantoo-district)

I pet*eo" resfeint (délimitation communale)

I pe.i-en" restreint (délimitation rle la zone de montagne)

0 25km
cfdéfin:tion des périmètres p. 20
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Les espaces pris en compte

Le maillage communal et cantonal

La plus grande partie de I'information disponible à la fois
en France et en Suisse ne peut l'être qu'à l'échelle de la
commune ; cette dernière est donc I'unité la plus petite
retenue pour I'observation des indicateurs.

Compte tenu de la petite taille et du grand nombre de ces
communes, nous avons recherché un maillage du terri-
toire constitué d'unités plus vastes. A cette échelle, le
découpage en districts et cantons, circonscriptions admi-
nistratives de dimension comparable (par exemple sur le
périmètre restreint environ l7'000 ha en moyenne par
canton et l5'000 ha par district) s'est facilement imposé
en dépit des différences dans les compétences politiques
et I'organisation administrative associée à ces deux
nlveaux.

Note : au-delà d'un certain nombre d'habitanls, les villes sont divisées
en conlons Dans ces cas, les communes enlières sont trailées slalisli-
qLtement comme un.seul canton Tel est le cas de Be.sançon (6 canlon.y),
Bourg-en-Bre.s,rc (3 cûntons), Dole, Lons-le-Saunier el Ovonnar
(2 cantons).

Le contour du périmètre jurassien

Les périmètres utilisés dans cet atlas respectent les zona-
ges officiel s effectués en Suisse et en France, dans une
perspective jurassienne, à savoir le périmètre massif et
les régions LIM.

Or ces derniers ont été définis sur une base communale
et non comme un ensemble de cantons et de districts
entiers. Ceci nous a amené à prendre en compte un péri-
mètre restreint communal et un périmètre restreint can-
tonal-district incluant les cantons et districts entiers dont
une partie du territoire appartenait au massif ou à une
région LIM (cf. carte ci-contre).

En ce qui concerne le périmètre élargi, en France, les
contours des cantons coïncident avec ceux des départe-
ments, et donc, le périmètre élargi communal correspond
au périmètre élargi cantonal-district.

En Suisse, le périmètre élargi communal couvre les ré-
gions LIM jurassiennes et le Moyen-Pays. Il exclut donc
en totalité les régions LIM alpines. Le périmètre élargi
par district correspond à I'extension de ce périmètre de
manière à former un ensemble de district entiers. Ceci
nous a amené à inclure des parties de régions LIM
alpines.

Enfin, nous avons considêréIazone de montagne juras-
sienne comme référence essentielle puisque, en tant que
zone de montagne, elle bénéficie d'une reconnalssance
européenne. En outre, elle nous est apparue comme utile
dans les comparaisons entre le Jura suisse et le Jura fran-
çais dans la mesure où, nous I'avons vu, la comparaison
Massif et régions LIM jurassiennes tendait à donner une
représentation relative trop forte de la partie française du

Jura (les espaces jurassiens n'étant pas tous pris en
compte dans les régions LIM).

La représentation cartographique

Choix du périmètre restreint ou élargi

Les cartes du périmètre restreint ont été choisies lorsque
I'on souhaitait privilégier I'analyse interne du massif par
rapport à sa mise en perspective dans son contexte géo-
graphique. En effet, les contrastes sont moindres à I'inté-
rieur du massif qu'entre le massif et les plaines qui le
jouxtent. En choisissant le périmètre élargi, on cherche,
par le choix des bomes que I'on prend pour le classement
des communes, cantons ou districts, à mettre essentiel-
lement en avant les contrastes importants existant entre
le massif d'une part, ses zoncs bordières et les plaines qui
I'entourent, d'autre part. A contrario, au choix d'un péri-
mètre restreint on fera correspondre une classification du
phénomène cartographie adaptée à la mise en lumière
des seules différenciations spatiales fines internes au
massif. Les analyses, établies sur la base de ces deux
périmètres, sont donc complémentaires.

Choix de la trame ou du diagramme circulaire

La trame offre I'avantage de ne pas déborder I'unité car-
tographiée. On repère facilement de quelle unité il s'agit,
contrairement aux représentations par diagramme circu-
laire ; en particulier ces représentations circulaires
deviennent inutilisables sur une maille trop petite, ce qui
est le cas de nos cartes communales (exemple cartes
n" 25 et 26). Elle est en outre tout-à-fait adaptée pour
représenter des espaces continus pluricommunaux répon-
dant à une même caractéristique.

Le diagramme circulaire offre l'avantage d'être une juste
représentation des effectifs puisque I'aire du cercle est
proportionnelle aux effectifs de I'unité cartographiée.

Nous le préférerons donc à la trame lorsque nous atta-
cherons plus d'importance à une visualisation précise de
I'importance des effets impliqués qu'à leur localisation
exacte. Nous I'utiliserons en outre pour mettre en rapport
deux indicateurs ; ainsi, par exemple, I'aire du cerclc
représentera les effectifs et la trame la part de ces effec-
tifs ou leur évolution.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
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,/''
Carte 5 - -.@
Illustration des conventions cartogrfphiques
Les emplois dans I'industrie et le bâtiment (n-:

Périmètre élargi y' :
Années : 1990 (France) - 1990 (Suisse)+ô cantons (France), districts (Suisse)

;ri,iliil

-it*iir

ii,i,i'i

Périmètre restreint - France : 44, I

Périmètre élargi - France : 40, I

Périmètre restreint - Suisse : 38,5
Périmètre élargi - Suisse : 29.9

Ensemble périmètre restreint : 41,6
Ensemble périmètre élar-ei : 32.6

a;\
Sources : France INSEE - PIGP 1990 2-/\'!)

Suisse OFS - RFP 1990

MulhouseO

v

\zZ

Part en %

| ,upérieure à 5-s

I a" +:; l -ss

de40à-15 
.-i

de 3ii à 40

de 30 à 3-5

inférieure ou é-gale à -30

O Lausanne

OGenève

(6)

r
Actifs totaux ayant un emploi dans I'industrie et le bâtiment en 1990

Eft'ectif

I 97875

49.169

3
o--{

Èînl

@:"

25 km
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Les conventions de
représentation cartographique

o
Le numéro de carte permet d'accéder à la définition et à
la valeur des indicateurs cartographiés pour chacune des
parties des périmètres (partie suisse et française, selon
les départements ou les Cantons, les cantons ou les dis-
tricts).
Ce numéro remplace le numéro d'ordre qui, dans la base de
données franco-suisses du Cemagref, conespond à chat'un des
documents i.;sus de cetle base, le,squels comportent le dëtail des
calc'ul.s rëalisés sur les variables.

@
L'intitulé de la carte ne fait qu'indiquer le thème auquel
elle se rapporte. La définition précise du ou des indica-
teurs cartographiés se trouve en @.

@
Les années correspondent à la date des enquêtes ayant
servi de base aux données utilisées. Celles-ci sont sou-
vent légèrement différentes pour la France et la Suisse.
Lorsqu'il s'agit d'évolution, on trouvera deux dates sépa-
rées par une barre de fraction. Les évolutions sont alors
ramenées à un taux annuel pour les rendre comparables.
La non concordance des séries statistiques ne constitue
pas un véritable handicap dans notre analyse, dans la
mesure où celle-ci ne vise qu'à dégager les traits mar-
quants de la situation, ou les grandes tendances de
l'évolution.

@
Nous avons vu que nous utilisons, suivant ce sur quoi
nous voulons attirer I'attention, tantôt le périmètre res-
treint, tantôt le périmètre élargi, tantôt un fond commu-
nal, tantôt un fond par canton ou district. Cette rubrique
indique le type de carte dont il s'agit.

o
Les périmètres présentés ici correspondent aux délimita-
tions cantons, districts (partie française, partie suisse,
ensemble des deux).
S'il s'agit d'une carte ayant trait simultanément à
I'effectif et la part (ou l'évolution), I'encadré présente,
par périmètre, les données moyennes correspondantes à

la part (ou 1'évolution). Le lecteur peut ainsi comparer
les cantons ou les communes qui I'intéressent sur la carte
aux moyennes des différents périmètres.
Figurent en annexe 2 les valeurs détaillées pour les péri-
mètres cartographiés, incluant les cantons et les di$ricts
entiers concemés.

@
Sont indiqués I'intitulé de I'indicateur cartographié et son
mode de calcul. La place disponible nous a parfois obli-
gés à en simplifier I'expression. En se reportant en
annexe l, "Définition des indicateurs utilisés", on accède
à la définition précise et au mode de calcul détaillé de
I'indicateur (le numéro de [a carte permet de retrouver

immédiatement sur le tableau de correspondance ci-
après, le paragraphe correspondant à cet indicateur).

@
Les sources statistiques comportent le nom de I'orga-
nisme, parfois le nom du fichier, toujours la date. Une
information sur ces sources fisure en annexe l.

@
Les cercles proportionnels sont utilisés pour la représen-
tation de données brutes ; le cercle le plus grand corres-
pond à la plus grande valeur ; le plus petit au quart de sa

surface. Les cercles les plus grands sont dessinés en
premier pour éviter qu'ils ne masquent les plus petits. La
donnée brute aurait pu figurer ici à I'intérieur du cercle.
Pour plus de clarté, la surface de I'ensemble des cercles
est calculée pour couvrir entre le ll7 elle l/10 de la fe-
nêtre graphique, sauf si d'autres contraintes s'imposent.
Ainsi, lorsque plusieurs cartes se rapportent à un même
thème, la taille des cercles est calculée pour rendre les
effecti fs comparables.

@
Couleur et trame

La classification utilisée peut être déterminée selon des
isoclasses (autant de cantons ou communes par classe),
ou le plus souvent, après un examen des courbes de ré-
partition des unités cartographiées, selon les différentes
valeurs qu'elles prennent, ou encore fixée arbitrairement
pour rendre plusieurs cartes comparables ; par exemple,
deux cartes d'évolution de population 68170 - 80182,
80182 - 90, ou plusieurs cartes représentant I'importance
en termes d'emplois, d'une branche industrielle, dans
I'ensemble de I'industrie.

Conventions de couleur utilisées

- gammes de couleurs différentes selon les thèmes traités
(ex. vert pour I'agriculture et la forêt, marron pour
I'industrie),

- dégradé de couleur allant du clair pour les valeurs fai-
bles au foncé pour les valeur élevées,

- gammes de rouges (couleurs plus chaudes) pour les
valeurs positives et de bleu (plus froides) pour les va-
leurs négatives,

- gammes de couleurs identiques lorsque plusieurs cartes
se rapportent à un même thème.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
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Comment utiliser les documents de I'atlas ?

) Vous vous intéressez à un espace particulier (ou à plusieurs espaces)

La carte des cantons et districts du massif page 24 vous permettra de situer géographiquement votre espace et de le locali-
ser. Un repérage plus précis au niveau de la commune peut être obtenu en consultant une carte communak:.

Vous pouvez reproduire sur transparent cette carte des cantons et districts du massif en faisant ressortir la délimitation de
I'espace qui vous intéresse. Puis, en superposant ce transparent successivement à différentes cartes, vous pouvez étayer
I'analyse de votre zone sur celles présentées dans I'atlas.

Sur le ou les cantons ou districts de votre choix, les tableaux sifués en annexe 2 vous donneront accès à I'information statis-
tique nécessaire pour préciser votre analyse et chercher à répondre aux questions qu'elle vous amène à vorLs poser.

à Vous vous intéressez à un thème particulier

Le sommaire (p.4) permet de vous reporter aux pages qui vous concernent. En annexe I (p.139 et suivantes) vous trouve-
rez, classés par thèmes et sous-thèmes, les indicateurs disponibles. Vous trouverez, pour chacun de ces indicateurs, le
numéro des cartes qui s'y réfèrent, ainsi qu'un numéro d'identification qui renvoie aux tableaux détaillés de données de
I'annexe ou, pour les principales unités administratives, à la présentation du massif en chiffres (pages 3 I à 40).

Il vous est ainsi possible, par rapprochement des cartes ou des données disponibles, de procéder à de nrultiples analyses
comparatives d'indicateurs différents sur un même espace ou d'un même indicateur sur des espaces différents.

) Vous recherchez des données statistiques

La liste des données présentées dans ce document figure en annexe l. La définition de ces données ou irLdicateurs est pré-
sentée avec leur mode de calcul et un identifiant permettant de les retrouver plus facilement dans les tableaux.

S'il s'agit d'un département, d'un Canton suisse, du Massif ou de la Communauté de Travail du Jura dans leur totalité (ou de
leur partie suisse ou française), ainsi que d'une région LIM, les données correspondantes se trouvent dans la partie relative à

la présentation du "massif en chiffres" pages 3l à 40.

S'agissant de données détaillées par canton français ou district suisse, on se reportera à l'annexe 2.

à Vous cherchez des précisions concernant une carte, une donnée ou un indicateur

Il convient de vous reporter à I'annexe I (p.139 à 142).
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Le massif en chiffres
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La population de la montagne jurassienne se répartit
inégalement sur le teffitoire de part et d'autre de la (7o)

frontière.
La partie suisse ne couvre que le tiers de l'espace
montagnard jurassien alors qu'elle abrite la moitié
de la population. En Suisse, la densité de population
est ainsi deux fois plus importante qu'en France.

La population : sa situation
100

90

80

70

60

50

40

30

20

l0
0

Slface Populatio n

90

Le deuxième graphique illustre l'évolution de la
population du massif jurassien au cours des années
70-80 et 80-90.
En France, elle se caractérise par une évolution
positive et croissante sur les deux périodes (elle
progresse de 0,3Vo par an).
En Suisse, l'évolution de la population diffère con-
sidérablement d'une période à I'autre. Fortement
négative dans les années 70, elle devient nettement
positive actuellement.

La structure d'âge de la population des deux ver-
sants du massif (troisième graphique) diffère consi-
dérablement. On y remarque une France jeune où
les moins de 20 ans représentent près de 30Vo de Ia
population. En outre, I'indice de vieillesse en
France (environ deux personnes de plus de 60 ans
pour trois de moins de 20 ans), y est inférieur à celui
du Jura suisse où, à I'inverse, la population âgée
occupe une place importante (une personne de plus
de 60 ans pour une de moins de 20 ans).

L'indice de vieillesse en 1990

Jura français 0,65
France 0.75
Suisse 0,84
Jura suisse 0,96

Source : RGP 1990 - RFP 1990

Le tableau ci-dessus illustre que la population suisse
dans son ensemble est plus âgée que la population
française. On y remarque que le Jura français et le
Jura suisse diffèrent I'un de I'autre de la même façon
et de manière encore plus contrastée que leur pays
respectif, la zone de montagne du Jura français
apparaissant la plus jeune, celle du Jura suisse la
plus âgée.

rEvol pop 68(70)-82(80) 6Evol.pop.82(80)-90

Source :RGP 1968, 1982, 1990, RFP 1970, 1980, 1990

La population : sa structure d'âge

' Zone Montagne française

ffiRégions LIM Jua suisse

Source : RGP 1990, RFP 1990

La population : son évolution
Tau annuel dévolution (7o)

I

0,8

0,6
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0,2

0
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n À Montagne
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-0,6
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-l
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V >60ans/

) lot 90

f Zone Montagne française

mRéglonsLlM Jua suisse

100
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Source : RGP 1990 - RFP 1990
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L'étude de quelques indicateurs de logement révèle
une différenciation nette entre les parties française
et suisse du Jura.

On trouve davantage de logements collectifs en
Suisse alors que la France est plutôt caractérisée par
des logements de grande taille et occupés par leur
propriétaire. Ceci résulte d'une industrialisation et
d'une urbanisation beaucoup moins marquées en
France qu'en Suisse.

Le confort moins élevé des logements, si l'on se

réftre à notre indicateur logement sans chauffage
central, s'explique de la même manière.

Il est intéressant de noter que I'ancienneté de I'habi-
tat est équivalente de part et d'autre de la frontière,
sur la base du critère logements construits après
1946-48.

Par ailleurs, la densité des résidences secondaires
est presque équivalente sur les deux versants du
massif.

Leur évolution est sensiblement la même, au moins
durant les années 70 (les données correspondant aux
années 80 ne sont pas disponibles en Suisse).

L'importance des résidences secondaires rapportée
aux résidences principales est toutefois beaucoup
plus forte en France.

Les fogements (part en Vo)

Evolution &s résidences Evolution des résidences

recondaires?5(70)-82(80) secondaires82-90

Source : RGP 1975. 1982. 1990 - RFP 1970. 1980

Logt eo Logt de Logt Logt
imm. +4 occupés const

coll. 90 plèces 90 par pro. aprés

46t48
: Massif France (cantons entiers)

Régions LIM Srisse (districts entiers)

Source : RGP 1990 - RFP 1990

Les résidences secondaires :

leur part dans les logements totaux
l6

l4
l2

l0
8

6

4\
4

3
,)\

2

I

0,5

0

0
Zone de Régions

Monta- LIM
gne ô1 Jua

Jua

il France æ Srisse

Source: RGP 1982 - RFP 1980

Les résidences secondaires : leur évolution
Tau annuel d'évolution (7o)

60

50

40

30

20

l0
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cent.
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L'intensité de I'activité jurassienne difftre largement
selon les deux versants du massif. En se rappelant
que la surface du territoire jurassien suisse est deux
fois plus petite que celle de la France, il apparaît
que :

- I'activité agricole est deux fois plus dense en

Suisse,

- I'industrie deux fois et demi plus dense,

- le tertiaire trois fois plus dense.

En comparaison, les moyennes nationales montrent
que chaque secteur d'activité est deux fois plus re-
présenté en Suisse qu'en France. Dans le deuxième
tableau, on note que la part respective occupée par
chacun d'eux est approximativement la même dans
les deux pays. Les parties suisse et française du Jura
sont, en comparaison, plus industrielles et présen-
tent une activité tertiaire moins développée.

Le versant suisse est plus tertiaire que le versant
français (mais moins que la Suisse dans son ensem-
ble). Le versant français apparaît plus industriel du
seul fait des frontaliers. En effet le résultat serait
inverse si nous avions calculé le taux d'industriali-
sation en prenant en considération les actifs au lieu
de travail et non au lieu de résidence.

La densité des activités
(emplois au lieu de résidence en 1990)

Source : RGP 1990 - RFP 1990

L'importance relative des activités
(emplois au lieu de résidence en 1990)

Source : RGA 1979, I9ll8 - RAG 1980, 1990

La situation de I'agriculture diffère selon les deux
versants du Jura. La densité des exploitations est
deux fois plus forte en Suisse qu'en France et leur
nombre y diminue deux fois moins rapidement.

Source : RCP 1990 - RFP 1990

L'agriculture : sa situation et son évolution

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
DATAR / Cemagref / EPFL-IREC

Le versant suisse du Jura affiche en outre une part
nettement moins élevée de chefs d'exploitations
âgés de plus de 50 ans. Comparée aux autres
massifs, la situation du Jura français apparaît
pourtant meilleure.

Actifs
agrJkm2

1990

Actifs
ind./km2

1990

Actifs
tertJkm2

1990

Zone Montagne fr. t,4 100 90

Régions LIM jur. 28 )4 (l 31,0

France entière z3 t? ? 263

Suisse entière 35 26,4 53.9

Actifs agr.
/actifs
totaux

Vo

Actifs ind,
/actifs
totâux

Vo

Actifs tert.
/actifs
totaux

9o

Zone Montagne fr. 6,7 49,3 44,0

Régions LIM jur. 49 41 1 53.8

France entière 57 30. l 642

Suisse entière /n 64,3

Nb. exploitations
agricoles
8n-(90)

Densité exploit.
agricoles/km'

88-(m)

Taux annuel évol.
du nb. d'exploit.
79 (80)-88 (90)

Chefs d'exploit.
de -35 ans (7o)

8E (90)

Chefs d'exploit.
de +50ans (7o)

88 (90)

Zone Montagne française 6132 I -2.60 16.3 54.3

Régions LIM jurassiennes 5369 2 I,33 15,6 39.1

Ensemble massifs français 229205 1,4 -2,83 13,9
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Part des salariés (ou actifs) en 7.
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Part des saluriés (ou actifs) en %

t5

----yza

q

3-=- Ë-=- 5-3-

E

=-É- --3-
f r-Wl

u Z E o.,
E Ë E àI-
2 z É z6E S r rE- ! { :=E

U È;

M
F= d:S

=o
=o

9:l o_
Fo-

H EE P èù sZ ir :: ;9 F ii
É P.â Ë ;

=+.,

5

0

5

0

-t0

25

20

Dans le Jura suisse, les branches tertiaires les plus repré-
sentées sont le commerce, la santé, les transports,
I'enseignement, la restauration et I'hébergement. A titre
de ôomparaison, le commerce y dépasse en terrne
d'emplois I'horlogerie.

Dans le Jura français, commerce, étude-conseil, héber-
gement-restauration ainsi que transport sont les quatre
branches les plus représentées du tertiaire privé. A titre
de comparaison, le commerce y emploie autant de
salariés que chacune des deux branches industrielles les
plus représentées (mécanique et matière plastique).

Êf È.4 v
!E ;ri Ê

-Sq.g

EZonc Montagne lrançaise @Régions LIM Jura suissc

Source : UNEDIC 1992 - RE l99l

Note de lecture du graphique : dans la zone montagne du Jura français, les salariés du commerce représentent le tiers des

salariés privés du tertiaire ; dans les régions LIM jurassiennes les actifs du commerce représentent environ le quart des

actifs du tertiaire total ;

Atlasjurassien, appui à la coopération transfrontalière
DATAR / Cemagref / EPFL-IREC

F
€Yo

I

fr-

lto

o-

<!

5 Zone Montagne française Z Régions LIM Jura suisse

Source : UNEDIC 1992 - RE I99l

Note de lecture du graphique : les salariés du caoutchouc et matières plastiques représentent 25,6Vo des salariés de
I'industrie totale de la zone montagne française, ceux de l'horlogerie et de la bijouterie 25,47c de I'industrie totale des

régions LIM du Jura suisse.

Les différentes branches industrielles ne sont pas toutes
aussi bien représentées. L'activité jurassienne se caracté-
rise par une spécialisation dans I'horlogerie (en Suisse) et
un développement important, mais fortement localisé de

la plasturgie (en France).

Le secteur secondaire : sa répartition par branche

lo@ts

l--Vva |---vzz

Le secteur tertiaire : sa répartition par branche

Sur les deux versants, les secteurs de la mécanique et de
la métallurgie emploient également une part élevée de
salariés. En dehors de l'agro-alimentaire, du bois-papier
(consom-mateurs des sources de matières premières loca-
les) et du bâtiment, les autres types d'activités sont très
peu représentés.
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La géographie du massif



Carte 6

La géographie physique et humaine
(altitude: chef lieu de commune)

Plateau de

Haute - Saô,;rê
ê;pl

À,

l

t MulhouseO a*

sundsau t.*9'ôiif.....

,û.t

Olt n

--.--' 'T ? '
ræi

1- Qt

Plalne

SdEarBE!æO

s
o

.a
f

o
ç

lqa
Légende:

O Besançon ville de plus de 100 000 habitants

o siem ville deplus de 15 000 habitants

o N6u cente de I 500 à 15 000 hâbitânts

^ 
principaux sommets

......... cows d'eau et lacs

a chambéry

Sources : France IGN
Suisse OFS

0 25km

Altitude ru chef lieu de commune

I s,a*i*Es:oo*u
I a. ooo a tso rr*,

infédêu ou égnle à 600 nèm

42



L'introduction à I'analyse
de la structure spatiale du massif

Nous avons vu que le niveau communal et celui de sa
hiérarchie spatiale immédiatement supérieure (les can-
tons en France et les districts en Suisse) forment la base
cartographique de I'atlas. Leur sélection a relevé d'un
choix pragmatique, conditionné par le découpage insti-
tutionnel et la structure des statistiques dans les deux
pays. Ce maillage administratif et ce quadrillage du mas-
sif sont une excellente base pour le traitement et la repré-
sentation de I'information au service de I'analyse. Point
de départ du travail, il sera aussi le point d'arrivée dans la
mesure où la définition des orientations, l'élaboration et
la mise en æuvre des programmes d'action se font sur la
base des circonscriptions administratives.

L'interprétation des thèmes cartographiés et l'élaboration
de plans d'aménagement du territoire ne peuvent pourtant
se concevoir sans référence aux différents espaces et
territoires qui façonnent le massif du Jura. Ceux-ci sont
la résultante de différentes composantes géographiques
et de la manière dont les facteurs naturels et humains ont
ensemble concouru à façonner ce massif. Mais ils ne
correspondent généralement pas aux circonscriptions
administratives.

La délimitation du massif
du Jura

"L'arc" jurassien est un massif calcaire d'environ 250 km
de long qui fait partie en fait des zones externes des
Alpes, mais n'en constitue pas moins une unité bien dif-
férenciée. Il est en effet à I'est, séparé des Alpes par le
Moyen-Pays helvétique, et bordé à I'ouest par les plaines
de la Saône et du Rhône. Le massif est de plus rétréci au
nord et au sud à chacune de ses extrémités.

Ce croissant a sa concavité tournée vers I'ouest, en
France. C'est qu'en effet le massif est dissymétrique. Il
s'élève d'ouest en est en paliers successifs ; sur le versant
suisse, il atteint directement les plus hauts sommets et
connaît vers I'ouest des altitudes moins élevées.

Au nord, il s'étend jusqu'aux Cantors de Bâle, à la limite
de la Forêt Noire, dont il est séparé par le Rhin. Géologi-
quement, la Schwâbische Alb en Allemagne méridionale
constitue la suite naturelle du massif. Au sud de la plaine
d'Alsace, le canton de Ferrette dans le Haut-Rhin est
considéré par les géographes comme faisant partie du
Jura et en constitue la limite nord.

Au sud, le Jura va également se rétrécissant jusqu'à la
percée du Rhône, au-delà duquel il va se fondre dans les
massifs préalpins français. Au-delà du Rhône, seule l'île
Crémieu est rattachée par les géographes au Jura.

Le massif du Jura français appartient donc essentielle-
ment aux départements français de I'Ain, du Jura, du
Doubs et du Territoire de Belfort, celui du Jura Suisse
aux Cantons de Vaud, de Neuchâtel, de Berne, du Jura et

de Soleure, et pour I'extrême nord, aux Cantons de Bâle-
Campagne et d'Argovie.

Les limites du massif sont fortement marquées du côté
suisse par la chute abrupte de la chaîne sur le Moyen-
Pays dont I'altitude avoisine les 400 m. Sur le territoire
français, la différence est beaucoup moins importante,
mais cependant bien marquée, entre le premier plateau
dont I'altitude la plus basse s'élève à environ 400 m, et la
partie bordant le massif qui se situe à environ 200 m.

Ce pourtour du massif est souligné, tant du côté suisse
que du côté français, par un cordon de villes et de bourgs
"portes" qui matérialisent en quelque sorte les limites du
massif.

Au sud-est et en France, on trouve d'abord Gex. Puis,
depuis Bellegarde-sur-Valserine dans I'Ain, le parcours
du Rhône qui forme la limite sud du périmètre jurassien
est marqué par quelques bourgs importants et villes pe-
tites ou moyennes : Culoz et Belley. Ambérieu-en-
Bugey, Bourg-en-Bresse, Lons-le-Saunier, pour ne citer
que les plus gros centres, sont les portes du massif pour
la plaine des Dombes et de la Bresse. Poligny, Arbois et
Salins-les-Bains sont situés au débouché de "reculées",
sortes de fiords creusés par l'érosion. Puis, en suivant le
Doubs jusqu'au sud de Montbéliard, Besançon bien sûr et
Baume-les-Dames forment les portes des avant-monts de
Besançon, des plaines de la Saône et des plateaux de
Haute-Saône.

En Suisse, au pied du Jura qui se rapproche de quelques
kilomètres de la rive droite du Léman, Nyon puis Orbe et
la rive droite de Neuchâtel, avec notamment Yverdon-
les-Bains et Neuchâtel, puis Bienne, Granges, Soleure,
Balsthal, Olten, Aarau et Brugg forment un cordon de
villes-portes.

La structure interne du Jura

Nous avons pu dégager I'existence, de part et d'autre du
massif sur une zone de contact, entre plaine et montagne,
d'un cordon de "villes-portes". Elle s'explique par I'his-
toire, des raisons de protection, les effets des complé-
mentarités agricoles entre plaine et montagne, les
coteaux viticoles, des raisons liées aux voies de commu-
nication (entre villes extérieures au massif ou entre la
plaine et I'intérieur du massif), les ressources en eau, etc.

Si tous ces facteurs et d'autres se combinent de manière
particulière selon les bourgs ou les villes concernés, il
n'en reste pas moins vrai que I'existence d'une telle struc-
ture de peuplement est un trait assez constant des diffé-
rents massifs montagneux.

Il en va différemment en ce qui concerne la structure
interne bien particulière de ce massif. Le Jura est une
montagne relativement basse qui n'a pas subi la même
érosion que, par exemple, le massif alpin. Le relief est
encore conforme à la structure des matériaux qui la
constituent. Ces matériaux sont plissés et I'orientation en
constitue un caractère essentiel. Ces plis, parfaitement
individualisés, sont réguliers et parallèles et peuvent se

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
DATAR / Cemagref/ EPFL-IREC 43



suivre sur de très grandes distances. Leur direction
nord/sud dans les départements de I'Ain et du Jura, et
sud-ouest/nord-est dans le Jura suisse et le Doubs, expli-
que I'orientation des vallées.

Ces caractères sont bien illustrés sur la carte non seule-
ment par la direction des vals, mais également par la
position des sommets et les limites altitudinales. La
forme même du massif qui se traduit par la direction de
ses zones bordières (Bourg-Montbéliard, Genève-
Bienne) présentées précédemment, est une autre illustra-
tion de ces configurations.

La structure plissée, combinée à d'autres facteurs géolo-
giques, fait apparaître une répétition de deux types de
zones :

- des plateaux, des vals ou des combes disposés parallè-
lement, orientés dans le sens des plis et occupant leur
synclinal ou le sommet creusé de leur anticlinal,

- des zones plus ou moins intensément plissés, le plus
souvent très déformées, correspondant à des anticlinaux
ou à des faisceaux serrés d'anticlinaux.

Leur disposition varie suivant que prédominent les pla-
t€aux ou au contraire les faisceaux de plis et elle conduit
à distinguer le Jura plateau du Jura plissé et le Jura tabu-
laire.

Le Jura plateau

r En France, le Jura plateau couvre la partie du Doubs et
du Jura située au-dessous de 800 à 850 m. On distingue
le premier plateau qui s'étend entre environ 400 et
600 m, et le deuxième plateau qui se situe entre 650 et
800 m.

La séparation entre les deux plateaux se situe à peu près
sur une ligne qui traverse St-Hippolyte, Sancey-le-
Grand, Etalans, Ornans, Etemez, Champagnole et Clair-
vaux-les-Lacs.

Les limites altitudinales choisies permettent de visualiser
approximativement les deux plateaux qui s'étagent en
paliers ascendant d'ouest en est. Les rivières du Suran, de
la Valouse et de I'Ain ont leur lit sur le premier plateau et
coulent du Nord au Sud dans la Petite Montagne. Sur ces
cours d'eau, on notera un seul bourg important : Cham-
pagnole sur I'Ain, à proximité de la source de celui-ci.

o En Suisse, les Franches-Montagnes correspondent au
Jura plateau. Les parties septentrionales des Cantons de
Bâle, d'Argovie et du Laufonnais à I'extrémité est du
massif appartiennent au Jura tabulaire. Il correspond à

une topographie douce, une altitude plus basse, une
bonne accessibilité depuis I'ouest et le nord (Belfort et
Bâle). Les centres urbains se trouvent alors dans de lar-
ges bassins (Delémont, etc).

Le Jura plissé

Il couvre en Suisse la majeure partie du reste du Jura et
s'étend de Genève à Brugg. En France, Ia quasi totalité
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de la montagne de I'Ain (Bugey et Haut-Bugey) en fait
partie, ainsi que les hautes parties du département du
Jura (le Haut-Jura avec les cantons des llouchoux, de St-
Claude, Morez et des Planches) et du Doubs (le Haut-
Doubs avec surtout le canton de Mouthe).

Une analyse du Jura plissé permet d'y distinguer les dif-
férents vals.

o En Suisse, ce sont les vallées de Tavarmes, le vallon de
St-Imier, le Val-de-Ruz, le Val-de-Trarrers dont le fond
se situe entre 600 et 800 m, les vallées de la Brévine, de
la Sagne, de la Chaux-de-Fonds et la Vallée-de-Joux
dont les fonds dépassent 1000 m et qrui n'ont que des
écoulements souterrains. Ces vallées sont interrompues
par des vallées profondément encaissées (gorges de Tau-
benloch ou de I'Orbe) ou par des cluses (Balsthal, Trim-
bach...) qui, tout en constituant les voies d'accès à
I'intérieur du massif, contribuent à Ie cornpartimenter. De
ce fait, il n'existe pas en Suisse une conlinuité sur de très
grandes distances de ces vallées longituclinales.

o En France, en se déplaçant du nord au sud, on trouve
toute une série de vallées orientées norcl-sud qui structu-
rent le massif :

- dans le département du Doubs :

le Doubs coule de Pontarlier à Morteau et Villers-le-
Lac ; il longe ensuite la frontière en s'engageant dans des

gorges de la même façon que le Dessoubre, son affluent.
Notons que le caractère encaissé de ces deux rivières, au
point de former de véritables canyons (comme le reste de
la vallée de la Loue qui coule, elle, d'erst en ouest, per-
pendiculairement aux plis) représente urr trait géologique
particulier mais ne génère pas pour atrtant de division
spatiale régionale,

- dans le département du Jura :
- la vallée de la Bienne de Morez à St-Claude,

- dans le département de l'Ain :
- à I'ouest d'une ligne Orgelet-Poncin, le Bas-Bugey avec

la vallée du Suran,
- à I'est, le plateau du Bugey qui s'étend au nord d'Evos-

ges et se prolonge sur Oyonnax,
- plus à I'est, le Haut-Bugey avec, sur les plateaux, les

vallées de Hauteville et du Valromey,
- enfin, les Monts du Jura (Pays de Ge;<) avec la Valse-

rine qui se jette dans le Rhône à Bellegarde.

Nous noterons pour terminer, que les bourgs se trouvent
tous dans les vallées, sur les plateaux ou les zones de
contact entre I'avant-pays et le massif. La plupart sont, de
plus, situés le long des rivières.

Comme en Suisse, on retrouve une autle caractéristique
de ce style tectonique jurassien, à savclir I'existence de
cluses creusées perpendiculairement aux plis. Elles cor-
respondent à des dépressions transversales de ces plis et
sont le lieu d'élection pour l'écoulement des eaux. Ainsi,
la Cluse des Hôpitaux (d'Ambérieu-en-Bugey à Culoz) et
la Cluse de Nantua à Bellegarde traversent le massif d'est
en ouest dans le département de I'Ain.



L'ensemble de ces caractéristiques physiques du massif a
un lien avec le peuplementqu'il faut prendre en compte
pour I'aménagement du territoire.

Les axes routiers

Le Jura et les grands axes de circulation
autoroutiers

Pour visualiser les grands axes de circulation, replaçons
le Jura dans son contexte géographique très élargi :

- au nord-est, le Jura se prolonge par le Jura Souabe au
pied duquel coule le Danube et s'étend le plateau bava-
rois qui prolonge lui-même le plateau suisse,

- au nord, le Jura vient se heurter aux Vosges et à la
Forêt Noire et par Bâle rentre en contact avec le Sillon
rhénan,

La liaison entre Bâle et Zurich, qui encadre cette ex-
trémité du massif, permet de passer d'ouest en est dans
I'espace situé entre, d'une part, le Jura, et d'autre part, le
massif des Vosges et la Forêt Noire. De Bâle, on accède
au Sillon Rhénan, et de Zurich, aux zones industrielles
développées de I'Allemagne du sud vers I'Autriche et à
travers les Alpes vers I'Italie.

Notons la construction de la Transjurane qui traversera
le nord du Jura de Belfort à Bienne par Porrentruy et
Delémont.

En direction du sud, le massif est contourné, en Suisse,
par la route du pied du Jura, qui sera bientôt une auto-
route sur toute sa longueur quand les tronçons de
Bienne-Soleure et Yverdon-les-Bains-Neuchâtel seront
complétés.

Une route parallèle passant par Berne et Fribourg forme
une ligne avancée du massif et rejoint à Lausanne la
précédente pour se diriger sur Genève. Ces deux cordons
de villes, proches et éloignés de notre massif, seront
reliés entre eux par la construction de I'autoroute entre
Yverdon-les-Bains à Morat (et Beme) par Payerne. Offi-
ciellement, une liaison autoroutière entre Neuchâtel et
Beme n'est pas prévue.

En France, le massif est contourné également par une
autoroute qui, de Bâle, Mulhouse et Belfort, descend en

longeant le Jura par Besançon, puis s'en écarte ensuite
considérablement. Toutefois I'ouverture en 1997 de I'au-
toroute Dole-Bourg-en-Bresse permettra de relier toutes
les villes de la bordure ouest du massif et de constituer
en France un cordon comparable à la route suisse du pied
du Jura.

Il faut ensuite descendre plus au sud de Genève pour
atteindre une autoroute qui traverse I'extrémité sud du
massif en direction de Lyon par la cluse de Nantua. Mais
là, en attendant la Transjurane, cet axe est pour I'instant
la seule véritable liaison autoroutière reliant I'est et
I'ouest. Cet axe Genève-Lyon, à I'extrémité sud du mas-
sif entre Jura et Alpes, apparait comme le pendant de la
transversale Bâle-Zurich de son extrémité nord. Il est un
lieu de passage obligé vers le bassin lyonnais, ainsi que
vers Annecy et au-delà vers tout le sillon alpin. Outre
I'accès à la région Rhône-Alpes et à Milan par Chamonix
ou le Grand St-Bernard, il permet le passage vers le sud,
et notamment vers Barcelone par la vallée du Rhône.

Les principales transversales internes
au mâssif

Nous avons évoqué pour I'instant les transversales des
extrémités du massif, celle de Bienne-Delémont-Belfort
qui coupe la partie nord du massif qui, nous I'avons vu,
offre un moindre obstacle du fait de son relief et de son
altitude, celle de Bellegarde à Bourg-en-Bresse utilisant
la seule cluse qui traverse le massit avec toutefois des
ouvrages d'art spectaculaires.

L'orientation longitudinale des plis fait qu'il n'y a pas de
vallées perpendiculaires au massif qui puissent en facili-
ter I'accès.

Nous avons indiqué sur la carte trois transversales.

o La route reliant Besançon, la capitale régionale de la
Franche-Comté située au bord du massif, à Pontarlier, la
deuxième ville du massif français après Oyonnax, Sous-
Préfecture du Doubs, et de plus située très près de la
frontière, permet d'accéder facilement au Moyen-Pays
(Yverdon-les-Bains et Lausanne) en Suisse par Vallorbe.
La route Besançon-Pontarlier compte le plus fort trafic
transfrontalier du Jura (4400 véhicules/jour). Ce tronçon
ne peut que se renforcer, et la partie suisse de cette trans-
versale est déjà en grande parlie autoroutière. Ces fac-
teurs, joints à la position centrale qu'occupe cette
transversale dans le massif, rendent cette liaison Besan-

çon-Lausanne tout-à-fait essentielle.
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Par ailleurs, une bifurcation de cette route met Pontarlier
en relation avec Neuchâtel par le Val-de-Travers
(1800 véhicules/jour au poste frontière des Verrières).

o Plus au nord, la liaison transversale Besançon-Neu-
châtel par La Chaux-de-Fonds présente I'intérêt de
relier la plus importante ville du cæur du Jura (près de
50'000 habitants avec Le Locle) à Besançon et de la
rapprocher de Pontarlier. De plus, la liaison autoroutière
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds par le tunnel sous la Vue-
des-Alpes fait que I'accès au Moyen-Pays suisse est un
problème réglé. Le trafic à la frontière (Col des Roches)
représente environ les trois quarts de celui de la transver-
sale précédente.

o Plus au sud, une autre route en provenance de Dole
pénètre dans le massif à Poligny, desservant Cham-
pagnole et Morez, puis rejoint le Moyen-Pays, soit
directement à Nyon (à 25 km de Genève), soit en des-
cendant toute la vallée de I'Orbe, entre Yverdon-les-
Bains et Lausanne. Elle totalise quelques 2850 véhi-
cules/jour à La Cure, au passage de la frontière vers
Nyon, et 1500 véhicules/jour au Brassus, poste frontière
qui permet d'accéder à la Vallée-de-Joux (haute-vallée de
I'Orbe).

o Tout au sud, la nationale 504 qui relie la vallée de la
Saône aux tunnels alpins, doit être mentionnée pour son
important trafic de poids lourds.

o Il existe en outre quelques autres passages reliant no-
tamment le Doubs aux Franches-Montagnes (cf carte).

Principaux points de passage franco-suisse

Delle ë Boncourt
Abbévillers <+ Fahy
Villard-lès-Blamont ê Damvant
Brémoncourt ë La Motte
Goumois ê Saignelégier
Fournet-Blanch. (â Biaufond
Vilfers-fe-Lac ë Le Locle (Col des Roches)
Verrières-de-Joux ê Les Verrières
Les Fourgs (+ L'Auberson
La Ferrière/Jougne (+ Vallorbe
Bois-d'Amont () Le Brassus
Les Rousses ê La Cure (Col de la Git'rine

Les liaisons avec I'extérieur du massif

Nous avons vu que, en Suissq le relief descendait bruta-
lement sur le Moyen-Pays. Les villes se situent souvent
aux portes du massif Bienne et Neuchâtel sont celles qui
permettent de relier la quasi-totalité des villes suisses
jurassiennes importantes. Le Locle et La Chaux-de-
Fonds sont maintenant reliées à Neuchâtel par une auto-
route. Le Val-de-Travers (vallée de I'Areuse) a ésale-
ment son débouché normal à Neuchâtel.

Le bassin de Delémont (2 l'000 habitants) et Porrentruy
en Ajoie (9000 habitants) ainsi que Moutier (près de
8000 habitants) et le bassin de Tavannes (près de
l0'000 habitants) sont en passe d'être reliés par autoroute

au pied du Jura à Bienne. Tramelan (4500 habitants) et
St-Imier (8000 habitants) sont également reliés au pied
du Jura à Bienne.

Outre ces deux portes essentielles, Orbe, Yverdon-les-
Bains et Nyon au sud du massif, relient d'une part
Vallorbe et Ste-Croix et d'autre part St-Cergue, au pied
du Jura. Au nord, Balsthal et Olten sont situées sur des
routes traversant le massif depuis Bâle mais la liaison la
plus importante est I'autoroute Bâle-Gothard, qui traverse
le massif en tunnel et rejoint I'axe est/ouest entre Olten et
Oensigen dans le Gâu.

En France, les autoroutes qui, à partir de Bourg-en-
Bresse et Ambérieu-en-Bugey, relient la région Rhône-
Alpes à Genève par la cluse de Nantua, desservent
Oyonnax et St-Claude. Par ailleurs, les trois transversales
que nous avons citées plus haut desservent I'essentiel des

villes des départements du Jura et du Doubs à Dole et
Besançon, et donc à I'autoroute qui borde le massif au
nord.

Comme autres portes du massif, signalons Pont-de-
Roide, Baume-les-Dames au nord-ouest, et bien entendu
Lons-le-Saunier dans le déparlement du Jura et Gex pour
le pays de Gex. On note ainsi un nombre très limité
d'entrées ou de sorlies du massif, que ce soit en Suisse ou
en France.

Les longitudinales

Nous avons vu que les liaisons de I'intérieur vers I'exté-
rieur du massif étaient assurées au travers de quelques
portes. Le Jura dispose-t-il d'un réseau intérieur permet-
tant à ses bourgs et ses villes de communiquer entre
eux ?

Nous avons fait apparaître sur la carte une longitudinale
qui apparaît au moins potentiellement relier les principa-
les villes du massif ; il s'agit de I'axe Nantua/Oyonnax/
St-Claude/St-Laurent-en-Grandvaux/Champagnole (avec
ici une longitudinale se raccrochant à Lons-le-Saunier),
Pontarlier et Morteau.

Puis, de Morteau, la longitudinale poursuit sa route en
France vers Belfort par Maîche et Pont-de-Roide, et en
Suisse, par Le Locle, La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Ta-
vannes. Moutier. Delémont et Bâle. Au moins sur sa

partie française, nous savons qu'il existe un projet visant
à faciliter cette liaison intra-massif (déjà, une voie rapide
se met en place entre Nantua et St-Claude). Du côté
suisse, les liaisons autoroutières vers I'extérieur du mas-
sif, la mise en continuité de I'autoroute du Pied du Jura,
ne rentrent-elles pas en concurrence avec une liaison
longitudinale La Chaux-de-Fonds/Tavannes par St-
Imier ?
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Le réseau jurassien
des chemins de fer

Les auteurs de cet atlas estiment nécessaire que non
seulement le réseau routier, mais également le réseau des
transports publics soient intégrés à I'analyse, puisqu'ils
jugent la qualité de la desserte comme un élément central
du tissu économique et un atout aussi bien pour la
population résidente que pour le tourisme.

La carte choisie ne tient compte que du réseau ferro-
viaire, qui constitue les axes lourds du réseau des trans-
ports publics ; elle n'intègre pas les relations par bus. La
carte présente l'étendue du réseau exploité et le nombre
de trains circulant sur chaque tronçon selon I'ho-
raire 1994.

La situation actuelle met en évidence des différences
notables entre les deux pays, tant du point de vue du
maillage du réseau que de la fréquence des trains.
Historiquement cependant, les réseaux suisses et français
étaient tout à fait comparables. Dès I'après-guerre, un
grand nombre de lignes secondaires fut supprimé dans le
Jura français et remplacé par des services de bus. Actuel-
lement, la fermeture de quelques tronçons du réseau ferré
régional est à I'ordre du jour en Suisse, comme par
exemple le parcours Travers-Pontarlier (déjà supprimé).

L'examen de la carte ci-contre montre I'importance des
dçux axes ferroviaires ouest/est en Suisse, à savoir les
lignes "Intercity" partant de I'aéroport de Genève-Coin-
trin. La première ligne, qui est une des épines dorsales du
réseau des CFF, dessert Genève-Comavin, Lausanne,
Fribourg, Beme, pour rejoindre le pied du Jura à Olten ;

elle poursuit sa course en direction de Zurich et de son
aéroport, puis de la Suisse orientale. La seconde ligne
emprunte les mêmes voies jusque dans I'agglomération
lausannoise sans pour autant la desservir ; elle passe par
Yverdon-les-Bains, Neuchâtel, Bienne, Granges, Soleure
et Olten où elle rejoint la ligne de Zurich.

Le critère de choix de représenter sur [a carte ci-contre le nombre de
trains est arbitraire et crée des distorsions évidentes dans certains cas;
ainsi en est-il des lignes Lyon-Lons-le-Saunier et Bourg-en-Bresse-
Mouchard par I'intérieur du massif, qui sont présentées comme équiva-
lentes alors que leurs trafics voyageurs sont bien différents. Il
conviendrait de compléter ces informations avec des données sur le
trafic ou les caractéristiques de ces voies.

Pour la Suisse, la carte met en évidence quatre autres
axes importants qui sont exploités à des fréquences éle-
vées. Dans le Jura, il s'agit de la ligne à voie unique entre
Bienne et Bâle par Moutier, Delémont et Laufon. S'y
ajoutent les axes du trafic nord-sud, soit la ligne du Sim-
plon, celle du Lôtschberg (Berne-Brigue), et celle du
Gothard, visible sur la carte entre Bâle et Olten.

Un réseau de lignes secondaires complète cette offre
dans le moyen pays sur lequel nous ne nous attarderons
pas ; relevons seulement que, parmi ces lignes, seuls les
tronçons Neuchâtel-Berne et Bienne-Berne disposent
d'une offre de trains directs.

Dans le Jura suisse proprement dit, de nombreuses lignes
régionales et quelques lignes transversales internationa-
les existent mais ne forment un véritable réseau que dans
la partie centrale du massif. Nous allons énumérer ces
lignes de façon exhaustive, partant du sud-ouest vers le
nord-est :

- la ligne à voie étroite de Nyon à la Cure par St-Cergue,
qui passe par le col de la Givrine à plus de 1200m.
Autrefois, elle avait son terminus à l4orez,

- les deux tronçons de Morges à I'Isle et à Bière,
- la grande ligne intemationale par le Mont-d'Or emprun-

tée par le T.G.V. Paris-Lausanne par Dijon, Dole,
Mouchard, Frasne, Vallorbe,

- I'embranchement Vallorbe-Le-Brassus, qui dessert la
Vallée de Joux en trafic régional,

- la courte ligne entre Charvonay et Orbe, qui fut à l'épo-
que la première ligne électrifiée de Suisse (1896),

- la ligne à voie étroite Yverdon-les-Brtins à Ste-Croix,
- de Neuchâtel, les deux lignes qui mènent dans le Val-

de-Travers. L'une n'est plus empruntée que par les
T. G.V. Berne-Neuchâtel-Pontarlier-I.rasne-Pari s. L'au-
tre est exploitée en service régional entre Neuchâtel et
Buttes par Travers et Fleurier,

- la ligne Neuchâtel-La-Chaux-de-Fonds-Le Locle, qui
constitue la ligne principale du Jura neuchâtelois,

- deux lignes à voie étroite irriguent cles petites localités
des montagnes neuchâteloises : Le Locle-Les Brenets
et La Chaux-de-Fonds-Les Ponts-de-Martel,

- la ligne La Chaux-de-Fonds-Bienne traverse le Vallon
de St-Imier, dont un embranchement mène de Sonce-
boz à Moutier par la vallée de Tavannes,

- le réseau des CJ (Chemins de fer du Jura) constitué de
trois lignes : La Chaux-de-Fonds-t3lovelier par Sai-
gnelégier, Tavannes-Le Noirmont par Tramelan et Por-
rentruy-Bonfol dans I'Aj oie,

- I'ancienne ligne internationale de Delémont à Bonfol
par Porrentruy ne conduit plus à Belfbrt,

- la ligne Moutier-Soleure traverse en tunnel la première
chaîne du massif,

- la ligne Onsingen-Balsthal est un court embranchement
sur la ligne Soleure-Olten,

- Dans le Canton de Bâle-Campagne, la ligne à voie
étroite (70 cm) qui joint Liestal à Waldenburg.

La plupart de ces lignes sont desservies selon les princi-
pes de I'horaire cadencé, soit une fréqr.rence d'un train par
heure (toutes les deux heures aux heures creuses pour
certaines lignes).
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Carte 8

Les voies ferrées

Sources : horaires SNCF - CFF pour I'hiver 1 994
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Communes jurassiennes de plus de 1500 habitants
Proposition de regroupement autour des pôles

France Cantons Alr. Pop 90 (l)

Femey-Voltaire
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La carte no8 montre que, en France, les lignes ferroviai-
res extérieures au massif sont plus importantes que les
lignes le desservant. Au nord du massif, deux lignes
constituent I'armature principale du réseau qui est centré
sur Besançon. Il s'agit de la ligne TGV.Paris-Besançon
par Dijon et de I'axe Lyon-Strasbourg par Bourg-en-
Bresse, St-Amour, Mouchard, Besançon, Belfort et Mul-
house (et de là sur Bâle). Ce deuxième axe est destiné à

devenir la ligne TGV Rhin-Rhône.

Au sud du massif, les lignes au départ de Paris vers
Lyon-Bellegarde-Genève (par TGV) et vers Bourg-en-
Bresse-Chambéry-Turin par le Mont-Cenis ont un ca-
ractère international et traversent le Jura par la Cluse des

Hôpitaux entre Ambérieu-en-Bugey et Culoz. Une liai-
son TGV plus directe entre Paris et Genève et la Haute-
Savoie pourrait emprunter I'itinéraire Mâcon-Bourg-en-
Bresse-Nantua-Bellegarde. La réalisation de ce projet.
vivement souhaitée par le Canton de Genève, est à nou-
veau projetée.

La desserte de la partie française du massif est essentiel-
lement garantie par une ligne longitudinale partant de
Bourg-en-Bresse et rejoignant la ligne du Mont-d'Or à

Andelot-en-Montagne. Elle dessert notamment les villes
de Oyonnax, St-Claude et Morez. Mis à part les tronçons
déjà mentionnés car desservis par des T.G.V., le massif
bénéficie d'une autre ligne transversale à savoir celle de
Besançon-Le Locle par Valdahon. La carte montre la
faible fréquence des trains sur ces deux lignes.

Pour conclure cette description, la carte met en exergue,
mis à part la grande différence de maillage et de fré-
quence des réseaux ferroviaires entre les deux pays, la
faible interconnexion transfrontalière (à part la ligne
secondaire Besançon - Le Locle, seules les lignes inter-
nationales desservies pas le TGV.sont maintenues).
Notons cependant que les transports publics par autocars
pallient partiellement à ces lacunes.

La qualité de I'interconnexion des deux versants du
massif dépendra de I'orientation des politiques de trans-
port suisse et française. De notre point de vue, ces
politiques devraient assurer un standard minimum de
relations transfrontalières entre les centres du massif et
les principales agglomérations environnantes. La réalisa-
tion d'un tel objectifnécessite une prise de conscience de
I'importance des transports publics pour le développe-
ment futur du massif et de la complémentarité entre les
modes de transport.

Les espaces urbains

La présentation de la géographie physique nous a donné
un premi er aperçu de la logique de répartition des villes :

influence des vallées, des zones bordières, etc.

Afin de mieux visualiser les espaces urbains du massif,
nous avons cherché à les organiser en un ensemble struc-
turé; pour cela, nous avons tout d'abord inventorié et
cartographié les communes de plus de 1500 habitants.

Certaines d'entre elles forment des ensembles contigus.
Après avoir vérifié que cette contiguïté était réelle (deux
communes peuvent être mitoyennes par leur crête sans

avoir aucune relation directe entre elles), nous avons
établi une liste de ces ensembles de communes.

Ainsi, sur la carte de géographie physique et humaine,
pour chaque ensemble de communes mitoyennes, seule
figure la plus grande commune de 1500 habitants ou
plus. Ces ensembles forment des pôles urbains.

Sur le tableau ci-contre, on trouvera la liste de ces pôles
classés par ordre décroissant de population.

Selon cette méthode de regroupement des communes, on
distingue les pôles jurassiens principaux (plus de 20'000
habitants) :

- en Suisse, La Chaux-de-Fonds (48'000 habitants) et
Delémont (22'000 habitants) au cæur du massif,
Bienne (58'000 habitants) et Yverdon-les-Bains
(27'000 habitants) à sa périphérie,

- en France, Oyonnax (33'000 habitants) et Pontarlier
(20'000 habitants) au cæur du massif, Gex (37'000 ha-
bitants) à sa périphérie.

Seul Orbe, en Suisse, compte de l0'000 à 20'000 habi-
tants, alors que le versant français est le siège de 6 pôles
de cette taille.

Par contre, de 1500 à l0'000 habitants, les pôles internes
au massif sont près de deux fois plus nombreux en Suisse
qu'en France.

Ainsi, le Jura suisse disposerait de plus grands pôles que

la France et serait, contrairement à la France, dépourvu
de pôles moyens. Il aurait en outre plus de petits pôles.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
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Carte 9

Zones de vie et pôles d'attraction du Jura français
et régionalisation du versant Suisse

Périmètre restreint
communes (France), conlmunes (Suisse)
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Les zones d'attraction

Les principaux pôles, ou agglomérations d'habitants,
ayant étê reconnus, nous chercherons à diviser le massif
en unités territoriales.

Cette partition du territoire en "zones de vie" a pu être
définie de manière assez précise en supposant qu'à I'inté-
rieur de chacune d'elle les habitants qui y résident effec-
tuent la plupart de leurs déplacements, qu'il s'agisse de
déplacements domicile-travail ou domicile-lieu d'appro-
visionnement en biens de consommation courante.

En France, nous disposons d'une enquête de I'INSEE
auprès des maires indiquant pour chaque commune, dans
quelle autre commune les habitants font le plus fréquem-
ment leurs achats courants. Le principe fondamental de
détermination des zones de vie a été de rassembler, pour
chaque pôle, toutes les communes dont les habitants
fréquentaient le plus souvent pour leur approvisionne-
ment le même pôle.

Secondairement, les zones de peuplement industriel ou
urbain (ZPIU) de I'INSEE qui résultent de I'application
de critères relatifs aux migrations domicile-travail ont été
utilisées pour regrouper certaines zones de vie dont les
communes centres d'approvisionnement les plus fréquen-
tées appartenaient à la même ZPIU.

En Suisse, nous nous sommes attachés, faute d'enquêtes
relatives à la commune la plus fréquentée pour I'approvi-
sionnement de consommation courante à I'analyse de la
géographie physique et aux informations relatives aux
migrations domicile-travail. Dans le doute sur le ratta-
chement de telle commune à tel centre ou à tel autre,
nous nous sommes adressés aux informateurs locaux
pour connaître la commune la plus fréquentée pour les
approvrslonnements courants.

Il résulte de ce découpage une partition du massif fran-
çais en unités assez vastes tandis que la régionalisation
du versant suisse conduit à un découpage plus fin. Cette
méthode de différenciation des territoires jurassiens illus-
tre le phénomène de fonctionnement inteme et périphéri-
que du massif montagneux aussi bien en France qu'en
Suisse.

En France, en effet, plusieurs zones de vie s'organisent
autour d'un pôle interne au massif et les communes
qu'elles englobent sont localisées dans I'aire d'influence
de ce pôle. C'est le cas par exemple dans le Doubs des
zones de Maîche, de Morteau ou encore de Pontarlier
disposées en continuité le long de la frontière, alors que
la zone de Valdahon est plutôt isolée. Plus au sud, les
pôles d'attractions de Champagnole, Morez, Saint-
Claude et Oyonnax s'organisent en un cordon de zones
de vie internes au massif. Bellegarde-sur-Valserine et
Gex forment également deux zones de vie propres bien
que Gex soit fortement dépendante de la région gene-
vorse.

Il en résulte finalement une frange de zones internes
assez étroite. calée le lons de la frontière. Celle-ci ne

constitue pas un seuil infranchissable puisque la plupart
des zones bordières citées sont sous I'influence d'une
dépendance helvétique, en particulier pour le travail. De
ce fait, I'identité de la montagne jurassienne est renforcée
d'autant plus que sur la partie ouest du massif la plupart
des zones de vie présentes demeurent sous I'influence
marquée des grandes villes périphériques
(Hérimoncourt-Montbéliard, Besançon, Lons-le-Saunier,
Bourg-en-Bresse, Annecy et Chambéry). Seuls quelques
petites zones de vie propres peuvent être identifiées en
bordure du massif mais elles sont liées à des raisons
géographiques et économiques : Arbois-Poligny, Salins-
les-Bains ou encore Ornans (vallées encaissées, éloi-
gnement relatif de grandes villes périphériques, maintien
d'une activité agricole dominante).

Sur le versant suisse, peu de territoires jurassiens ou de
petites régions sont tournées vers I'intérieur du massif.
La plupart d'entre elles suivent I'orientation sud/ouest-
nord/est des vallées, ce qui les met en relation directe
avec les principales villes-portes à leur débouché
(Bienne, Neuchâtel, Yverdon-les-Bains).

Seuls les bassins de la Chaux-de-Fonds et de Delémont
ou la région des Franches-Montagnes, du Clos-du-Doubs
ou encore de I'Ajoie bénéficient d'une relative autonomie
vis-à-vis du Moyen-Pays helvétique du fait de leur éloi-
gnement et d'une importance économique certaine : forte
industrialisation, tourisme bien implanté, agriculture
dynamique.

Nous avons mis, d'abord, I'accent sur les zones de peu-
plement fort de ces espaces de vie. Notre choix de défi-
nition (communes de plus de 1500 habitants) ne doit pas
cacher I'importance des petites communes, de leurs espa-
ces et de leur potentialité humaine même si elles ne
représentent que peu de choses en terme d'activités
économiques.

Ainsi en Suisse, sur le périmètre restreint, plus de la
moitié des communes ont moins de 500 habitants. Elles
couvrent plus de l/3 du territoire, avec une densité de 32
habitants/km' (10% de la population) et seulement 3%o de
I'industrie.

En France, plus des 3/4 des communes ont moins de 500
habitants. Elles représentent près de 213 de la surface, le
ll4 de la population et le dixième de I'industrie.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
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Cafie 10

Les différents pôles et leurs relations

Vallée clu Rhin

Paris
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D'après une étude Cemagref - IREC
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Dépendance hiérarchique

Regroupement autour des pôles

Axes transjurassiens
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Les villes portes et les villes bordières sont
sihrées au oied du massif. Contrairement à la
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Les pôles et leurs relations

La synthèse de la géographie physique et humaine du
massif jurassien laisse apparaître une structuration de
I'espace basée sur les voies de corlmunication et les
relations entre pôles principaux.

On distingue en premier lieu deux pôles rnajeurs situés à
chaque extrémité de la chaîne jurassienne à partir des-
quelles se dessinent les relations externes et intemes du
territoire.

Au nord, il s'agit du bipôle Bâle-Zurich, ouvert au nord
et à I'est vcrs la vallée du Rhin et le Pays de Bade, en
Allemagne. Lyon-Genève forment la seconde bipolarisa-
tion qui se poursuit au sud et à I'ouest vers la vallée du
Rhône puis le sillon alpin et au nord vers la capitale fran-
çalse.

Entre ces deux grandes concentrations spatiales, il existe
une dynamique propre au massifjurassien.

D'une part, la périphérie du Jura est drainée par un réseau
de voies longitudinales majeures qui relient les principa-
les villes bordières entre elles, tant du côté français que
du côté suisse. D'autre part, lc rnassif jurassien est carac-
térisé par des liaisons internes qui suivent I'orientation
géographique de la chaîne. Celles-ci diffèrent beaucoup
par leur densité et leur organisation de part et d'autre de
la frontière.

En France, une seule longitudinale interne traverse la
chaîne en reliant un cordon de villes importantes depuis
Nantua jusqu'à Montbéliard, via Morteau et Maîche avec
une alternative en direction de la Suisse (La Chaux-de-
Fonds). Cependant, si I'on observe la polarisation de ces
agglomérations, I'axe n'est pas continu et on remarque
une faiblesse des relations internes du massif jurassien
entre Champagnole et Pontarlier. Ainsi, deux ensembles
caractérisent le versant français jurassien : le "tripôle"
Pontarlier-Morteau-Maîche au nord et le "tripôle"
Oyonnax-Saint-Claude-Morez, plus au sud. Ils ont cha-
cun leur spécificité.

Le premier est lié administrativement à Besançon, elle-
même située sur un axe transversal principal reliant le
Moyen-Pays helvétique d'une part et se prolongeant en
France, vers Dijon et I'ensemble du pays, d'autre part.
Ces trois agglomérations ont un rôle de pivot entre
Besançon, La Chaux-de-Fonds et le pied du Jura. Elles
sont donc fortement liées à la Suisse surtout par les acti-
vités, rnais de façon moindre au nord du Jura
(Montbéliard). Le second tripôle, connecté à I'autoroute
Lyon-Genève à la hauteur de Nantua, est fortement attiré
par I'agglornération lyonnaise mais subit une attraction
plus faible de la partie suisse (bassin genevois).

En dehors de ces deux ensernbles, la plupart des autres
villes moyennes et bourgs jurassiens sont situés dans
I'aire d'influence des agglomérations externes au massif.
Elle confère donc une forte dépendance du Jura français
vis-à-vis de son cordon de villes périphériques.

En Suisse, deux pôles se distinguent par leur position
interne au massif : La Chaux-de-Fonds et Delérnont. Ils
se situent tous deux sur des axes transversaux majeurs.
La Chaux-de-Fonds se trouve sur la liaison Besançon-
Moyen-Pays suisse que nous avons déjà évoquée, tandis
que Delémont situé sur l'axe ferroviaire Bienne-Bâle et
sur la trajectoire de la future liaison autoroutière nord-
jurassienne : la Transjurane. Cet équipement se justifiera
pleinernent car il existe actuellement une dynamique
transfrontalière entre les deux versants nord du Jura qui
pourra être accentuée par la mise en relation directe de
I'agglornération montbéliarde à la Suisse, par I'Ajoie
(Ponentruy) et son prolongement vers I'intérieur du pays.

Le versant suisse du Jura n'a donc pas la même configu-
ration en multi-pôles que la partie française. La faible
distance entre les montagnes jurassiennes et le Moyen-
Pays, ainsi que I'orientation des vallées cn direction de
celui-ci, facilitent les relations entre les villes intemes et
la zone bordière, constituée de grands pôles. La dépen-
dance du Jura suisse par rapport à son réseau de villes
périphériques est encore plus forte qu'en France.

Cette illustration des relations entre pôles jurassiens de-
rneure une synthèse des grandes tendances observées à
partir de la géographie physique, des bassins économi-
ques et des dépendances hiérarchiques entre villes pour
la satisfaction des services et des équipements publics.
Elle nc reprend donc pas I'ensemble des relations routiè-
res, fcrroviaires ou autres dans le détail. Elle exprime
toutefois une image assez fonctionnelle de la structura-
tion interne du Jura telle qu'elle apparaît aujourd'hui, à
savoir I'existence d'une entité massif jurassien forte-
ment dépendante des pôles jurassiens périphériques
(Montbéliard, Besançon, Bourg-en-Bresse ou Bienne,
Neuchâtel) voire plus éloignés (Lyon, Bâle, Genève).

En conclusion, les pôles principaux de regroupement de
population (voir tableau relatif aux espaces urbains),
leurs liaisons (carte ci-contre), les petites rëgions (page
précédente) peuvent être utilisés comme une grille de
lecture du massif.

En ce qui nous concerne, nous ne ferons pas un usage
systéntatique de cette grille dans l'analyse thématique
qui suit; cela ne nous paraît pas correspondre à la pré-
sentation générale et non finali.sée du massif qui vise à
fournir divers points de départ et supports à la réJlexion.

Il n'en reste pas ntoins vrai que, mise sur transparent,
cette grille, une fois validée et éventuellement adaptée
aux besoins de l'utilisateur, peut faciliter la lecture des
cartes thématiques. Il peut être également utile de se
référer aux informations mobilisées dans l'atlas pour
chacune de ces petites rëgions, de leurs pôles et des
zones rurales.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
DATAR / Cemagref/ EPFL-IREC 55





Deuxième partie

Analyse thématique





La démographie



Cztrte I I

La densité de la population
Années : 1990 (France) - 1990 (Suisse)

Périmètre élargi
communes (France), communes (Suisse)

Périmètre restreint - France : 53
Périmètre élargi - France :8 I

Périmètre restreint - Suisse : 141
Périmètre élargi - Suisse : 313

Ensemble périmètre restreint : 7l
Ensemble périmètre élargi : 166

MulhouseO

Sources : France INSEE - RGP 1990
Suisse OFS - RFP 1990
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La répartition de la population

Les différences de densité de population sont plus
grandes entre la France et la Suisse qu'entre les par-
ties montagne et plaine des deux pays. La concentra-
tion de population est la plus forte dans les régions
urbaines hors massif, mais également relativement
élevée dans les zones industrialisées et touristiques de
la montagne (une grande partie du Jura suisse, Haut-
Doubs et Haut-Jura). Par contre le premier plateau
du massif français est très peu peuplé.

Cette carte thématique pennet de localiser les principaux
pôles de regroupement de population du massif dans leur
étendue géographique et d'en examiner I'organisation
spatiale. Elle donne surtout la possibilité de différencier
des zones homogènes et de les confronter à la géographie
physique et aux réseaux de cornmunication (cf.première
partie).

Il faut prévenir le lecteur qui risque d'être impressionné
par les fortes différences que la carte fait ressortir. On
observe un peuplement beaucoup plus dense à I'est, dans
la partie suisse, que dans la partie française. En regardant
de plus près, c'est essentiellement le Moyen-Pays helvé-
tique qui ressort très densément peuplé.

La partie plaine, à I'ouest du massif, apparaît également
peuplée, mais ne forme pas, conformément au Moyen-
Pays helvétique, un tissu continu; il s'agit, du nord au
sud, de la zone Montbéliard-Belfort, de Besançon, de
Dole, de Lons-le-Saunier et de la plaine de I'Ain (Bourg-
en-Bresse, Ambérieu-en-Bugey et les vallées du Rhône
et de la Saône).

La partie montagne du massif est, d'une manière géné-
rale, plus peuplée en Suisse qu'en France (environ deux
fois plus). En France, on observe une relative concentra-
tion dans le pays de Gex et dans le triplet Pontarlier-
Maîche-Morteau et son pendant Oyonnax-St-Claude-
Morez. On notera qu'à I'exception d'Oyonnax, ces zones
sont essentiellement des zones frontalières etlou d'alti-
tude.

A I'inverse, la première montagne et la deuxièrne monta-
gne (nord-est de Besançon, nord-est et sud de Lons-le-
Saunier), ainsi qu'une zone disposée en "V" encadrant
I'axe Hauteville, Nantua, Oyonnax et St-Claude, mon-
trent une très faible densité. En Suisse, des valeurs aussi
basses se trouvent seulement au Clos-du-Doubs (autour
de St-Ursanne); on y remarque toutefois aussi des zones
faiblernent peuplées dans le Jura vaudois ainsi que dans
I'Ajoie et les Franches-Montagnes.

La carte permet, outre une sirnple distinction ville-cam-
pagne, de détecter différents modèles urbains:

-des villes isolées comrle La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, qui sont entourées de communes essentiellement
rurales (au moins du côté suisse); quelques bourgs plus
petits suivent le même modèle, tels que Champagnole
ou Baume-les-Dames en France;

-des agglomérations monocentrales , qui sont caracté-
risées par un centre à forte densité et des couronnes
dont la densité de population va en diminuant. L'exem-
ple-type de ce modèle est sans doute celui de Besançon,
rnais Dole, Lons-le-Saunier, Bourg-en-Bresse ou Yver-
don-les-Bains, voire Pontarlier, obéissent également à

la même structure;

-d ans les régions urbaines polycentrales, les pôles
sont entourés de comrnunes à densité très forte
(Montbéliard-Héricourt-Belfort). En Suisse, les cantons
d'Argovie et de Soleure, le long de I'Aar, montrent ce
type de structure, orientés le long des axes de transport
qui traversent le pays.

Regroupement autour de pôles

Il est intéressant de compléter ces observations tirées de
l'analyse de la carte avet' celles tirées du tableau
page50.

Le tableau permet de faire ressortir les unités urbaines
regroupant le plus grand nombre de communes de plus
de 1 500habitants. Un tel classement fait ressortir en
particulier Gex (qui n'est, de fait, qu'une partie de l'aire
genevoise) comme pôle étendu, Delémont (qui répond à
une logique de bassin autour d'un centre), Montbéliard
(logique de région ttrbaine polycentrale), enfin le bassin
d'Oyonnax et des bassins autoar de petits pôles (Morez,
Morteau. Maîche. Tavannes... ).

Notons qtt'autour de Pontarlier une seule comrnune
dépasse le seuil de IS}}habitants. Ce cas montre l'inté-
rêt de compléter cette analyse en prenant en compte
I'importance et l'évolution démographique des petites
communes vivant sous l'attraction d'un pôle. Cette
analyse que nous développerons plus loin permet de
relever la présence d'une couronne de petites communes
rurales. Ainsi, nous verrons que Pontarlier est associée à
une large couronne de petites communes en exlension
dëmographique, contrairement à LaC haux-de-Fonds et
Le Locle qui sont des villes importantes sans vëritables
agglomérations. De la même Jàçon, l'unité de Champa-
gnole qui, dans ce classement, ne comporle aucune
commune de plus de IS}}habitants dans son voisinage
immédiat, est le centre d'un bassin de petites cotnmunes
en dëc lin démographique.

-pour tenniner, Lyon, Bâle, Genève et Lausanne s'ins-
crivent dans des logiques urbanistiques à une échelle
supérieure, leurs aires urbaines couvrant des espaces
plus larges en englobant d'anciens centres secondaires
et des zones déjà anciennement industrialisées. Dans le
cas des deux pôles du Léman, la densité de population
élevée autour du lac pousse de plus en plus les prota-
gonistes de cette région à parler d'une seule unité urbai-
ne, la métropole lémanique.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
DATAR I Cemrgreï IEPFL-IREC 6l



Cartes 12 et 13
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Les variations de la population
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Les variations de la population

Le Jura industriel septentrional, dominé par I'horlo-
gerie et les machines, a subi une perte démographi-
que sensible dans les années 70, et la reprise dès lors
reste faible. La croissance de population des cantons
du massif de |Ain et du Haut-Jura est plus régulière
et dépasse même les parties hors massif.

Ces cartes illustrent la diversité spatiale de la dynamique
démographique dans le massif du Jura. Elles permettent
I'analyse comparative des évolutions de population
durant les années 1970-1980 et 1980-1990. La repré-
sentation cartographique se réfère aux cantons/districts et
met en relation la variation de population avec I'impor-
tance de la population de chaque unité spatiale.

Ces cartes soulignent le fait que I'accroissement de popu-
lation a été nettement plus important durant les
années 1980 que pendant les années 1970, et que cette
croissance a concerné un plus grand nombre de
cantons/districts (les trois quarts de ceux-ci ont connu un
accroissement de population dans les années 1980,
contre deux tiers dans les années 1970).

Pourtant, malgré des tendances globalement favorables,
la répartition démographique reste toujours très inégale.
Ce constat est d'autant plus préoccupant qu'il traduit une
situation de désertification avancée de certaines parties
du massif. En outre, même si dans les années 80 le
massifdu Jura a connu une croissance de population tant
en Suisse qu'en France, celle-ci est plus faible qu'à I'exté-
rieur du massif, accentuant ainsi un déséquilibre déjà
fortement marqué par une répartition de population très
inégale. Ceci est particulièrement visible sur la partie
suisse, où la dynamique démographique de la montagne
et du Moyen-Pays offre un net contraste.

La lecture des deux cartes permet d'approfondir ces
grandes tendances.

o Les différences de densité de la population en Suisse
et en France ressortent très clairement de la taille des
symboles, confirmant ainsi la carte de la répartition de la
population: ces différences de situation sont sensibles
entre les deux versants du massii mais surtout dans la
comparaison de ce dernier avec le Moyen-Pays helvé-
tique et la partie hors massif de la Franche-Comté et de
I'Ain. - \

r La caractéristique la plus forte est la différence entre
l'évolution du Moyen-Pays suisse et d'une partie des
régions françaises de plaine (notamment les aires
d'expansion de Lyon et de Besançon) d'une part, et
l'évolution du massif du Jura dans son ensemble. d'autre
part.

o Les cartes des variations 1980-1990 bien différenciées
laissent apparaître des aires de métropolisation :

- le département de I'Ain subit largement I'influence des
centres de Lyon et de Genève,

- le bassin lémanique se démarque nettement comme
zone de croissance,

- la plupart des districts de plaine des Cantons de
Fribourg, Neuchâtel, Berne, Soleure, Argovie et Bâle-
Campagne connaissent des taux de croissance considé-
rables,

- les agglomérations de Bâle et de Bienne montrent,
globalement, une progression assez réduite (malgré une
diminution de population en leur centre),

- la région urbaine de Belfort-Montbéliard, incontesta-
blement, accuse la dynamique démographique la plus
faible de tout I'arc jurassien.

o Des disparités très marquées ressortent entre les
différentes parties du massif :

- Dans I'Ain, la grande majorité des cantons - même en
dehors des aires lyonnaise et genevoise - gagne de la
population; c'est tout particulièrement le cas pour la
région d'Oyonnax,

- Dans le Jura et le Doubs, mise à part I'aire d'expansion
de Besançon, la dynamique démographique apparaît
nettement plus fragile. Quelques cantons du Haut-Jura
et du Haut-Doubs (St-Claude, Morez, Mouthe, Pontar-
lier, Morteau) bénéficient d'une augmentation de popu-
lation ; mais les autres cantons. surtout ceux situés sur
le premier plateau, connaissent une situation défa-
vorable ; c'est le cas de la région du Lomont dans le
Doubs, et plus particulièrement dans le Jura, d'une
vaste zone passant par Champagnole et traversant ce
département du nord au sud (Champagnole avec
Nozeroy, Clairvaux-les-Lacs et Les Planches),

- Du côté suisse, les centres urbains et industriels conti-
nuent, dans la période récente, à perdre des habitants
(La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Moutier, Courtelary),
tandis que les tendances à la baisse démographique des
années 70 s'inversent dans les régions rurales et indus-
trielles (Franches-Montagnes, Val-de-Travers, Vallée
de Joux). Par contre, I'Ajoie rurale reste parmi les
régions les plus défavorisées, si on se réfère à la dyna-
mique démographique.

o A I'intérieur du massif, les unités les plus peuplées
ont pendant longtemps gagné en population, pendant que
les plus petites en ont perdu. Cette corrélation quasi
séculaire s'est définitivement rompue au cours des
années 1980. Beaucoup des unités cartographiées ont vu
s'accroître le nombre de leurs habitants. Ces tendances
sont parfois dues à la périurbanisation. Elles sont aussi
parfois imputables à la faiblesse des effectifs de la popu-
lation actuelle vivant de I'agriculture, dont la décrois-
sance exerce, de ce fait, de moins en moins d'influence
sur l'évolution démographique des communes rurales.
Mais, sous cet angle, le renversement partiel de la dyna-
mique démographique n'indique rien d'autre qu'une
amélioration peu significative ; ces faibles taux de
croissance ne compensent pas, et de loin, le recul démo-
graphique subi depuis plus de 40, voire 100 ans.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
DATAR i Cemagref/ EPFL-IRtrC 63



Cartes 14 et 15

L'évolution de la population
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L'évolution de la population

Les cartes ci-contre, ainsi que celles qui suivent, concer-
nent deux périodes fortement distinctes, à savoir celles
de 1970/80 (Suisse) et 1968182 (France) et celles des
années 1980 (1980/90 et 1982190). La représentation
cartographique se réfère aux communes et permet de
confirmer et d'affiner les analyses précédentes. On peut y
examiner en détail le processus de périurbanisation ainsi
que l'évolution différenciée des communes selon leur
situation par rapport aux pôles. Ces cartes d'évolution
sont à mettre en comparaison avec les autres cartes de
I'atlas (industrie, tourisme...) pour être interprétées
correctement.

Ici nous nous contenterons d'insister sur quelques phéno-
mènes généraux. Nous mettrons en particulier en lumière
I'amélioration de la situation des petits centres et bourgs
en Suisse entre les années 1970 et les années 1980. Nous
apporterons ensuite un éclairage global sur les différen-
ciations spatiales consécutives aux effets de la périurba-
nisation et de la diminution de I'importance de
I'agriculture.

Entre 1970 et 1980, la quasi totalité des petits centres et
bourgs du Jura suisse ont vu leur population diminuer;
ainsi, parmi les bourgs de plus de 2500 habitants, seul
Yverdon-les-Bains échappe à la règle. Cette perte a

atteint des taux annuels élevés, tels par exemple Ste-
Croix -2,7Yo, Le Chenit -2,0yo, St-Imier -1,9%, Le Locle
-1 ,7o/o, Vallorbe -1 ,60Â, Tramelan -1,5%, Fleurier -1,3%,
La Chaux-de-Fonds -1,2%, Porrentruy -1,0%. En dehors
du massif, la plupart des centres suisses ont également
connu de fortes diminutions de population dans les
années 1970.

Pendant la même période, la situation était beaucoup
plus favorable en France (près des deux tiers des bourgs
de plus de 2500 habitants connaissaient une légère
augmentation, un tiers une légère diminution).

Entre les années 1980 et 1990, le changement est consi-
dérable en Suisse. Sur les I 9 bourgs ou centres de plus
de 2500 habitants, 7 voient leur population augmenter, et
la diminution de population des l2 autres centres reste
très modeste comparée au déclin de la période
précédente (aucun taux de diminution n'atteint lo%

annuel).

En France, même si dans I'ensemble les évolutions de
population sont plutôt plus importantes, la sifuation est
assez semblable à celle des années 1970. Pour les centres
de plus de 2500 habitants, on compte 7 bourgs qui
passent d'une évolution négative à une évolution
positive, contre 4 en sens contraire.

Examinons maintenant globalement ces évolutions sur le
massif depuis une quarantaine d'années et voyons plus
particulièrement la situation des communes rurales
comparée à celle des villes.

L'évolution de la population
Taux annuel moyen (Jura suisse)

1950

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière

DATAR I Cemagref IEPFL-IREC

Source: RFP 1950. 1960. 1970. 1980. 1990

Le tableau ci-dessus confirme I'hémorragie de population
dans les bourgs et centres suisses entre 1970 et 1980,
ainsi que le redressement correspondant entre 1980 et
1990. Il montre également la diminution faible (sauf
dans les années 1970) et régulière de la population des
petites communes rurales et leur récent redéveloppement
démographique.

L'évolution de la population
Taux annuel moyen (Jura français)

Le tableau ci-dessus, relatif à la France, permet de
distinguer les communes urbaines (plus de 2000 habi-
tants agglomérés), une première couronne de communes
rurales faisant partie des "Zones de Peuplement
Industriel et Urbain", et donc étroitement liées à la ville,
ainsi que les autres communes rurales extérieures à cette
zone.

Nous y trouvons là confirmation de I'analyse précédente
concemant l'évolution favorable des bourgs et centres
dans les années 1970 et 1980. Mais nous pouvons surtout
constater, par comparaison avec la Suisse, le déclin très
rapide et régulier des communes rurales éloignées de
toute attraction urbaine, de même que leur stabilisation
dans les années 1980. Parallèlement, ces informations
traduisent en chiffres relatifs le phénomène de
périurbanisation que nous avons abordé en examinant les
cartes de variation de population, et qui est très
observable sur les cartes ci-contre; on voit en effet la
croissance de population se porter sur les communes de
la première couronne (cf. aussi nos analyses sur ce thème
page suivante).

Outre ce phénomène de périurbanisation, les évolutions
positives apparaissant sur les cartes sont à attribuer à

I'effet de frontière, au tourisme et, de manière générale, à

I'attraction croissante des régions rurales, lorsque celles-
ci se démarquent par une qualité environnementale
particulière etlou lorsqu'elles sont relativement acces-
sibles ; sans oublier cependant un facteur-clé, l'évolution
industrielle, qui était moins négative après 1980.

L'influence de ces différents facteurs sera examinée dans
les chapitres suivants.

1980 r 990
<1500 hab. -0. I -0 I -0.5 +0.7
>1500 hab. +1.1 +0.9 .l +0, I

Total ll +0,6 -09 +o,2

1936 r9s4 1962 1968 l97s 1982 1990

Unités urbaines +0,2 +1,9 +1,7 +0,5 +0.8

Com. in ZPIU -0.3 0 -0 I +0.5 llA Tt-z

Com. hors zPlU -0,6 1,0 t4 1,6 -0.8 +0 I

Total -0.2 +0.7 +0.8 +09 +0.8 +0.9

Source RGP 1936, 1954, 1962, 1968, 1975. 1982. 1990
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Cartes 16 et 17

Les tendances démographiques successives
Années : 1968-1982-1990 (France) - 1970-1980-1990 (Suisse)
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La synthèse de la dynamique
démographique

Quelques régions à perte démographique continuelle
au cours des deux décennies se dessinent sur les
cartes communales et cantonales/districts : le Haut-
Bugey dans I'Ain, la région de Champagnole, le pre-
mier plateau du Doubs (Sancey, Lomont) et I'Ajoie,
toutes de structure rurale; Montbéliard et ses envi-
rons, le Haut neuchâtelois et le Jura bernois, de
structure industrielle. Les autres parties du massif
ont connu toutes au moins une période de croissance,
même si le bilan global sur 20 ans peut rester négatif.

Ces cartes distinguent quatre situations différentes : gain
dans les deux périodes, deux périodes de perte ou alter-
nance de gain et de perte. Plus de la moitié des cantons
français ont pu enregistrer deux périodes consécutives de
gains. En Suisse, cela concerne 3 I districts sur 69.
Beaucoup de districts du Moyen-Pays, mais aussi dans le
Jura vaudois et soleurois ont de nouveau gagné de la
population à partir de 1980. Deux districts du Haut-
Neuchâtelois, deux du Jura bernois et I'Ajoie ont par
contre perdu des habitants au cours des deux périodes.

Les évolutions démographiques successives

SoLtrce : RGP 1968. 1982. 1990 - RFP 1970. 1980. 1990

Ce tablcau illustre l'embellie de la périodc 80/82-90 comparée à 68170-
82, surtout en Suisse Le quart des communes continuc à perdre de la
population, dans la partie françaisc comme dans la partie suisse du
massif.

Contrairement à la Suisse, certaines régions françaises
ont vu s'inverser la tendance vers le déclin: région de
Montbéliard, Clerval sur le Doubs, Maîche (Doubs),
Champagnole et Conliège (Jura), Seyssel et Lhuis dans
le Bugey (Ain). Dans la proximité des cantons cités, on
en trouve d'autres dans lesquels les deux périodes ont été
négatives. Sommairement, il s'agit de quatre zones :

- la région industrielle de Montbéliard, qui a connu une
forte diminution des emplois dans la branche indus-
trielle principale, la construction de véhicules,

- le premier et le deuxième plateau du Doubs oriental :

peu de tourisme, peu d'industrie ou recul de I'horlogerie
qui y était implantée, trop éloignés des marchés
d'emplois suisses ou des centres urbains français,

- le premier et le deuxième plateau du Jura avec des
caractéristiques similaires, mais des conditions moins
avantageuses pour I'agriculture,

- le Bugey, qui souffre en même temps de structures
agraires peu propices et d'éloignement par rapport aux
pôles d'attraction.

Si I'interprétation de la carte par canton a permis de tirer
quelques grandes lignes, la carte communale indique un
certain nombre de nuances :

o En Franche-Comté, elle met en exergue, d'une part,
l'étendue de la zone urbaine de Besançon et, d'autre paft,
les triples effets de la bordure frontalière (marché d'em-
ploi suisse, zone touristique et implantations industrielles
fortes dans la partie sud). Ces effets se traduisent par la
croissance démographique des zones rurales entourant
Pontarlier et, dans une moindre mesure, Morteau, mais
aussi bien sûr, dans I'Ain (pays de Gex).

. Dans I'Ain, on notera les zones rurales de croissance
d'Ambérieu-en-Bugey, Bourg-en-Bresse, Nantua-Oyon-
nax et I'extension vers SrClaude, Morez, Les Rousses.

Deux bandes longitudinales de décroissance continuelle
faÇonnent le massif.

o En France, Ies communes rurales du deuxième plateau
entre Champagnole, Levier, Valdahon et Pierrefontaine-
les-Varans ainsi que la région du Lomont.

o En Suisse, il s'agit plutôt de communes de type indus-
triel, y compris les centres urbains du massif mentionnés
plus haut. La plupart de ces villes et bourgs industriels
ont accusé des pertes démographiques de plus de l0%
entre 1970 et 1980 eTde2 à l0oÂla décennie suivante. A
ces chiffres doivent s'ajouter dans la classe des
évolutions négatives sur les deux périodes quelques
communes industrielles de taille plus petite, de même
que des communes rurales très périphériques dans les
Franches-Montagnes, le Clos-du-Doubs ou I'Ajoie. La
perte démographique continuelle est donc essentielle-
ment la conséquence d'un phénomène d'abandon et de
reconversion industriels, tandis qu'en France - à I'excep-
tion de Montbéliard - on assiste davantage à un exode
rural de quelques zones très éloignées des centres ou de
la frontière, avec une nette concentration sur les commu-
nes du département du Jura.

Cette comparaison met en relief la structure des zones à

pertes sur les deux périodes. Les cartes montrent bien la
différenciation temporelle : en Suisse, aucun district et à
peine une dizaine de communes se trouvent dans une
situation de croissance-décroissance, phénomène qui est
par contre assez répandu dans le Jura français. La
situation inverse, décroissance-croissance. est par contre
la règle dans le Jura suisse alors qu'elle est moins
répandue en France. Sur I'ensemble des deux périodes
pourtant, le bilan global reste plus favorable en France
qu'en Suisse, si I'on se réfère à la carte du taux annuel
d'évolution de la population.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
DATAR /Cemagref I EPFL-IREC

Pourcentage de communes

France Suisse

Evolution positive
entre 1 968(70) et I 982(80) 49% 32%

Evolution positive
entre I 982(80) et I 990 63% 70%

Evolution positive
sur les 2 périodes 36% 28%

Evolution négative
sur les 2 périodes 24% 26%

Nombre total
de communes 897 245

67



Canes l8 et 19

L'indicede vieillesse
Le vieillissementde Ia population

Années :1982-1990 (France) - 1980-1990 (Suisse)

cantons (France) - districts (Suisse)
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Périnètre élargi - France : 0,7

Périmètre restreint - Suisse : 1,0
Périmètre élrugi - Suisse : 0,9

Ensemble périmètre restreint : 0,8
Ensemble perimètre élrgi ; 0,8
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La population âgée

Les populations du Doubs et du Territoire de Belfort
sont jeunes, celles du Bugey, du Département du Jura
et des cantons suisses protestants (Vaud, Neuchâtel,
Berne) plutôt vieilles. Le processus de vieillissement a
touché les régions de manière différente : forte dans
les parties rurales du Doubs et dans le Jura, faible
dans les districts périurbains et touristiques.

La structure de la population par âge est traitée ici par un
indicateur composé : la relation des personnes de plus de
60 ans par rapport aux jeunes de 0 à l9 ans. Les cartes
montrent, outre la situation actuelle (1990), l'évolution
de cet indicateur au cours de années 1980.

La pyramide des âges d'une population reflète une évolu-
tion longue : le niveau de fertilité dans des périodes anté-
rieures et récentes, l'évolution de la mortalité, mais
encore davantage le comportement migratoire de la
population - le comportement actuel, bien sûr, mais aussi
les mouvements qui datent de périodes anclennes.
Puisque les migrations sont la plupart du temps sélecti-
ves et concernent souvent des personnes jeunes, un solde
migratoire même faible peut avoir des incidences fortes
sur la structure de la population.

De manière générale, on peut actuellement observer trois
types de mouvements migratoires qui influencent la
composition de la population : I'immigration d'étrangers
qui contribue à un rajeunissement de la population dans
certaines régions urbaines et industrielles (surtout en
Suisse et dans I'Ain, tandis que la région de Belfort-
Monbéliard connaît plutôt une émigration d'étrangers); la
sub- et périurbanisation, qui est constituée par le départ
de jeunes familles des centres vers la banlieue et au-delà;
des flux et reflux complexes dans les régions rurales et
touristiques (départ des jeunes autochtones, arrivée de
citadins et de retraités).

La cafte de I'indice de vieillesse montre plutôt les effets
d'évolutions plus anciennes, la carte du "vieillissement"
reflétant par contre les processus récents. Des interpréta-
tions infiniment plus nuancées que les quelques pistes
d'analyse présentées ici seraient nécessaires.

La carle fait d'abord ressortir des structures claires qui
coincident avec quelques frontières institutionelles et
culturelles.

o Entre le Territoire de Belfort et le Doubs 'Jeunes", le
Jura de population plus âgée et l'Ain de structure très
inégale (Bugey, Valmorey) ayant des valeurs extrêmes :

historiquement, le Doubs figurait parmi les déparlements
français de forte natalité; bien que la fertilité y ait
également baissé, elle est restée au-dessus de la moyenne
nationale. La population jeune du Territoire de Belfort
est le résultat d'immigration. Le vieillissement du Jura
est dû à l'émigration. Dans I'Ain, les aires métropolitai-
nes.sont jeunes, les zones périphériques âgées.

r Entre la France plus jeune et la Suisse plutôt vieillie :

cette différenciation est surtout visible dans le massif. La
part de personnes âgées est actuellement plus élevée en
Suisse (cf. la nette césure que marque la frontière entre
Bonfol/Delle et Le Sentier/Les Rousses). L'espérance de
vie plus grande, et surtout l'émigration des forces vrves
du massif vers la plaine en sont la source.

o En Suisse, entre des districts de population protestante
et âgée (Neuchâtel, Jura bernois, Jura vaudois) et des
districts catholiques (Franches-Montagnes, Delémont,
Laufonnais).

Dans les régions protestantes, le taux de fécondité était
pendant longtemps inférieur à celui des régions catholi-
ques. Pourtant, la confession dominante d'une région
n'est qu'un facteur indirect pour expliquer des taux de
fécondité différenciés. En effet, les régions protestantes
ont souvent connu une industrialisation et une urbanisa-
tion précoces, phénomènes qui ont largement contribué à

la baisse du nombre de naissances par femme.

A ces structures se superpose une dimension villes-cou-
ronnes (cf. Berne, Bâle, Genève ou Lyon) avec des
districts urbains d'une population plutôt âgée et des cou-
ronnes jeunes. En moyenne, les communes rurales
comptent beaucoup plus de personnes âgées; ainsi dans
le massif, en France la part des plus de 60 ans est de l9oÂ
et en Suisse de 22o/o . Elle est de 26"Â dans les
communes rurales de la deuxième couronne et de 23oÂ
dans les communes de moins de 1500 habitants en
Suisse. La dichotomie urbain/rural n'est pourtant pas
clairement marquée dans le Massif du fait de Ia coexis-
tence de régions rurales à population jeune (par exemple
le Doubs) avec d'autres, marquées par l'émigration et le
vieillissement (Jura, parties de I'Ain, Ajoie).

Les cartes du vieillissement ne peuvent être interprétées
sans faire le lien avec la situation :

- rajeunissement d'une population déjà relativement
jeune : zones périurbaines des grands centres (Pays de
Gex, alentours de Lyon et Dombes); régions d'immi-
gration, de type industriel (Oyonnaz, St-Claude) ou
touristique (Mouthe, Morez-Les Rousses) ;

- rajeunissement de régions relativement vieillies :

régions protestantes avec forte immigration : Canton de
Vaud; périurbanisation de zones d'influence de petits
centres (Lons-le-Saunier) ;

- vieillissement d'une population relativement jeune :

zones rurales de natalité traditionnellement élevée
(Doubs, canton suisse du Jura), mais pour lesquelles les
enfants sont moins nombreux aujourd'hui. Régions
industrielles de forte croissance dans les années 1960 et
1970 et déclin depuis (Territoire de Belfort) ;

- vieillissement d'une population déjà âgée : régions
industrialisées et protestantes du Jura neuchâtelois et
bernois, régions rurales du département du Jura
(Champagnole, Nozeroy, Clairvaux-les-Lacs).

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
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L'indicede fécondité
Le taux de jeunesse

Années : 1990 (France) - 1990 (Suisse)

communes (France) - communes (Suisse)

Périmètre restreint - France : 0,4
Périmètre élargi - France : 0,4

Périmètre restreinl - Suisse :0,4
Périmètre élargi - Suisse : 0,4

Ensemble périmètre restreint : 0,4
Ensemble périmètre élugi : 0,4
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La population jeune

Les grandes zones urbaines de Lyon, Besançon,
Montbéliard-Belfort et Genève ont une population
jeune; à I'intérieur du massif, c'est aussi le cas du
Haut-Doubs (Maîche, Morteau, Pontarlier) et de la
région d'Oyonnax. La fécondité, qui mesure la
proportion d'enfants par rapport aux de femmes de
20 à 39 ans, donne une répartition favorable aux peti-
tes communes rurales; les différences entre les deux
pays et les périmètres restreints et élargis sont, par
contre, minimes.

Le thème de la croissance naturelle de la population est

traité de deux manières différentes.

Pour la carte communale, la représentation de la relation
entre personnes jeunes et personnes âgées a été retenue
(enfants de 0 à 15 ans par rapport aux personnes de 60

ans et plus). Cet indicateur permet de mesurer la struc-
fure par âge de la population. Une valeur élevée indique
une population jeune et donc une forte croissance natu-
relle de la population.

La carte par cantons et districts montre le taux de fécon-
dité par unité territoriale. Cet indicateur fait abstraction
de la structure démographique de la population, mais elle
met en relation le nombre de naissances avec la géné-
ration de femmes entre 20 et 39 ans. Pourtant, I'indi-
cateur choisi ne correspond pas directement à la mesure
de la fécondité, ceci parce que nous ne disposons pas du
nombre de naissances par an. C'est donc I'ensemble des

enfants de 0 à 4 ans selon le recensement qui a été mis en

rapport avec la population de référence.

Les deux cartes ne se superposent guère. La comparaison
des deux mesures permet de saisir des dynamiques oppo-
sées qui définissent la répar-tition spatiale.

Le taux de jeunesse

La structure spatiale de cet indicateur est le résultat de
processus anciens et acfuels de la croissance naturelle et

des migrations. Si quelques traces de I'ancien antago-
nisme entre un taux de natalité élevé dans les campagnes
et un taux bas dans les villes subsiste encore, la réparti-
tion spatiale actuelle est davantage le résultat des flux
migratoires differenciés. Les régions à forte immigration
récente sont celles à population jeune ; les ré-gions à

émigration ancienne (et récente) accusent une population
plutôt âgée. Ainsi, les régions urbaines se démarquent
par rapport aux campagnes, que celles-ci soient agraires
ou industrielles.

L'opposition entre villes-centres et communes sub- et
périurbaines est encore plus marquée. Les couronnes
extérieures de Lyon, de Genève (particulièrement dans le
Pays de Gex), de Besançon et de Fribourg sont celles à

population jeune. La population des agglomérations
(protestante) de Lausanne, Berne et Neuchâtel semble
être'un peu moins 'Jeune". Dans le massif français, la
zone industrie[e d'Oyonnax montre des traits de jeunesse

grâce à une forte immigration étrangère ; dans le bassin

d'emploi de Pontarlier, ce phénomène est plutôt dû à la
périurbanisation.

Un certain nombre de communes rurales a pu maintenir
une population jeune grâce à une natalité toujours
élevée ; ces dernières se trouvent concentrées sur le
Haut-Doubs, le Canton du Jura et le Jura bernois.

Dans la partie septentrionale du Jura, les familles étaient
traditionnellement plus petites. Ces régions, le Bugey, les

Dombes et la plupart du département du Jura ont subi
pendant longtemps de fortes émigrations. Par consé-
quent, la population est nettement plus vieille. Les
mêmes phénomènes, mais de date plus récente, ont fait
vieillir les populations des districts industriels du Jura
suisse (Vallée de Joux, Ste-Croix, Val-de-Travers, Val-
lon de Stlmier notamment).

L'indice de fécondité

La Franche-Comté, et tout particulièrement les monta-
gnes du DoubE ont connu depuis fort longtemps une

forte natalité (nombre de naissances pour 1000 habi-
tants), notamment grâce à une descendance nombreuse
par famille (ce qui est mesuré pas I'indice de fécondité).
La région s'est toujours située au-dessus de la moyenne
française, bien que la baisse fut très forte depuis les

années 1950. Le tissu spatial a pourtant été peu changé :

le Haut-Doubs entre Levier et le Russey reste toujours le
berceau des grandes familles, même si cela signifie
aujourd'hui une proportion plus forte de ménages à trois
enfants... Le territoire de Belfort, qui comptait autrefois
également beaucoup d'enfants, a vu diminuer le taux de

fecondité. Dans la partie sud du massif, la fécondité jadis
faible, a reculé moins foftement.

Du côté suisse, le taux de fécondité varie davantage en

fonction de la dimension centre-périphérie. I1 est faible
dans les districts urbains, où la proportion de femmes
célibataires est élevée, et plus élevé dans les districts
agricoles (Gros-de-Vaud, Franches-Montagnes, Thal),
pour atteindre la valeur maximale dans le Val-de-Tra-
vers, où le taux dejeunesse est un des plus bas.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
DATAR / Ccmagref/ EPFL-IREC 7l
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Carte 22

Les nouveaux arriYés
Années :1982-1990 (France) - 1985-1990 (Suisse)

Périmètre restreint
cantons (France),, districts (Suisse)

Périmètre restreint - France : 32
Périmètre élargi - France : 32.5

Périmètre restreint - Suisse: 21.0
Périmètre é[argi - Suisse : NR

Ensemble périmètre restreint :27 ,l
Ensemble périmètre élargi : NR

Mulhousea

Population arrivée dans la commune entre
1982 et 1990 (France), 198i5 et 1990 (Suisse)

Moyenne par canton - district, en 7o
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Les nouveaux arrivés

Malgré I'application d'un coefficient de correction,
les chiffres sur les migrations ne sont pas entièrement
comparables entre les deux pays. Environ 307o de la
population jurassienne a changé de domicile au cours
des années précédant les recensements. Le pourcen-
tage de migrants est plus élevé dans la partie fran-
çaise du massif, et ici particulièrement dans les
régions périurbaines de Genève et de Besançon, ainsi
que dans les régions touristiques (et frontalières)
françaises.

Les questionnaires des recensements français et suisses
de 1990 contiennent une rubrique consacrée aux migra-
tions. En Suisse, c'est le domicile de 1985 qui a été rete-
nu; en France il s'agit de celui de 1982, date du
recensement précédent. Les données issues de deux
décomptes différents ne sont donc pas directement
comparables. Afin de permettre une vue d'ensemble,
nous avons corrigé les résultats suisses par un facteur 1,2
qui correspond approximativement à la probabilité
qu'une personne non migrante pendant 5 ans change de
domicile dans les trois ans suivants (réf.
D. COURGEAU. I982).

La base spatiale du décompte est la commune. Le pour-
centage de migrants risque donc d'être plus petit dans les
grandes communes, puisque les déménagements à I'inté-
rieur d'une commune restent exclus. Les communes suls-
ses étant en moyenne plus grandes, elles devraient donc
montrer des intensités de mobilité plus faible.

Le niveau de mobilité est relativement comparable dans
les deux pays dans les années 1980, même si les valeurs
françaises sont légèrement supérieures. Il a cependant
plutôt baissé en France, mais augmenté en Suisse (Base
de calcul : immigrants par rapport au total des habitants à
la fin de la période; chiffres corrigés par un facteur 1,2
(CH, 2 périodes) et 0,88 (F, 1982/90) pour arriver à des
périodes de durées comparables).

Les nouveaux arrivés
au cours des années 1970 et 1980

Départ. ou Canton r975-1980(82) 1982(8s)-r 990

Aln 14q 33.3

Jura (côté français) 28.4 26.7
Doubs )oa 27.6
Belfort 28.3
Vaud 29.1 32.8
Neuchâtel 24.2 27.4
Jura (côté suisse) 18.8 2l _6

Sourte: RGP l9ll2, 1990- RFP 1980. 1990

Au-niveau des départements, les écarts de I'intensité des
migrations ne sont pas très forts- Pourtant, la population
est plus mobile dans I'Ain, surtout dans ses parties subur-
baines de Lyon et de Genève, et dans le Territoire de
Belfort que dans le Doubs et le Jura. Les différences
entre les cantons suisses sont plus notables (une part
importante de nouveaux arrivants dans le Canton de
Vaud, de faibles échanges démographiques dans le Jura).

Les districts suisses du massif connaissent une mobilité
migratoire au-dessous de la moyenne nationale. Les
immigrations de l'étranger étaient moins fortes au cours
de la période 1985190, tout comme les migrations inter-
régionales. Les migrations à courte distance, essentielle-
ment dans les aires urbaines, sont relativement
nombreuses dans quelques districts bordiers du massif,
tels que le Val-de-Ruz, Boudry, Orbe, Grandson et
La Neuveville, tous situés au pied du Jura. Les trois dis-
tricts du Canton du Jura, le Haut Neuchâtelois (La
Chaux-de-Fonds et Le Locle), Moutier, La Vallée et le
Thal soleurois ont des pourcentages de nouveaux arrivés
nettement plus faibles, allant de 18% à 1l%.

Parmi les cantons français du massif, Ferney-Voltaire et
Gex ont la population de loin la plus mobile, puisqu'une
personne sur deux habitait ailleurs en 1982. Drautres
cantons urbains, tels que Oyonnax, Nantua et les alen-
tours de Lons-le-Saunier, Besançon et Montbéliard
connaissent de forts mouvements de populations. Les
régions touristiques (Mouthe, Morez, Les Bouchoux)
comptent également un fort renouvellement de leur
population à travers les migrations (environ un tiers de
nouvelles arrivées). La population est, par contre, plutôt
stable dans les parties industrielles et rurales du massif
(Nozeroy, Pierrefontaine-les-Varans ou Amancey '. 22oÂ
de migrants au cours de 8 ans, Maîche 23%, Ornans et
Clerval 24o/o, Champagnole et St-Hippolyte 25%).
Aucun canton de I'Ain ne compte des taux de migrations
aussi faibles.

D'une manière générale, les communes rurales éloignées
connaissent des taux de nouveaux arrivés plus faibles :

- leurs actifs y sont moins mobiles (21%o rêsidaient dans
une autre commune en 1982, contre 35%o en moyenne
sur I'ensemble des communes du massifl.

- les personnes âgées y sont nombreuses ; or elles
connaissent un taux de mobilité beaucoup plus faible
que les actifs (à peine l2''/o n'étaient pas sur la
commune au précédent recensement, contre 34oÂ pour
les actifs pour I'ensemble du massif). Leur taux de
mobilité est par ailleurs inférieur dans les communes
rurales que dans I'ensemble du massif.

Atlas jurassien, appui à la coopération transliontalière
DATAR I Cemagref IEPFL-IREC /5



Carte 23

La population étrangère
Années : 1990 (France) - 1990 (Suisse)

Périmètre élargi
cantons (France), districts (Suisse)
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La population étrangère

La part d'étrangers est un des indicateurs qui diffère
le plus entre les deux pays, puisque elle est, en
moyenne, deux fois plus élevée en Suisse, avec des
maxima à Genève et dans le bassin lémanique, mais
aussi dans le canton de Neuchâtel. En France, les
régions industrielles de Montbéliard et d'Oyonnax,
ainsi que le Pays de Gex, comptent le plus
d'immigrés.

Cet indicateur facile à définir et à comprendre est, en
plus, un des rares à faire ressortir clairement la frontière
nationale - du moins dans le massif du Jura ; tandis que
la plupart des cantons du département du Doubs ont un
pourcentage d'étrangers inférieur à3"/o,la part de ceux-ci
dans les districts suisses dépasse les20o/o, voire 307o.

L'indicateur mesure la proportion de tous les étrangers, y
compris ceux habitant dans I'un ou I'autre des deux pays.
En effet, les français résidant en Suisse sont
proportionnellement nettement plus nombreux dans la
population d'accueil (0,77% de la population suisse), que
les Suisses installés en France (0,04% de la population
française, et 0,24oÂ, si I'on compte les doubles
nationalités). Pourtant, la France reste le pays d'émi-
gration de préférence pour les Suisses, puisque 132.000
des 493.000 expatriés résident dans I'hexagone (1 ,9Yo de
la population suisse), tandis qu'un français sur mille
seulement vit en Suisse. Les suisses habitant en France
se dirigent essentiellement vers la région parisienne et la
Méditerranée ; ils sont peu nombreux dans la zone
frontalière voisine, à I'exception du Genevois.

Les très grandes différences spatiales que cette carte fait
ressortir ne sont donc pas les conséquences des migra-
tions à travers le massif. En France, I'immigration des
étrangers se dirigeait essentiellement vers les régions
industrielles, où trois pôles se démarquent. Une qua-
trième région très parliculière est le Genevois français.

o D'abord les cantons de la région urbaine de Montbé-
liard. Ici I'immigration date des années 1960; la
proportion d'étrangers a entre temps beaucoup diminué à

cause des pertes d'emplois qui ont provoqué le départ de
nombreux travailleurs et aussi du fait des naturalisations.

e La région d'Oyonnax et les centres industriels du Haut-
Jura (St-Claude et dans une moindre mesure Morez) ; la
reconversion industrielle s'èst faite ici dans une large
mesure par la substitution des travailleurs autochtones
par des étrangers. C'est particulièrement le cas pour
Oyonnax qui emploie de nombreux étrangers dans la
transformation des matières plastiques car celle-ci n'exi-
geait pas traditionnellement une qualification élevée, ce
qui n'est plus vrai aujourd'hui car la tendance actuelle va
vers une recherche d'amélioration de la qualification du
personnel).

r Les banlieues de Lyon, dont la structure démographi-
que est largement dictée par le bassin d'emploi de cette
grande agglomération ; la partie située dans le départe-
ment de I'Ain s'est raoidement industrialisée au cours de

la dernière décennie. Elle garde encore un caractère plus
périurbain que suburbain.

o Finalement, comme déjà mentionné, le Pays de Gex
(cantons de Ferney et de Gex) a une population étrangère
très élevée. Mais celle-ci est très différente de la plupart
des autres régions urbaines de France: de statut socio-
professionel plutôt élevé et originaires des pays euro-
péens, beaucoup d'entre eux travaillent dans les
organisations internationales de la région et surtout à

Genève.

En Suisse, la proportion d'étrangers est nettement plus
élevée qu'en France (18,1% contre 6,4%o en 1990). Ce
fait traduit la différence de taille des deux pays (la proba-
bilité qu'une rnigration soit internationale est plus grande
dans un petit pays), mais surtout un manque de main
d'oeuvre depuis plus de 100 ans dans un pays riche. En
outre, cette proportion d'étrangers plus élevée est partiel-
lement due à une politique de naturalisation plus sévère
de la Confédération. En effet, si I'on compare le pourcen-
tage de personnes nées à l'étranger, la valeur de la Suisse
(20,5%) n'est plus que deux fois plus élevée que celle de
la France (ll%).

Le nombre d'étrangers a beaucoup augmenté au cours de
la deuxième moitié des années 1980. Contrairement aux
phases de forte immigration des années 1960 et 1970
(immigration de I'Italie et de I'Espagne), les étrangers
viennent aujourd'hui plutôt de pays lointains (ex-
Yougoslavie, Turquie, Portugal et Outre-Mer). Pourtant,
une des caractéristiques de la population étrangère en

Suisse est la part élevée de ressortissants des pays mem-
bres de I'Union Européenne.

La répartition spatiale de la population étrangère est
fortement inégale. De manière générale, les régions
urbaines, touristiques, industrielles, frontalières et de
langue française ou italienne comptent davantage
d'étrangers. Dans le Jura suisse, I'industrie a déjà forte-
ment fait appel aux travailleurs étrangers au début du
siècle. Dans la période d'après-guerre, I'horlogerie juras-
sienne était une des dernières branches à recourir à la
main d'oeuvre étrangère (la construction, le tourisme,
I'industrie textile et des machines le faisaient déjà depuis
1950). Durant la récession des années 1974-75,beau-
coup de personnes immigrées dix ans auparavant ont été
obligées de retourner dans leur pays. L'immigration
étrangère des années 1980 se dirigeait moins vers le Jura.
Ce dernier enregistre pourtant toujours un taux
d'étrangers supérieur à la moyenne suisse.

Sur la carte, on distingue d'abord la forte présence
d'étrangers dans le bassin lémanique (Genève 36,6%,
Lausanne 30,2yo) et à Bâle (23,5%). Les régions indus-
trielles du massif, notamment le Haut-Neuchâtelois et la
Vallée-de-Joux, ainsi que les districts du Moyen-Pays
fortement marqués par le secteur secondaire (Cantons
d'Argovie et Soleure, Nord Vaudois) profitent également
de I'appui économique et social des personnes venant
d'autres pays. Les districts ruraux bernois et fribourgeois
comptent peu d'étrangers. Dans le massif, seul le district
des Franches-Montagnes, avec 7,6Yo, se trouve en-
dessous de la barre des 10%.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
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Cartes 24 et25

Les déplacements domicile - travail
Années : 1990 (France) - 1990 (Suisse)

cantons (France) - districts (Suisse)

Périmètre restreint - France : l6
Périmètre élargi - France : 15,8

Périmètre restreitrt - Suisse :4,2
Périmètre élugi - Suisse : NR

Ensemble pdrimètre restreint : 10.7
Ensemble périmètre élargi : NR
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Les déplacements
domicile-travail

Deux cartes traitent la pendularité au niveau com-
munal et départemental/cantonal. Lrintensité des
navetteurs travaillant hors département dépend bien
sûr de la proximité des frontières : la frontière entre
les deux pays génère les flux les plus intenses. La
pendularité intercommunale, par contre, est fonction
de la proximité de centres urbainsl elle est faible dans
les communes suisses du Haut-Jura et de la oremière
montagne du Doubs.

Carte cantonale

Cette carte des pendulaires (ou navetteurs) donne un
aperçu de I'importance de la population qui se rend quo-
tidiennement au travail dans un autre département fran-
çais (ou dans un autre Canton suisse). Cette présentation
inclut également les frontaliers, c'est-à-dire les person-
nes employées dans le pays voisin.

Les pendulaires travaillant hors département peuvent être
considérés comme actifs ayant à parcourir un long trajet
ou comme des personnes habitant près d'une frontière
départementale ou cantonale. Le premier groupe est en
principe peu représenté ; de plus, il devrait être réparti de

manière plus ou moins égale sur le territoire. Par
conséquent, son impact sur la carte ne peut se décaler.
L'analyse des chiffres montre qu'il s'agit à peu près de 3

à 5% des actifs qui font de très longs trajets, dont une
partie ne sont probablement pas de vrais pendulaires,
mais plutôt des navetteurs hebdomadaires, qui ont
souvent deux domiciles. Une indication supplémentaire
peut être apportée à ces considérations : les villes comp-
tent normalement un taux plus élevé de pendulaires à
longue distance, vu leur meilleure desserte par les trans-
ports publics. On peut observer le même phénomène
dans certaines communes périurbaines ou rurales qui
profitent d'une forte qualité de vie et qui sont habitées
par des populations"aisées.

Notre carte montre les effets de distance par rapport aux
frontières. Les pourcentages les plus élevés des pendu-
laires hors département se trouvent dans les aires
urbaines de Belfort/Montbéliard (Delle, Beaucourt,
Hérimoncourt) à cheval sur le département du Doubs et
le Territoire de Belfort. l-'attraction d'Oyonnax s'exerce
dans la partie méridionale du Jura (canton d'Arinthod),
tandis que beaucoup de commirnes situées près du Rhône
sont orientées vers la Haute-Savoie, la Savoie et I'Isère.

En Suisse, on aurait pu s'attendre à ce que le découpage
cantonal plus hn aboutisse à des pourcentages de pendu-
laires intercantonaux notables. Il n'en est pas ainsi dans
le massif du Jura (contrairement à la situation dans le
Moyen-Pays), puisque les frontières naturelles limitent
les possibilités d'échanges. Entre Vaud et Neuchâtel ou
entre Soleure et le Jura bemois, les communes bordières
ne comptent guère plus de l0% de pendulaires intercan-
tonaux. La frontière linguistique diminue également
I'intensité de la pendularité (le pourcentage le plus élevé
observé en Suisse concerne la seule commune serrnano-

phone du canton du Jura - Ederswiler - avec 37oÂ de
pendulaires émigrants dans d'autres cantons). Seules les
communes des Franches-Montagnes et du Haut du
Vallon de St-Imier sont orientées vers des pôles exté-
rieurs, en I'occurrence vers La Chaux-de-Fonds. Par
ailleurs, les échanges entre Moutier et le bassin de Delé-
mont sont relativement intenses et de Delémont vers la
région bâloise.

Le phénomène principal que la carte fait ressortir est
pourtant la frontière entre la France et la Suisse. L'inten-
sité des flux vers la Suisse dépasse de loin les effets de
proximité que I'on peut observer entre départements ou
entre cantons. La frontière joue un rôle de renforcement
et d'accélérateur qui se manifeste dans I'intensité des
mouvements, et ceci dans un rayon assez large (cf "Les
frontaliers").

Carte communale

La deuxième carte se réfère à des actifs qui travaillent en
dehors de leur commune. Cet indicateur comprend ceux
qui travaillent dans un endroit lointain, tout comme ceux
qui se rendent dans le village voisin. Le découpage
territorial influence la probabilité de pendularité : dans
une commune dont le territoire est étendu, la pendularité
devrait théoriquement être inférieure à celle d'une
commune dont la surface est plus restreinte.

La carte montre effectivement une certaine correspon-
dance entre la taille et I'intensité de la pendularité. Mais
d'autres facteurs interviennent :

- en premier lieu, la pendularité émigrante est plus faible
dans les villes-centres qui disposent d'une grande offre
d'emplois et où les actifs peuvent travailler sur place
(c'est le cas de La Chaux-de-Fonds, Delémont, Val-
dahon ou St-Claude) ;

- par ailleurs, un grand éloignement des centres ou une
desserte insuffisante constituent un frein à la pendu-
larité (communes du Clos-du-Doubs, de la Montagne
du Lomont ou du Haut-Bugey).

En somme, une commune à pendularité faible a proba-
blement un grand territoire, un nombre suffisant d'em-
plois et est située loin des centres. Le Sentier dans la
Vallée-de-Joux, Ste-Croix ou la Côte-aux-Fées en
Suisse, Les Rousses, Levier ou Hauteville-Lompnes en
France obéissent à ces conditions.

A part les considérations évoquées jusqu'ici, la carte des
pendulaires fait ressortir deux clivages nets :

- la différenciation entre les villes-centres, les couronnes
urbaines et les communes rurales.

- une différence assez nette entre la Suisse et la France
qui ne peut s'expliquer par la taille différente des com-
mu-nes. Par contre, la plus grande densité des emplois
et leur meilleure répartition spatiale semble inciter une
forte pendularitê à courte distance. Les réseaux de
transports publics et routiers plus denses favorisent en
plus la propension à la mobilité quotidienne.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
DATAR / Cemagref / EPFL-IREC 79



Cartes26 et27

Les frontaliers
Années : 1990 (France) - 1990 (Suisse)
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Les frontaliers

L'importance des mouvements quotidiens transfron-
taliers est montrée en chiffres absolus (taille des
symboles) et relatifs (en couleurs) et ceci dans les
communes de domicile (en France) et de travail (en
Suisse). Le Pays de Gex est la région dans laquelle le
phénomène est plus développé, mais économiquement
les cantons frontaliers du Haut-Doubs et du Haut-
Jura en sont les plus dépendants.

Le phénomène des frontaliers est un enjeu majeur pour
l'économie des régions frontalières des deux pays et il a

un impact non négligeable sur l'évolution démographi-
que de cette zone.

La situation actuelle est marquée par trois constatations :

d'une part, les flux des pendulaires frontaliers sont de
taille extrêmement inégale dans les deux directions;
d'autre part, leur nombre a très fortement augmenté au

cours des années 1980 (de 100'000 à 180'000 pour
I'ensemble de la Suisse, de 27'500 à 58'000 pour les

cantons romands). Enfin, le début des années 1990 a de
nouveau vu ces mouvements s'affaiblir.

L'analyse de nos chiffres porte sur la situation en 1990 et

1992 eI sur l'évolution au cours des années précédentes.
Elle reflète donc la phase de forte croissance dans sa

dimension spatiale. Du point de vue méthodologique,
nous avons eu recours à différentes sources.

La première est la statistique suisse du Registre central
des étrangers qui permet, pour la première fois en 1992,

d'établir une matrice commune par commune du nombre
de travailleurs frontaliers résidant dans les communes
françaises ou accueillis dans les communes suisses. Il est
donc possible de calculer la part des frontaliers par
rapport aux personnes actives dans les communes de

domicile en France et leur part dans les emplois des

communes de travail en Suisse. Cette statistique ne prend
pourtant pas en compte les frontaliers français travaillant
dans des organismes internationaux à Genève Ils
peuvent représenter des effectifs importants, notamment
dans le pays de Gex.

Une deuxième source est celle des recensements français
de 1975, 1982 et 1990. Ici, les frontaliers ne sont pas

mentionnés en tant que tels, mais il existe une rubrique
pour les actifs travaillant en dehors du département.
Dans la plupart des cantons français frontaliers (à I'ex-
ception de la région de Belfort-Montbéliard et d'un ou
deux cantons du Jura situés dans I'aire d'attraction
d'Oyonnax) un actif qui ne travaille pas dans son dépar-
tement a une forte probabilité d'être un frontalier. Nous
avons donc utilisé cette statistique pour dresser des

bilans par canton français. Pour les trois dates de

dénombrement sont comptés les actifs au lieu de

résidence ayant un emploi, les actifs travaillant hors du
département (considérés comme frontaliers) ainsi que les

actifs travaillant dans le département (correspondant plus
ou moins aux emplois de ces régions).

En outre nous avons observé le trafic routier aux princi-
paux points de franchissement de la frontière ; la compa-
raison de ces données avec celles relatives aux nombres
de frontaliers résidant en France par canton et au nombre
de français travaillant en Suisse par district nous appor-
tent des informations utiles sur I'origine et la destination
des frontaliers, qui figurent dans I'encart page suivante.

La localisation des frontaliers

En 1992, le Registre central des étrangers suisse dénom-
brait l8'361 frontaliers dans les cantons français du
massif jurassien. Parmi eux, 48oÂ ont leur résidence dans

le département du Doubs. Quatre cantons du Doubs
(Maîche, Morteau, Mouthe et Pontarlier) concentrent
près de 85% des frontaliers du département.

Les frontaliers jurassiens

L'évolution du nombre de frontaliers

La comparaison des deux périodes de 1975/82 et de

1982190 donne des chiffres profondément différents. La
première période est encore marquée par la récession de

1974176 sauf dans les cantons de I'aire genevoise. La
seconde période a connu un doublement des personnes
travaillant en Suisse pour la plupart des régions fron-
talières.

L'analyse de l'évolution des frontaliers est basée sur une

sélection des cantons français où le nombre de

travailleurs frontaliers explique en bonne partie le
nombre d'actifs ayant un emploi, travaillant en dehors du
département de résidence.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
DATAR / Cemagref/ EPFL-IREC

Cantons ayant plus de
100 frontaliers

Nombre de frontaliers
en 1992

Femey 2895

Gex 2882

Collonses 7r0
Bellegarde 486

Total Ain 6973
Morteau 2520
Pontarlier 2436
Maîche t079
Mouthe 103 I

Le Russey 399

Montbenoît 26'7

Pierrefontaine 2t0
St-Hippolyte r96

Levier t36
Total Doubs 8274

Morez 1762

Les Bouchoux 285

Les Planches 105

Total Jura 2152

Autres cantons ayant moins de

100 frontaliers 962

Total 1836r

Source : Registre central des élrangers 1992 (Suisse)
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Nous avons donc retenu les cantons de Gex, Maîche,
Montbenoît, Morteau, Mouthe, Pierrefontaine-les-
Varans, Pontarlier, le Russey, Saint-Hippolyte, Les Bou-
choux, Morez et Les Planches-en-Montagne où le
rapport entre le nombre de frontaliers et les actifs ayant
un emploi hors département est élevé, soit en moyenne
85olo s'échelonnant entre 60 et 100%.

Quelques cantons ont été exclus de ce choix car leurs actifs
travaillant hors département ne correspondent pas pour la
majorité à des frontaliers. Certains d'entre eux connaissent des
flux quotidiens de personnes en direction de la région de
Belfort-Montbéliard (industrie automobile). C'est le cas de
Pont-de-Roide, Hérimoncouft. Les cantons situés en bordure
est du département de I'Ain (Bellegarde-sur-Valserine,
Collonges, Seyssel, Belley) possèdent de nombreux actifs se

rendant quotidiennement en Savoie et en Haute-Savoie. Enfin,
dans le département du Jura (Arinthod, Moirans-en-Montagne,
St-Claude), beaucoup de travailleurs franchissent chaque jour
la limite départementale pour se rendre dans le bassin industriel
d'Oyonnax.

Le tableau suivant indique pour les cantons retenus les
effectifs d'actifs ayant un emploi hors département en
1990 et leur taux d'évolution pour les périodes 1975182
et 1982190. On y trouve également la part des transfron-
taliers dans les actifs travaillant hors département.

Les actifs travaillant hors du département
Approche des frontaliers

Source : RGP 75, 82,90, Registre central des élrangers 92 (Suisse)

Les données d'évolution 1975182 recouvrent des situa-
tions contrastées. Tous les cantons du Doubs (à I'excep-
tion de Mouthe) connaissent une évolution fortement
négative imputable à la crise industrielle des années 1970
en Suisse. Il s'agit de Morteau, le Russey, Montbenoît,
St-Hippolyte et Pierrefontaine-les-Varans.

Ailleurs, le nombre d'actifs hors département (donc les
transfrontaliers) a plutôt tendance à croître: Gex sous
I'influence du bassin genevois ou encore les cantons
frontaliers du Jura.

La seconde période se présente tout à fait différemment
puisque les effectifs d'actifs travaillant hors du départe-
ment ont nettement plus que doublé entre 1982 et 1990.
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Les cantons du Doubs concernés par la crise de 1975182
sont à présent ceux qui sont les pluLs avantagés par Ia
reprise de la dynamique transfrontalière.

Nous venons de remarquer que le nornbre de travailleurs
frontaliers a considérablement augmenté sur les cantons
concernés, entre 1982 et 1990. Or l'évolution des actifs
ayant un emploi sur ces cantons est également assez
forte, mais elle reste inférieure zi celle des actifs
travaillant hors département. Il en résulte une diminution
du nombre d'actifs ayant un emploi travaillant sur place.
La région la plus marquée par cetlre récession est là
encore la montagne du Doubs (en paniculier le canton de
Mouthe). Globalement, le nombre d'actifs ayant un
emploi y a progressé de 10% entre I 982 et 1990, mais la
part des transfrontaliers dans ce pourcentage s'élève à
l5%o. La perte d'actifs travaillant sur place est donc con-
sidérable (-5%) mais elle est largement compensée par
l'évolution des transfrontaliers (elle atteint +40% à
Mouthe). Ce phénomène est illustré par le tableau page
suivante.

Les frontaliers dans I'emploi total

Source : RGP 82,90, Registre central des étran.qers 92 (Suisse)

Cantons
Actifs

ayant I
emploi

hors
départ.
en 1990

Taux
d'évolu-

tion
r975t82

Vo'l

Taux
d'évolu-

tion
1982t90

(o/"\

Frontal.
1992

/actifs
hors

départ.90
(o/"\

St-Hioooh'te 324 -13.3 192.0 60,5

Maîche 122s -7q 201,0 88, r

Morteau 2596 -20.9 98.6 97.0

Pierrefontaine 244 -30,6 83,7 86,0

Le Russev 432 -t4.4 18.7 qr4
Montbenoît 3s2 -17.3 51 7 75,8

Pontarlier 2237 _41 41.0 100.0

Mouthe | 481 | 1.9 82.0 69.6

Les Planches 160 )\7 13.3 65.6
Morez I 636 27.3 37.0 100.0

Les Bouchoux JJt) t7,4 77,8 848
Gex 4656 t5 I 71.0 62.0

Cantons

Taux évol.
des actifs
ayânt un
emploi
1982t90

(V"\

Part due
aux

frontaliers
1982190

(%)

Part due
aux actifs
sur place
1982t90

(%)

Gex JI.I 28.6 9.1

Maîche 6.6 t4.6 -7.9

Montbenoît 6.5 10.7 -4.2
Mofteau 9.5 17.5 -8.0

Mouthe 24.3 38.6 -14.3
Pierrefontaine 5.8 6,2 -0.4
Pontarlier l 1.5 1.8 -0.3

Le Russev 9.4 J-Z -1 R

St-Hippolyte aÀ ll.l
Les Bouchoux 24.5 7.6 6,9
Morez 18.8 7.3 1.5

Les Planches 12.9 2.0 0.9

Total l5,l l7,l -2r0



Sur les douze cantons de notre analyse, la part moyenne
des frontaliers dans I'emploi total a très fortement aug-
menté comme I'illustre le tableau suivant. Il a globa-
lement doublé en passant de l4oÂ en 1982 à 27%o en
I 990.

L'évolution des frontaliers'

Source: RGP 1982, 1990

I Estimés à partir des actifs travaillant hors du département

La part des travailleurs frontaliers a subi de grandes
variations entre les périodes 1975182 et 1982190 et aussi
selon la localisation géographique des cantons. Nous
avons vu en effet que les frontaliers du Doubs ont été
largement frappés par la crise industrielle des années 75
qui a touché les principales branches d'activité (horlo-
gerie, métallurgie, machines) en Suisse.

Le bassin genevois a connu une croissance très forte. Ce
grand centre international attire beaucoup de frontaliers
de I'Ain mais aussi du Jura. La plupart des frontaliers se

rendant à Genève et dans le canton de Vaud occupent des
emplois dans le secteur tertiaire, ce qui influence forte-
ment les professions recensées dans le Pays de Gex.

La forte reprise de la dynamique frontalière au cours de
la période 1982190 s'opère en même temps qu'un essor de
I'emploi dans le Moyen-Pays helvétique. Les actifs de la
montagne jurassienne sont donc attirés par les nouvelles
possibilités d'emploi qui s'offrent à eux tandis qu'un fort
besoin de main d'oeuvre se fait sentir dans les grandes
agglomérations. Celle-ci est en partie fournie par les
frontaliers venus de la France et en particulier du Doubs.
Cette situation s'accompagne d'un vieillissement de la
population en Suisse puisque les personnes résidentes en
âge de travailler quittent leur région pour aller exercer
leur profession ailleurs.

En France, ce phénomène nous amène à constater une
fragilisation de l'économie locale de certains cantons
frontaliers. Leur dépendance vis-à-vis de la Suisse
devient telle que la part des actifs travaillant sur place
demeure bien inférieure à la part de ceux exerçant une

activité en Suisse, comme c'est le cas notamment dans le
canton de Gex.

Cette remarque est d'autant plus alarmante que les
années 1990 voient une nouvelle récession de I'activité
frontalière du fait, entre autre, de la progression du
chômage en Suisse. La baisse des effectifs d'actifs fron-
taliers se répercute immédiatement en France. Il paraît
donc nécessaire de considérer un redéploiement du tissu
économique local en fonction des capacités de travail de
ces personnes (activités industrielles nécessitant de la
main d'oeuvre ouvrière au nord du massif, activités
tertiaires au sud).

Décompte des véhicules aux postes

de douane

Une toute autre approche de la saisie du phénomène du
travail transfrontalier consiste dans le décompte des flux
du trafic routier. Les enregistrements des passages aux
douanes (1988) permettent d'identifier un aspect sup-
plémentaire : mettre en parallèle les zones d'origine et de
destination des flux pendulaires.

Chaque jour,24'775 véhicules franchissent la frontière
en direction de la Suisse en différents lieux de passage.
Parmi eux, figurent une bonne part des 18360 frontaliers
se rendant à leur lieu de travail. Selon les cantons consi-
dérés, les frontaliers expliquent une bonne part du trafic
journalier enregistré en ces passages. Dans le tableau
suivant, nous distinguons 7 zones pour lesquelles nous
avons analysé I'origine et la destination des frontaliers
ainsi que les flux de véhicules entre ces deux principaux
points.

Ces comparaisons entre le flux des véhicules et le
nombre de travailleurs transfrontaliers sont à manipuler
avec précaution ; on doit avoir en effet présente à I'esprit
la possibilité que plusieurs personnes empruntent le
même véhicule, voire se déplacent en train, en bus ou en

autocar dans le cadre d'un ramassage.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
DATAR / Cemagref / EPFL-IREC

Cantons
Frontalierse
n 82/actifs

totâux
(o/"1

Frontalierse
n 90/actifs

totaux
(o/"1

Variation de
la part en 7o
de frontaliers
entre 82 et 90

Gex 40.3 50. I 9.8

Maîche 1) 20_5 111

Montbenoît 1î 16.7 9.7

Morteau t7.7 32.1 14,4

Mouthe 21.2 48. I 26.9
Pierrefontaine 9,0 5.7

Pontarlier 8.4 1 8.1 9.7
Le Russey 7,4 18.9 I 1.5

St-Hiooolvte 6.5 18.7 t2.2
Les Bouchoux 22.6 9.7

Morez 7.3 20.7 t3.4
Les Planches 10,6 20, I qs

Total 14,3 27,3 13,0
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Les flux routiers transfrontaliers
La partie gauche de chaque diagramme indique le nom des cantons d'origine ainsi que le nombre dc frontaliers qui y résident en 1992- La portie droite
précise fes districts suisscs de destination ct [e nombre de frontaliers français qui y travaillent en 1992. Entre les deux rubriqucs, figure le nombre de

véhiculesjoumaliers enregistrés aux points de passages principaux qui relient les cantons français ct les districts suisses considérés (1988).

Canton d'origine,
frontaliers résidanl

Véhicules parjour Destination (district),
frontaliers travaillant

Delle 12

SrHippolyte 196
Beaucourt 184

Hérimoncourt 399
Total 791

4200

-

Ponentruy 2ll4

Delémont 804
Totâl 2918

Dans cette zone, on compte 4

points de pâssage principaux

Delle -t Boncourt
(canton de Delle)

Abbévillers -) Fahy
(canton de Delle)

Villard-lès-
Blamont -J Damvant
(c. Beaucourt)

Brémoncoutl -+ La Motte
(c. Hérimoncourt)

Dans cette zone, le lien entre les

véhicules recensés et le nombre
de frontaliers ne pcut être établi
parce que la plupart des fronta-
liers habitent hors du massif.

Beaucoup de frontaliers des
districts de Porrentruy et Delé-
monl viennent de la plaine
d'Alsace.

Canton d'origine,
frontaliers résidant

Véhicules parjour Destination (dishict),
frontaliers travaillant

Maîche 1079 I 150

-

Franches-M. 57 |

Courtelary 292
Moutier 76

Total 939

Dans ce canton, on compte 2

points de passage principaux

Foumet-
Blancheroche -+ Biaufond

Goumois -+ Saignelégier

Ici, il semble qu'une bonnc part
du trafic à la frontière puisse être
attribuée aux flux de travailleurs
frontaliers.

Canton d'origine,
frontaliers résidant

Véhicules parjow Destination (district),
frontaliers travaillant

Morez 1762 43s0

-

La Vallée t46 t

Nyon 2657
Total 4l l8

Dans cette zone, on compte 2

points de passage principaux

Col de la Civrine-+ Nyon

Bois-d'Amont -+ Le Brassus

Canton d'origine,
frontaliers résidant

Véhicules parjour Dstination (district),
frontaliers travaillant

Gex 2882
Bellegarde 486
Femey 2895
Collonges 710

Total 6973

Genève 30095

Forte présence de frontaliers non
Jurassiens : Haut-savoyards

Canton d'origine,
frontaliers résidant

Véhicules par jour Destination (district),
fiontaliers travaillant

Morteau 2520
Le Russey 399
Pierrefontaine 21O
Montbenoît 267

Totâl 3396

4550

-

La-Chaux-de- 1751

Fonds

Le Locle 1680
Total 3431

Dans cette zone, on compte 2

points de passage principaux

Col des Roches -+ Le Locle

Biaufond -) La Chaux-
de-Fonds

Une bonnr: part de trafic au col
des Roches semble être le fait des

frontaliers. Les frontaliers qui
travaillent au Locle et à la Chaux-
de-Fonds semblent venir prati-
quement tous des quatre cantons
de Morteau, Le Russey, Pierre-
fontaine et Montbenoît.

Canton d'origine,
lrontaliers résidant

Véhicules parjour Destination (district),
frontaliers travaillant

Pontarlier 2436
Levier 136

Total 2572
2860

-

Neuchâtel 104
Yverdon 505
Grandson 405
Val-de-Trav. 492
Boudry ll2

Total 1612

Dans cette zone, on compte 2

points de passage principaux

Vcrr.-de-Joux -+ Les Verrièrcs

Lcs Fourgs --+ L'Auberson

L'essentiel du trafic à la frontière
est le fait dr: Pontarlier.

Par contre, il semble qu'un grand
nombre de lravailleurs frontaliers
de Pontarlier et de Levrer
travaillent,Cans d'autres districts,
notamment celui d'Orbe

Canton d'origine,
frontaliers résidant

Véhicules parjour Destination (district),
frontaliers travaillant

Mouthe 103 | 4400 Orbe 1615

Dans cette zone, on comple I
point de passage principal

Jougne -+ Vallorbe
Beaucoup rle trafic de non fron-
taliers, respectivement des fron-
taliers vcnant d'autres cantons
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Cartes 28 et 29

L'habitatcollectif
La propriêté
Années : 1990 (France) - 1990 (Suisse)

cantons (France) - districts (Suisse)

Périmètre restreint France: 25
Périmètre élargi - France : 33

Périmètre restreint - Suisse : 60
Périrnètre élargi - Suisse : NR
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Ensemble périmètre élargi : NR
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L'habitat collectif et la propriété

Le nombre de logements dans des immeubles collec-
tifs est un bon indicateur du degré d'urbanité d'une
commune. Mais, à niveau de centralité égal, la Suisse
compte plus de logements dans des immeubles et la
part des propriétaires est nettement inférieure. Outre
la distinction franco-suisse. on observe une diffé-
renciation nord-sud, puisque les propriétaires sont
relativement nombreux dans le Doubs, le canton du
Jura et le Thal soleurois.

Les logements collectifs ou individuels

Les deux cartes de cette page sont dans une large mesure
complémentaires et les deux montrent une nette diffé-
rence selon les deux versants du massif. La césure suit
grosso modo la frontière franco-suisse, mais elle sépare
plus précisément les parties du massif situées en altitude
des premiers et seconds plateaux.

La base statistique n'est pas entièrement comparable
entre les deux pays. En effet, en France, les immeubles
collectifs regroupent l'ensemble des bâtiments définis
différemment de "villas, fermes et autres bâtiments". En
Suisse, tous les logements se trouvant dans des bâtiments
qui comptent au moins trois logements font partie de
l'indicateur choisi. Ce procédé donne visiblement des
pourcentages plus élevés pour la partie helvétique.

Lapart de logements dans les immeubles collectifs varie
entre 2 eI 630Â en France (Lhuis et Oyonnax) et entre 28
et 82oÂ en Suisse (Thal et Bienne). Plus une région est
urbaine, industrielle ou touristique, plus les grandes
constructions dominent. Mais cette donnée de base est
modifiée selon les deux pays : en Suisse, les régions
urbaines et industrielles comptent proportionnellement
beaucoup d'immeubles - en France, la maison indivi-
duelle ou bi-familiale domine même les villes industriel-
les. Dans les régions touristiques, le phénomène inverse
est observé : grandes constructions pour le tourisme
d'hiver dans les stations du Haut-Jura français, chalets et
fermes rénovés dans le Jura suisse.

Cette distinction trouve ses explications dans l'évolution
de deux périodes particulières (deux phases de
croissance industrielle entre 1870 et 19l0 et entre 1950
et 19701' essor touristique à partir de 1965) de même que
dans des densités de population et des prix de terrain très
différents.

Si on définit le caractère urbain par la présence de grands
immeubles, les districts du Haut-neuchâtelois (La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Val-de-Travers), ainsi que
les cantons de Pontarlier, Morteau, Morez, St-Claude et
Bellegarde sont les plus marqués.

Les logements en propriété ou en location

La grande majorité des Français ruraux et périurbains
sont propriétaires de leur maison et c'est même le cas
pour de nombreux citadins des villes moyennes et petites
de la Franche-Comté (par exemple Lons-le-Saunier,
Hérimoncourt ou la banlieue de Besançon). La plus
faible proportion de propriétaires se trouve dans les villes
industrielles de la montagne, notamment à Pontarlier, St-
Claude et Oyonnax, mais aussi dans les cantons les plus
touristiques (Mouthe et Morez). Ici, une partie impor-
tante de logements tenu par des locataires sont des rési-
dences secondaires.

Du côté suisse, les trois districts du canton du Jura et le
Thal soleurois compte davantage de propriétaires, sans
pour autant pouvoir atteindre le niveau de régions fran-
çaises structurellement comparables.

Les deux cartes de la part des logements dans les
immeubles collectifs et de la part des propriétaires
montrent un assez grand parallélisme puisque la plupart
des villas sont en possession de particuliers, tandis que
les logements dans les immeubles sont normalement en
location. Lapart des propriétaires de logements dans les
immeubles est faible dans les villes suisses du massif.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
DATAR / Cemagref / EPFL-IREC 87



Carte 30

La taille des logements
Années : 1990 (France) - 1990 (Suisse)

Périmètre restreint
iommunes (France), communes (Suisse)

Périmètre restreint - France : 54
Périmètre élargi - France : 55

Périmètre restreint - Suisse : 44
Périmètre élargi - Suisse : 44

Ensemble Érimètre restreint : 50
Ensemble périmètre élargi : 47

Sources : France INSEE - RGP 1990
Suisse OFS - RFP 1990
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La taille des logements

Une distinction nord-sud caractérise également la
répartition des grands logements par commune. Les
appartements sont plus spacieux dans le Doubs
(conformémant à la taille des familles) que dans le
Jura et I'Ain. Le même gradient nord-sud se dessine
sur le versant suisse du massif. Au niveau local on
observe une augmentation des tailles des apparte-
ments depuis les centres vers les communes de
couronnes et les communes rurales.

Ce thème est le seul dans la série réservée au domaine
des bâtiments et des logements à être traité au niveau
communal. C'est ainsi qu'un clivage ancien nord/sud peut
se dessiner clairement dans le massif. Dans les commu-
nes typiquement rurales, les logements sont plus gran-
des au nord d'une ligne allant de Dole à Moutier.

Bien évidemment, cette distinction est largement modi-
fiée par les effets de I'industrialisation (petits logements
dans les villes industrielles telles que St-Imier, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Fleurier, Morez, St-Claude),
de périurbanisation (la plupart des maisons individuelles
compte 4 pièces) et de I'avènement du tourisme qui, lui,
a créé des unités d'habitation (saisonnière) plutôt petites
(par exemple Jougne, Métabief, Les Rousses, etc.).

Pourquoi donc cette différenciation entre le nord et le
sud des habitats traditionnels ? Premièrement et sans
vouloir établir une relation de cause à effet, on peut
constater que les logements plus grands au nord
correspondaient (et correspondent encore) à des ménages
plus grands et notamment à des familles ayant plus
d'enfants. Deuxièmement, bien que le style des maisons
paysannes varie davantage entre la zone de montagne en
altitude et celle des (anciennes) zones céréalières des
premiers plateaux et de la plaine, des différences notoires
se trouvent à I'intérieur du massif : au nord, les maisons
sont plus cossues, la part de fermes isolées plus grande,
les unités d'exploitations agricoles plus importantes.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
DATAR / Cemagref / EPFL-IREC 89



Cartes 3l et 32

Le confort
L'ancienneté

Années : 1990 (France) - 1990 (Suisse)

cantons (France) - districts (Suisse)
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Le confort et I'ancienneté

Les logements suisses sont plus modernes - pour
autant qu'on admette le chauffage central comme
indicateur de modernité -. En France, c'est dans les
régions rurales du Doubs notamment que |ton trouve
encore un certain nombre de logements sans chauf-
fage central.
La part de logements construits depuis les années
1950 est identique sur les deux versants du massif
(57%). Le Val-de-Travers, le Lomont, Nozeroy et
quelques cantons du Bugey ont connu un faible taux
de renouvellement; il s'agit de régions ayant perdu
des habitants depuis le début du siècle.

Les logements sans chauffage central

La variable "chauffage central" est utilisée en tant
qu'indicateur de modernité et de confort. L'absence d'un
chauffage central ne signifie pourtant pas du tout un
manque de qualité de vie et très souvent, il s'agit d'une
solution économique pour des propriétaires de maison et
de bois.

La répartition géographique de ce thème montre une très
grande différenciation entre la Suisse et la France. En
effet, dans un seul district du Jura suisse (La Vallée avec
l9%), la moyenne de la partie française du massif est
dépassée et un seul canton français (Mouthe avec 9%o)

reste au-dessous de la moyenne suisse; les deux régions
voisines autour du Mont Risoux ont donc inversé leur
posrtron.

Les pourcentages recensés suivent largement la dimen-
sion périphérie-centre en France et en Suisse. Ils sont les
plus élevés dans le canton des Bouchoux, dans plusieurs
petits cantons de I'Ain (Les Bouchoux, Virieu-le-Grand
et Hauteville-Lompnes) et du Haut-Doubs (Montbenoît,
Le Russey et St-Hippolyte) ainsi que dans la région du
Lomont. En Suisse, le Thal, I'Ajoie et les Franches-
Montagnes se trouvent après la Vallée déjà citée. En
général, il s'agit de régions à développement
relativement modéré dans lesquelles la part de maisons
récemment construites reste faible et où la modemisation
des maisons anciennes ne s'est faite que partiellement.

Les logements achevés après 1946-1948

Cette carte est le miroir de l'évolution de la deuxième
moitié du siècle. Les régions démographiquement dyna-
miques autour des villes, d'industrialisation récente et de
développement touristique, ont des stocks de logements
récents. Les centres urbains, les régions restées agricoles
et quelques zones industrielles anciennes comptent
encore une part importante de bâtiments et de logements
qui datent d'avant-guerre.

En France, contrairement aux réseaux de transport et aux
usines, les maisons d'habitation n'ont guère été touchées
par les effets de la guerre. Pourtant, à taux d'urbanisation
comparable, la part de maisons récemment construites
est généralement plus élevée en France qu'en Suisse.
Ceci est lié aux nombreuses maisons individuelles
réalisées en France par des propriétaires privés et à des
prix relativement bon marché. En plus, il semble qu'en
Suisse - et dans des contextes plutôt urbains que ruraux -
la part d'anciens logements rénovés soit supérieure à
celle que I'on rencontre en France.

Le pourcentage relativement faible de nouvelles
constructions dans le Jura suisse est aussi le reflet de la
perte démographique que quelques districts ont accusé
au cours de ce siècle. Les districts jurassiens suivants ont
connu une diminution de leur population entre 19l0 et
1990 :

L'évolution de la population dans quelques districts

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
DATAR / Cemagref / EPFL-IREC

Districts suisses r9r0 1990

Franches-Montasnes l 1863 9r44
Porrentruv 25611 23904
Courtelarv zo t+) 223r6
Le Locle I 8636 r5203
La Chaux-de-Fonds 39597 38009
Val-de-Travers 181 l9 12088
Grandson 12395 11244
La Vallée 6312 6l 55

Source: RFP 1990
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Cartes 33 et 34

La superfÏcie boisée
Années : 1988 (France) - 1979-1985 (Suisse)

cantons (France) - districts (Suisse)

Périmètre restreint - Frilce : 39
Périmètre élargi - France : 34

Périmètre reslreint - Suisse: 46
Périmètre élagi - Suisse : 37

Ensemble périmètre restreint : 40
Ensemble périmètre élrgi : 35
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La superficie boisée

Le massif est fortement boisé : la forêt couvre 40o/o de
la superficie avec des maxima dans les parties situées
en haute altitude (Forêt du Prince, Mont Risoux,
chaîne du Mt. Tendre, Haut-Jura, Bugey). Le canton
du Jura, le Jura bernois, soleurois et bâlois sont éga-
lement fortement boisé, à I'inverse des plateaux de
Valdahon, Pontarlier et Nozeroy ou quelques vallées
du Haut neuchâtelois.

Le massif apparaît comme étant très boisé, puisqu'il se
caractérise par un taux de boisement supérieur à 40%: il
est de 59,1olo pour les Alpes du Sud, de 32,lyo pour les
Alpes du Nord et de 27oÂ pour les Alpes suisses. Le mas-
sif se situe presque entièrement au-dessous de la limite
naturelle des forêts, qui s'élève à peu près à 1700 mètres.

Le taux de boisement varie beaucoup selon les différen-
tes parties du massif. La situation actuelle est le résultat
de périodes de défrichement et de reboisement différen-
ciées. Habité tardivement au Moyen-Age, I'intensité du
défrichement est fonction de la qualité des sols pour
I'agriculture, des besoins miniers et industriels
(extraction et traitement du fer, du sel etc.) et des oppor-
tunités économiques alternatives. En Suisse, depuis le
début du siècle, une loi fédérale interdit la diminution
des surfaces forestières. En France, la réglementation des
boisements vise plutôt à protéger les surfaces agricoles et
à s'opposer à I'extension forestière.

Le versant suisse est plus boisé (45,7%) que le versant
français (38,6%). Cela tient d'abord à I'altitude moyenne
plus élevée: au-dessus de 1200 à 1300m, il n'y a jamais
eu d'habitation à I'année. S'y ajoutent des conditions
morphologiques et édaphiques : le bassin de sédimenta-
tion glaciaire de Pontarlier, et surtout les premiers pla-
teaux calcaires du Doubs, sont peu boisés. En Suisse, la
pénéplaine des Franches-Montagnes ainsi que les vallées
tourbières du Haut-Neuchâtelois ont également des pour-
centages de couverture forestière relativement faibles.

De manière générale, les régions industrialisées (Jura
bâlois, argovien, bernois, neuchâtelois et vaudois, ré-
gions de Morez, de St-Claude et d'Oyonnax) ont connu
une phase de reboisement au l9e siècle. Quelques forêts
très étendues sont protégées depuis fort longtemps pour
des raisons d'exploitation industrielle (Forêt de Chaux
près d'Arc-et-Senans, Mont Risoux), d'autres en tant que
réserve de chasse.

La carte communale fait ressortir les zones où le boise-
ment est le plus important, à savoir les vallées supérieu-
res de I'Orbe (Vallée de Joux), du Doubs (Mouthe), de la
Bienne (Morez-St-Claude) et de la Valserine. En dehors
de ces zones, qui correspondent aux parties les plus éle-
vées du massif, la vallée de I'Ain et le Bugey, le Clos-du-
Doubs, le vallon de St-Imier et la vallée de la Birse ont
des taux de boisement supérieurs à 50% de la superfrcie.

Les forêts du Jura jouent un rôle important dans l'éco-
nomie du massif. Actuellement sur le versant français,
plus de 900Â de la surface boisée font I'objet d'une pro-
duction ; en Suisse ce pourcentage s'élève à 86,2%. La
part de propriétés privées est toujours importante en
France ; en Suisse, elle atteint 2l,l% (par rapport à la
moyenne nationale de 26,8%o).7l,loÂ des forêts sont la
propriété des communes ou collectivités communales
(bourgeoisies, paroisses). Cette part dépasse les 3/4 dans
les cantons du Jura, de Soleure et de Bâle-Campagne ; à
Neuchâtel uniquement, elle est nettement inférieure
(4e,6%).

57Yo des forêts suisses sont constituées de résineux ; leur
part augmente bien sûr avec I'altitude,mais dépend éga-
lement de la politique forestière de chaque région. Une
proportion élevée (environ les deux tiers) du bois est
utilisée comme grumes ; la part du bois d'industrie et de
feu est moins importante que dans d'autres régions
SUISSCS.

La filière bois ne transforme pas elle-même I'intégralité
des importantes ressources locales qu'elle exploite cha-
que année. Néanmoins, la proportion de bois quittant le
massif sans avoir subi aucune transformation est forte.
La revitalisation de la filière bois est un enjeu ancien :

quelques débouchés ont été trouvés avec la création
d'usines de panneaux de particules. Néanmoins quelques
entreprises comme des scieries de feuillus, des papeteries
semblent faire cruellement défaut, si bien qu'actuelle-
ment on observe une exportation assez importante de
bois d'oeuvre et d'industrie en direction de la Suisse.

L'enjeu consiste donc a priori pour le Massif à trouver
une place pour une diversification de la transformation
du bois, en particulier dans les domaines de I'ameuble-
ment et de la construction.

Quelques données complémentaires :

. Jura français :

- surface boisée ; 413'391 ha
- formation boisée de production : 399'000 ha
- production brute de ieuillus : 993'000 m'par an
- production brute de résineux : l'687'000 m' par an

. Jura suisse :

- surface boisée : 210'159 ha
- formation boisée de production : 181'000 ha
- livraison de feuillus : f S+'OOO -t par an
- livraison de résineux : 475'000 m' par an

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
DATAR I Cema,grel / EPFL-IREC 95



Carte 35

Les emplois dans le secteur primaire
Années : 1990 (France) - 1990 (Suisse)
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Les emplois
dans le secteur primaire

Les régions rurales en dehors du massif comptent une
part plus importante d'emplois du secteur primaire
que les régions jurassiennes. Dans le massif, I'agricul-
ture reste relativement dominante sur la première
montagne du Doubs et du Jura, mais ici, c'est I'ab-
sence d'autres emplois qui pèse économiquement. Les
Franches-Montagnes sont le district suisse du Jura le
plus agricole.

Les trois cartes des secteurs économiques par cantons et
districts sont à lire simultanément ; I'une concerne les
emplois dans le secteur primaire (page ci-contre), la sui-
vante, les actifs dans I'industrie et le bâtiment (page 106)
et la demière les actifs dans le tertiaire (page 124).

Elles donnent une double indication, à savoir le nombre
absolu des emplois de chaque unité territoriale en 1990
et la part des trois secteurs économiques traditionnels
que sont I'agriculture, I'industrie et les services.

Même si le concept sectoriel de Fourastié a perdu de son
importance, vu le poids toujours plus faible du premier
secteur et le besoin accru de différenciation des services,
cette classification des emplois donne encore des images
carlographiques trcs parlantes. A l'échelle de notre atlas,
les caractéristiques fondamentales du massif ressortent
très clairement, en comparaison avec les régions avoisi-
nantes de la plaine et avec les différentes parties du Jura.

La première constatation est commune aux trois cartes :

puisque la taille des symboles correspond à I'importance
numérique de chaque unité spatiale, les cartes indiquent
la densité des actifs ayant un emploi sur le territoire. Les
cartes font donc ressortir de fortes différences entre ré-
gions urbaines et rurales, entre régions de montagne et de
plaine (surtout sur le versant suisse) et entre les deux
pays, vu le taux d'activité fort différent. Une carte qui
montrerait la répartition des emplois ne ferait que renfor-
cer encore les tendances décrites (concentration des em-
plois sur les villes, la plaine et la Suisse).

La carte de I'agriculture fait ressortir, avec bien entendu
un pourcentage insignifiant d'emplois occupés dans
I'agriculture, les agglomérations, notamment Genève,
Lausanne. Berne, Bâle, et en France surtout BesanÇon et
la zone de Belfort-Montbéliard.

A I'examen de la partie française du massif, il apparaît
deux oppositions.

r La partie centrale du Jura et du Doubs, étendue et ho-
mogène, avec peu d'emplois et un taux d'occupation
agricole relativement élevé, contraste avec la partie pro-
che de la frontière où I'on remarque, pour I'importance de
I'emploi, le pays de Gex et les cantons de Pontarlier et de
Morteau. Cette partie centrale s'étend sur le premier
plateau allant de St-Hippolyte, via Pierrefontaine,
Vercel, Ornans, Amancey jusqu'à Levier (Doubs).

o Dans la partie proche de la frontière, il faut noter dans
le Haut-Doubs les cantons de Russey et de Montbenoit,
qui restent largement agricoles.

o A cette opposition est/ouest s'ajoute une opposition
nord/sud. En effet, contrairement au Jura et au Doubs, on
constate dans la partie massif de I'Ain, et ceci même dans
les zones faiblement peuplées (hors du bassin d'Oyon-
nax), une proportion d'agriculteurs souvent très faible.

On notera en outre dans ce département I'opposition
entre plaine et montagne, I'agriculture de plaine appa-
raissant beaucoup plus développée.

En Suisse, les districts du Moyen-Pays vaudois, fribour-
geois et bernois apparaissent plus agraires que les dis-
tricts du Jura, dans lesquels seules les Franches-
Montagnes dépassent le seuil de l0%o d'agriculteurs.

En comparaison avec la France, I'attention est attirée par
le Moyen-pays où I'on distingue de nombreux districts de

I'importance de St Claude ou Morteau, voire plus impor-
tants, dotés d'un taux d'actifs agricoles relativement élevé
(de 6 à l5%).

D'une manière générale, à taille comparable, tant en
plaine qu'en montagne, les districts suisses ont un taux
d'activité agricole plus élevé.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
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Cartes 36 et 37

La répartition des exploitations agricoles
Années : 1988 (France) - 1990 (Suisse)

cantons (France) - districts (Suisse)

Périmètre restreint - France : 1,3
Périmètre élugi - France : 1,5

Périmèùe resùeinl - Suisse : 2,1
Périmètre élargi - Suisse : 3,6

Ensemble périmètre restreint : 1,5
Ensenble périmètre élrgi : 2,3

Périmètre élargi
Périmètre restreint

Densité des exploitations agricoles au km2
en 1988 (France), en 1990 (Suiss)
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communes (France) - communes (Suisse)

Périmètre restreint - France : 1,3
Périmètre élugi - France : 1,5

Périmètre restreint - Suisse : 2,1
Périmètre élargi - Suisse : 3,6

Ensemble périmètre restreint : 1,5
Ensemble péri mètre élargi : 2,3
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La répartition
des exploitations agricoles

La densité des exploitations agricoles est nettement
supérieure en Suisse, notamment dans le Moyen-
Pays. En France, seules la Bresse et les Dombes ont
une densité comparable. Dans les régions fortement
boisées et situées en altitude du Haut-Jura et de I'Ain.
ainsi que dans la Vallée de Joux, on trouve moins
drune ferme par km'. L'utilisation du sol, les types
d'exploitation et la politique agricole nationale défi-
nissent ainsi la répartition spatiale.

La répartition du nombre d'exploitations agricoles fournit
à la fois une mesure de densité agricole et de taille des
entreprises du premier secteur. La référence spatiale de
I'indicateur renvoie à la totalité de la superficie des unités
territoriales. Elle inclut donc les zones urbanisées (par
exemple Bâle, Soleure, Bienne, Belfort, Sochaux, Mont-
béliard ou Dole), mais surtout la forêt, avec un fort boi-
sement dans les parties méridionales et orientales du
massif et aussi les cantons participant à la forêt doma-
niale de la Chaux à I'est de Dole (cf. cartes 3l et 32).

A part les phénomènes mentionnés, la carte par cantons
et districts fait ressortir plusieurs autres clivages.

o La plus nette distinction s'opère selon I'altitude. Le
Moyen-Pays helvétique (situé entre 400 et 600 mètres)
connaît la densité la plus forte d'exploitations, suivi par
les Dombes et la Bresse (entre 200 et 300 mètres). Les
zones en haute montagne par contre comptent souvent
moins d'une seule ferme exploitée par km2. Cette diffé-
rence est bien srir due aux divers types de production et
au rendement agricole, qui est plus réduit en altitude.

o Un deuxième élément, moins visible sur la carte, se
dessine autour des régions à cultures spécialisées qui
permettent un rendement supérieur par hectare : la vigne,
le maraîchage, le tabac. En France, le sud du Bugey, le
Revermont (St-Amour, Arbois) et la région urbaine de
Belfort se trouvent dans de cette situation. En Suisse, les
bords du Léman et des lacs de Neuchâtel et de Bienne se
distinguent par la production viticole, tandis que la
Broye (Payerne) et le Grosses Moos, la région entre les
trois lacs, comptent beaucoup de cultures spécialisées
(légumes, tabac). Dans le canton de Genève, les trois
fypes de cultures spécialisées sont représentés. Bien que
I'agriculture genevoise soit une des plus mécanisées de
Suisse, les surfaces moyennes des exploitations restent
largement inférieures à celles de ses voisins français.

o La troisième différence, extrêmement visible, se des-
sine entre les deux pays. A situation géographique com-
parable (altitude, taux de boisement), le nombre de
fermes est nettement plus grand en Suisse qu'en France.
On voit ici les effets de la politique agricole qui a con-
duit en France à une rentabilisation maximale et un cer-
tain abandon de terrains peu favorables, tandis qu'en
Suisse, le système de subventions mis en place depuis les
années 1920, et largement développé dans les années 60
et 70, apporte un soutien à un nombre de paysans plus

important, avec comme conséquence, des prix à la con-
sommation nettement plus élevés.

o Une autre différence de la politique agricole entre les
deux pays se traduit sur la carte, notamment sur la carte
communale : la subvention des paysans suisses s'étend
également à des parcelles qui se trouvent sur sol français.
Dans toutes les régions frontalières, ces avantages éco-
nomiques ont favorisé les paysans suisses sur le marché
foncier. Entre temps, une bonne parlie des terres situées
sur les communes voisines a été louée ou achetée par des
Suisses. La carte communale rend assez bien compte de
ces effets : les communes frontalières suisses connaissent
une densité d'exploitations supérieure à la région à
laquelle elles appartiennent, les communes françaises
proches de la frontière sont par contre doublement désa-
vantasées.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
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Carte 38

L'évolution du nombre d'exploitations agricoles
Années : 1979-1988 (France) - 1980-1990 (Suisse) Périmètre restreint

communes (France), communes (Suisse)

Périmètre restreint - France : -2,8
Périmètre élargi - France : -2,9

Périmètre restreint - Suisse : -1,4
Périmètre élargi - Suisse : -1,4

Ensemble périrnètre resireint : -2,4
Ensemble périmètre élargl: -2,0
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Taux annuel d'évolution du nombrr
d'exploitations agricoles entre 1979 et 1988
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L'évolution du nombre
d'exploitations agricoles

Un double gradient nord/sud et est/ouest dessine
I'image des pertes d'exploitations agricoles au cours
des année 1980, qui s'élèvent à près de 30Â annuel-
fement en France et l,4o/o en Suisse. Les départe-
ments du Jura et de I'Ain étaient les plus touchées
dans la période considérée.

Il apparaît que le Massif est affecté par une diminution
forte du nombre de ses exploitations agricoles. Ainsi,
entre 1980 et 1990, il aurail perdu près de 4600 unités
dont 3650 sur le versant français et près de 950 sur le
versant sursse.

La diminution du nombre d'exploitations agricoles n'est
cependant pas homogène sur I'ensemble du massif. Au
cours des années 1980, elle était nettement plus forte
dans la partie sud (surtout dans le département du Jura et
dans l'Ain, dans la région d'Oyonnax et sur les Hauts-
Plateaux de Hauteville-Lompnes et Le Valmorey) où
annuellement plus d'une ferme sur vingt a été abandon-
née. Ceci peut s'expliquer par le fait que cette partie du
massif est restée plus longtemps agricole alors qu'ailleurs
une évolution considérable de la restructuration avait
déjà eu lieu. Elle semble donc connaître mais à contre-
temps et dans un contexte différent ce que sa partie nord
avait connu auparavant. La partie rnéridionale du Jura se

caractérise par ailleurs par des structures d'exploitation
fragiles, les exploitations étant à la fois de petite taille,
tenues par des exploitants plutôt âgés et souvent pluri-
actifs, alors que les éleveurs du nord du Massif sont
réputés pour leur dynamisme et la maîtrise qu'ils ont sur
la transformation.

Une deuxième zone du Jura franÇais, mais nettement
plus petite, a également connu une forte baisse du nom-
bre de ses exploitations. ll s'agit des Montagnes du
Lomont, une région à faible altitude, mais peu peuplée et
mal desservie et qui est restée essentiellement agricole.
Ici, les possibilités de trouver un revenu complémentaire
en dehors de l'agriculture restent faibles; cette région
souffre donc toujours du processus d'émigration.

En Suisse, l'évolution des exploitations agricoles suit une
même dynamique. Ce sont les régions à production cé-
réalière ou mixte qui accusent un déclin plus fort (Ajoie,
bassin de Delémont, région d'Yverdon), tandis que les
communes situées en altitude et orientées essentiellement
vers la production laitière et l'élevage (Vallée de Joux, le
Haut-Neuchâtelois, les Franches-Montagnes) sont restées
relativement stables au cours de la décennie (mais elles
ont connu une évolution moins favorable auparavant).
Sur I'ensemble du massif, la diminution des exploitations
reste plus faible qu'en France, mais on observe peu de
différences entre le Doubs et le Jura suisse. Ceci malgré
des tailles moyennes très différentes. Les résultats des
politiques agricoles nationales se font ressentir dans ces
chiffres.

Du point de vue écologique et économique, mais aussi
du point de vue de la survie sociale de collectivités

rurales, la situation dans la partie sud du massif est
préoccupante. Le potentiel agricole en terme de superfi-
cie agricole utilisée est faible et de surcroît employé de

manière plutôt extensive. De nombreux exploitants sont
actuellement sans successeur. Les risques de déprise et
de fermeture de paysage sont donc e/idents dans une
zone où déjà une grande partie du territoire est boisée, où
sous un climat très humide, la dynamique de recolonisa-
tion des terres par les ligneux est particulièrement rapide
et où I'activité touristique est très développée.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
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Cartes 39 et 40

L'âge des chefs d'exploitation
Années : 1988 (France) - 1990 ( Suisse)

cantons (France) - districts (Suisse)

Périmère restreint - France : 58
Périmètre élargi - Frmce : 60

Périmère restreinl - Suisse : 40
Périmètre élrgi - Suisse : 42

Ensemble périmètre restreint : 52
Ensemble périmètre élargi : 50

Périmètre restreint

Part des chefs d'exploitation de plus de 50 ons
en 1988 (France), en 1990 (Suisse), en %
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Sources : France INSEE - RGA 1988
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cantons (France) - districts (Suisse)

Périmètre restreint - France:0,2
Périmètre élugi - France : 0,2

Périmètre restreint - Suisse:0,4
Pértmètre élargi - Suisse : 0,3

Ensemble perimètre restreinl : 0,3
Ensemble perimètre élargi : 0,3
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en 1988 (France), en 1990 (Suisse)
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L'âge des chefs d'exploitation

De part et d'autre de la frontière, les paysans sont
plus jeunes au nord du massif qu'au sud. Dans le
Haut-Doubs et les cantons de Neuchâtel, du Jura, de
Berne et de Soleure, la relève des exploitations est
mieux assurée, et les fermes, en moyenne, plus gran-
des. Plus des deux tiers des chefs d'exploitation dans
I'Ain, et notamment dans le Bugey, ont dépassé l'âge
de 50 ans. Il s'agit des cantons qui ont déjà connu des
pertes les plus grandes dans le passé.

Les deux cartes représentent deux tranches d'âge diffé-
rents et complémentaires : les chefs d'exploitation agri-
cole de moins de 35 ans et ceux de plus de 50 ans.

Le thème est d'une grande importance du point de vue
économique et social. Il montre une claire distinction
nord/sud dans le massif : les cantons jurassiens de I'Ain
(Bugey, alentours d'Oyonnax, Treffort-Cuisiat et
Coligny) comptent plus de deux tiers d'agriculteurs
âgés ; dans le département du Jura, leur nombre oscille
entre 55 et 65%o, mais ce sont également les cantons mé-
ridionaux qui semblent être les plus vieillis (Moirans-en-
Montagne). Dans la partie septentrionale du massif, les
exploitants du Doubs et des cantons suisses sont peu
nombreux à avoir franchi l'âge de 50 ans.

Par conséquent, les paysans jeunes sont les plus nom-
breux dans le Doubs et ici spécialement sur le deuxième
plateau (Morteau, Pierrefontaine, Le Russey, Maîche, St-
Hippolyte) ainsi que dans la partie centrale du Jura suisse
(en Ajoie, dans les Franches-Montagnes et dans le Haut-
Neuchâtelois). Ces régions se démarquent par des condi-
tions favorables à la production laitière et l'élevage; les
domaines y sont grands et les terrains propices au travail
hautement mécanisé. En plus, cette partie du massif a

profité de restrudurations profondes dans le secteur
primaire et, en conséquence, elle a accusé une diminu-
tion assez soutenue du nombre des exploitations dans le
passé. Aujourd'hui seuls les entrepreneurs dynamiques
ont subsisté.

Dans la partie sud du massif, les conditions naturelles
sont moins favorables, les domaines plus petits et I'orien-
tation de I'agriculture davantage concentrée sur les pro-
duits rnoins rentables. Ici, le pourcentage élevé de chefs
d'exploitation âgés laisse entrevoir une forte disparition
des domaines agricoles dans un proche avenir.

A part les conditions économiques et naturelles, un autre
facteur, bien qu' intrinsèquement lié aux autres, compli-
que les données. Il s'agit des différents droits de succes-
sion. Historiquement, la plus grande partie du Jura
connaissait la pratique successorale préférentielle ; dans
I'Ain et le Jura, mais aussi dans les parties orientales du
Jura suisse à plus basse altitude, le partage égal repré-
sentait la forme de succession dominante jusque vers le
début du siècle. Les traces de ces pratiques se dessinent
jusqu'à nos jours sur les cartes du massif dans le sens que
les régions à partage égal ont des structures agricoles
moins favorables.

L'âge moyen du chef d'exploitation est fortement corrélé
avec toute une série d'indicateurs économiques (le pour-
centage de paysans ayant un travail accessoire, Ia taille
des domaines, f importance du cheptel, le taux de méca-
nisation etc.) et démographiques (taux de naissances,
population jeune, mais également une faible densité de
population).

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
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L'industrie



Cafie 4l

Les emplois dans I'industrieet le bâtiment
Années : 1990 (France) - 1990 (Suisse)

Périmètre élargi
cantons (France), districts (Suisse)

Périmètre restreint - France : 44, I
Périmètre élargi - France : 40,1

Périmètre restreint - Suisse : 38,5
Périmètre élargi - Suisse : 29,9

Ensemble périmètre restreint : 41,6
Ensemble périmètre éla4i : 32,6
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Les emplois
dans le secteur secondaire

Une des caractéristiques fondamentales du massif est
la forte présence de I'industrie en terme d'emplois
résidants, qui - après une période de pertes d'emplois
sensible - domine toujours la carte. Oyonnax, St-
Claude, Morez dans la partie méridionale, Morteau,
Maîche et la région de Montbéliard au nord dépas-
sent les 55%o dtactifs dans le secteur secondaire. Dans
le Jura suisse, les pourcentages sont légèrement infé-
rieurs, mais en chiffres absolus, le poids industriel
reste toujours grand dans la partie nord.

Le massifjurassien est caractérisé par une industrialisa-
tion importante. Outre la sous-traitance automobile (le
long de I'axe Maîche-Morteau-Montbéliard) et le déve-
loppement plus récent de la filière plastique (bassin
d'Oyonnax), elle s'organise autour de quelques activités
spécifiques traditionnelles, comme I'horlogerie, qui cou-
vre une majeure partie du versant suisse ainsi que du
Haut-Doubs, I'agro-alimentaire et I'industrie du bois,
dont les matières premières sont particulièrement abon-
dantes sur I'ensemble de la zone montagneuse.

L'industrie du massif n'est pas constituée de branches
d'activités complètes ; elle a plutôt la vocation de déve-
lopper des produits à partir d'activités anciennes implan-
tées depuis des générations dans ces régions et qui
mobilisent une multiplicité de savoir-faire locaux : le
jouet, la lunetterie, I'horlogerie, etc. Ainsi, on retrouvera
couramment sur la montagne jurassienne des pôles
industriels, organisés autour d'une production spéciali-
sée.

La place occupée par le secteur secondaire varie considé-
rablement d'un endroit à I'autre du massif jurassien. La
partie interne, qui correspond à la région montagneuse,
comporte une part élevée d'actifs de I'industrie (plus de
407o d'actifs dans I'industrie par rapport aux actifs
totaux).

A la périphérie, deux grandes tendances se dessinent :

- I'une, au nord et à I'est du massif jurassien (nord du
Doubs, Cantons suisses d'Argovie et de Soleure), qui se

caractérise par une industrialisation importante,

- I'autre au sud et à I'ouest du périmètre, à proximité des
grandes villes périphériques, où les taux d'emplois dans
le secteur secondaire sont généralement plus faibles.

La partie interne du massif est caractérisée par une
orientation industrielle ancienne ; les zones les plus
dynamiques sont situées à proximité de la frontière.

Cette localisation trouve son origine dans l'évolution d'un
artisanat bien implanté dans ces régions et qui s'est
progressivement transformé en une production de type
industrielle (horlogerie, transformation du bois, lunette-
rie), sous I'influence d'une industrialisation forte en
Suisse. Cette dernière s'étend sur les montasnes du Haut-

Neuchâtelois, du Jura, du Jura bernois et se prolonge en

France dans la région de Morteau, Le Russey et Maîche.

Au sud, on peut remarquer un second bassin industriel
formé à partir d'Oyonnax, Nantua, St-Claude et Morez.
La partie nord de cette dorsale possédait déjà une base

industrielle ancienne (bois, métallurgie) alors que le sud
s'est développé plus récemment grâce à sa spécialisation
dans I'industrie plastique.

Historiquement, la plupart des activités secondaires se

sont concentrées dans des zones de montagne afin de
bénéficier du réseau hydrographique, comme source
d'énergie ou comme élément du cycle de production
(refroidissement, rinçage). Dans le massif jurassien, on
peut retrouver cette caractéristique, en particulier dans le
Haut-Jura traversé par la Bienne (St-Claude, Morez) et le
Haut-Doubs (Pontarlier, Morteau, Maîche). Cependant, il
faut souligner que les grosses concentrations industrielles
n'obéissent pas à cette règle, et plus particulièrement sur
le versant suisse. Ainsi, le bassin de La Chaux-de-Fonds
ou encore Le Chenit dans la Vallée-de-Joux ne se sont
pas structurés aulour d'une voie d'eau. En France, il en

est de même du bassin d'Oyonnax.

Quels sont les facteurs qui ont alors concouru à I'indus-
trialisation de ces régions ?

On peut penser que les fortes concentrations de popula-
tion autochtone ont facilité le développement de ce
secteur d'activité. En effet, la croissance et l'évolution de
I'aftisanat familial, entretenu depuis des générations dans
certains vals montagneux, s'est progressivement soldée
par un besoin de main-d'oeuvre. Ces bassins d'emplois
potentiels ont donc pu exercer une attraction sur les
populations locales et même, sur celles venues de I'exté-
neur.

A la périphérie du massif jurassien, les taux d'emplois
dans le secteur secondaire sont généralement plus faibles
en France, saufau nord et à I'est; cette situation est liée
au développement industriel historique plus fort des
régions françaises situées au nord d'une ligne allant de
I'embouchure de la Seine jusqu'à Belfort. En Suisse, les
régions jurassiennes ont contribué fortement à I'essor
industriel du pays, au cours du XIXe siècle.

A I'inverse, les districts du Moyen-Pays des Cantons de

Vaud, de Fribourg et de Berne enregistrent des pourcen-
tages d'actifs dans I'industrie nettement inférieurs aux
autres régions (souvent inférieurs à 30%). La même
situation est observée à la périphérie du massif français,
surtout dans la région de Besançon, Lons-le-Saunier et
dans la Bresse, au nord de I'Ain (à I'exception des
cantons à proximité de Lyon, en direction des Dombes,
qui ont connu une industrialisation récente). Ce phéno-
mène peut s'expliquer en partie par la tertiarisation crois-
sante des villes extérieures au massif qui occupent une
vocation de pôle et par les phénomènes de migration
domicile-travail qui touchent les communes périurbaines.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
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Carre 42

L'importance et l'évolution de l'emploi dans I'industrie
Années :1983-1992 (France) - 1985-1991 (Suisse) Périmètre restreint

cantons (France), districts (Suisse)

Périmètre restreint - France : -4,7
Périmètre élargi - France : -6.6

Périmètre restreint - Suisse : -0,4
Périmètre élargi - Suisse : 0,1

Ensemble périmètre restreint : -2,8
Ensemble périmètre êlargi: -2,3

Bourg-en-Bressea

Sources: France UNEDIC 1983-1992
Suisse OFS - RE 1985-1991
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L'importance et l'évolution
de I'emploi dans I'industrie

La carte de la période 1983/85-1991i92 montre une
certaine diffusion des emplois industriels : pertes
dans les pôles (Haut-Jura, Nord-Vaudois, Neuchâtel,
Bienne et Montbéliard) et croissance relative (faible
en chiffres absolus) dans les régions rurales et dans
certains districts frontaliers de Suisse (Vallée-de-
Joux, La Chaux-de-Fonds, Franches-Montagnes,
Ajoie et Delémont).

En examinant la carte ci-contre qui indique la situation et
l'évolution des activités industrielles selon leur localisa-
tion dans le massif jurassien, on aura en mémoire que les
emplois industriels s'entendent bâtiment non compris, et
qu'ils sont comptabilisés au lieu de travail ; ceci implique
en particulier que les frontaliers français sont comp-
tabilisés en Suisse.

Voyons d'abord les tendances globales d'évolution des
deux versants du massif, en les replaçant dans leur
contexte national.

L'évolution de I'industrie hors BTP
Taux annuel moven

77-86 (France)
75-85 (Suisse)

86-92 (France)
85-91 (Suisse)

Jura francais -1,87 0,04

Jura suisse -0,1 6

France - 1,84 1.21

Suisse -0.46 021

Source : UNEDI('7?.86.9) : RE 75.85.91

Comme la France, le Jura français a subi durant la
période 75-85 une crise industrielle très forte, mais on est
frappé par I'ampleur de cette crise dans le Jura suisse,
surtout lorsque I'on considère, parallèlement, la bonne
tenue de I'industrie fédérale comparativement à celle de
I'industrie française dans son ensemble.

La période plus récente (85-92) semble beaucoup plus
favorable pour le Jura. D'une part, I'industrie du Jura
français se stabilise alors que I'industrie française conti-
nue à connaître une forte hémorragie ; d'autre part, après
avoir connu une très forte crise, I'emploi industriel se

stabilise sur le versant jurassien suisse.

Examinons maintenant la carte ci-contre qui donne un
aperçu plus exact de la situation durant cette dernière
période, dans la mesure où elle révèle I'homogénéité ou
I'hétérogénéité de cette évolution de I'industrie à I'inté-
rieur du massif jurassien.

Nous noterons que les zones bordières et les villes-portes
du massif continuent à subir une décroissance des effec-
tifs dans I'industrie ; ainsi, Neuchâtel, Yverdon-les-
Bains, Orbe et Bienne connaissent une forte régression,
de même que les zones bordières du versant français du
Territoire de Belfort, du Doubs et du Jura.

Dans la zone interne du Jura suisse, on remarquera une
stabilité, parfois une légère diminution des effectifs ; les
districts de Delémont, Porrentruy, La Chaux-de-Fonds,
les Franches-Montagnes font partie de ceux connaissant
une évolution positive, alors que Val-de-Ruz, Le Locle,
Courtelary et Moutier connaissent une légère diminution.

La situation du versant français est différente. Les résul-
tats globaux (stables) peuvent apparaître meilleurs que

ceux de la Suisse (légèrement négatifs). En fait, ces
résultats cachent des situations très contrastées. oue I'on
peut résumer par une opposition nord/sud.

Au nord, outre la zone bordière du versant français. et
notamment I'aire d'influence de Montbéliard, les zones
internes du Territoire de Belfort, du Jura et du Doubs
connaissent également une situation défavorable
(nettement plus défavorable que la zone interne corres-
pondante de la Suisse). C'est ainsi qu'à I'intérieur du
massif, Champagnole, Pontarlier, Morteau et Maîche
accusent une forte diminution.

Inversement. au sud. I'Ain affiche une situation favora-
ble. Les aires d'attraction de Lyon et de Genève évoluent
positivement. Le bassin d'Oyonnax, malgré une forte
diminution dans la ville d'Ovonnaxelle-même. évolue de

la même façon.

L'évolution des salariés dans le Jura français

Sourte UNEDIC 86,92

Ce premier bilan de l'évolution de I'ernploi selon les
différents territoires de I'espace jurassien doit être
complété par une analyse des branches industrielles, qui
sera faite par la suite.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
DATAR / Cemagref/ EPFL-IREC

Salariés 86 Salariés 92 Evol. 86-92

T. Belfort
Doubs
Jura

741

17175

r69s2

601

r6223
I'7447

-3.0
-0, I

-0.5

Sud Ain 25 t45 234t4 +1.2

Totol Massif s8927 58777 0,0
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Regroupement autour de pôles des communes à taux d'industrialisation élevé

France Cantons c
Sâl indus.
hors BTP

(en 92)

lx tndus.

hors BTP

en Y" (921

Belley Belley 3 t259 16.13

nazey-t'ons Belley I

Tota l]76 t6 20

Culoz Seyssel | 20u 45.17

Anglefort Seyssel 5 l9 t] 32

l ota 1327 39.90

Oyonnax Oyomax 2 6344 26.58

Nantua \,lantua 7s4 20 93

Montréalla-Cluse \antua 592 | 6.93

Arbent )yonnax nord I 2582 76 64

Bellignal )yomax sud 4 I 576 481

Izemore zemore 5 704 60.1 7

N4artignal )yonnax sud 528 52 64

St Martin-du-Frêne \antua 5 250 5.75

N Uneux- v oloqnal zemore 5 39.37

Port \anIua 163 t09
Groissiat Jyonnax sud 5 40f 65 96

Brion \antua

Géovreissel )yonnax sud 5 t68 37 33

Total I 300

Pontarlier lontarlier 2 2188 3t9
L luse-et-M iloux -onlarllet 82 706
Vuillecin 'ontatllcr 5 65 414

v cIleres-oe-Joux )ontarl ier 5 t04 26 26

Totâl 2139 r 3.70

Champagnole Jhmpagnole 3 l36l t4.71

Ncy -'hampagnole /.)u
Monnella-Ville 3hampagnole 5 44 t4.4)

Syam -'hampagnolc 2051

Ardon Jhampagnole 5 56 184

Totâ 1766 l6 90

St Claude icClaude t969 t5 50

Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne 4 793 39.30

St Lupicin St-Claude 7tl 18 42

Lavans -lès-St-Claude It-Claude 5 718 39 65

Orgelet Jrgelel 5 24.41

vry Les Bouchoux 244 30 93

Vaux-les-St-Claude StClaude 5 104 | 6.53

Scptmoncel Jt-Claude 5 262 +i.zJ

V illard-SçSauveur St-Claude 5 t9 20.24

Lavancra-tspercy Jt-Claude 249 42.93

Molinges St-Claude 5 14'7 28.05

Chassal St-Claude 5 143 29 07

Pfttz Moirans-en-Montasne 5 199 4t 9)

Meussia Moirans-en-Montagne 5 207 52 67

Lect uolmns-en-Montasne t04 JY IU

Moussières Les Bouchoux 5 r5 5l
Ma sod !4olrans-cn-Montagnc l2 t5 76

Crenans 14oirans-en-Montagne 5 l3 l6 42

Crozets !,[oi rans-en- lvl onta gne 5 42 22 34

Montcusel uorrans-en-Montasne 5 27 tE 75

Totâ 66 t0 25.00

Morez vlorez 3 2441 35.09

Morbiel vlorez 5 67s 34.37

Sl-Laurent-en-(imndvaux tt-Laurent-en-uranovaux 443 24.47

Bois d'Amont vlorez 5 84 B63

Chaux du Dombrel tt-Laurentren-uranovaux 130 74 66

Bellefontaine t4orez 5 243 57 58

Mouille vlorez 5 66 27 o

St-Piene ;t-Laurent-en-Grandvaux 43

Total 4425 31 00

Source : RGP 1990, UNEDIC 1992 - RFP 1990, RE 199/

France Cantons (
sât. lnous.
hors BTP

(en 92)

I X. lnous.

hors BTP

en o/o (92)

Vlaîche Maiche 745 t1.87

lhilquemont Maîche 4 724 32.83

)amprichard Maîche 466 5.0E

ionnetage Le Russey 5 78 27.09
;rambouhans Maîche 06 l9
<osureux Le Russey 5 29 28.43

Tota 2248 1.60

Pont-de-Roide Pont-de-Roide I t2l0 24 28

Aulcchaux-Roide baume-les-uames 165 l0 50

Noirefontaine Baume-les-Damcs 5 o/ l6 58

-reDVil il ers St Hippolyte 5 78 40 62

Lemondans-Vaivre Pont-de-Kordc 77 254
Totâ I 597 25.30

Drnans Omans I lEl 29.4',|

Poligny Po gny 4 724 15.36

Vlorteau Morteau 150 ZU.YU

Suisse Districts C

Act. indus,

hors BTP

(en 9l)

Tx, indus.

hors BTP

en % (91)

Lâ Chaux-dè.F'onds La-Lnaux-oe-tonos 8473

Le Locle Le Locle 2 3640 32.1 8

Les Brenets Le Locle 5 423 37 84

Tota I 2536 ZJ 4U

Le Chenit La vallée de Joux 20t2 46 49

Vallorbe Orbe 894

L'Abbaye La vallée de Joux 5 244 22.66

5al latgues Orbe 488 54
Le Lieu La vallée de Joux 5 514 68 5l

I ota 4t52 40 30

Porrentruy Porrentruy 3 t992 29.O5

Alle Ponentruy 5 725 49 52

'l ota 27 t] 32 ]t)

Moutier Moutier 3 I 909 2429
Lourl Moutler 38

Tota 2441 26 40

St-Imier Courtelary ^ I 187 24 t0
Balsthâl fhal t296 24 00

Delémont Delémont 2 2855 24.10

Légende :l + de 1500 habitants

- de | 500 habitants

Belley : pôlc

Codes (C) :

5 - de | 500 habitants

4 2000 à 5000 habitants

3 5000 à 10000 habitants

2 10000 à 30000 habitants

I + de 30-000 habitants
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Le regroupement des communes
industrielles autour de pôles

L'industrie jurassienne s'organise en pôles. Ils sont cons-
tifués, en général, d'une ou deux communes centrales et
éventuellement d'une zone périphérique de communes
sur lesquelles ils exercent une attractivité.

Il existe donc un phénomène de diffusion de I'activité
industrielle dans les communes voisines des grands
centres oîr la population est certes moins importante,
mais où les taux d'industrialisation restent élevés. Il en
résulte des régions industrielles structurées autour d'un
pôle, ce qui est surtout caractéristique du versant fran-
çals.

Pour parvenir à déterminer ces pôles, nous avons d'abord
cherché à repérer les communes industrielles du massif
jurassien à partir d'une analyse du taux d'industrialisa-
tlon.

Nous présentons ci-dessous les principales valeurs de ce
taux, pour les différentes entités spatiales qui nous
concernent :

Le taux d' industrialisation

JUTA

frûnçâis

Source UNEDIC 92 - RE 9l - RGP 1990 - RFP 1990

Taux d'industrialisation = salariés en France ou actifs en Suissc de
I'industrie hors BTP (19921 l99l) par rapporl à la population en | 990,
cn o/o

Il est aisé de constater que les deux versants du massifdu
Jura possèdent un taux d'industrialisation nettement
supérieur à leur moyenne nationale respective. Quant au
massif franco-suisse dans sa totalité, il se situe dans une
position intermédiaire entre les deux pays, la partie fran-
çaise étant moins industrialisée que la partie suisse. Par
la suite, nous allons montrer les facteurs expliquant les
différences entre les deux versants.

Afin de localiser précisément les communes qui contri-
buent au fort taux d'industrialisation du Jura, nous avons
choisi de fixer un seuil à ce taux au-dessus duquel toute
commune concernée pouvait être considérée comme
"commune industrielle". Celui-ci s'élève à 13% pour le

versant français, soit un point inférieur au taux du massif
jurassien français, afin de n'oublier aucune zone qui
contribue à la structuration de I'industrie. En Suisse. il est
hxê à 22% pour les mêmes raisons.

Ainsi sont pris en considération aussi bien les grands
pôles industriels que les petites communes ayant un taux
d'industrialisation élevé. Ces dernières contribuent égale-
ment à I'industrialisation du massif bien que leur poids
soit plus faible.

En France, I'indicateur choisi (nombre de salariés de
I'industrie hors BTP par rapport à la population) permet
d'extraire de la liste la plupart des villes industrielles
importantes, dont le nombre de salariés est élevé.

En Suisse, la forte tertiarisation de certains pôles peut
masquer une industrie importante, ce qui interfère beau-
coup dans I'expression de I'indicateur en rabaissant
considérablement le taux d'industrialisation. I1 faut en
tenir compte pour les villes concernées par cette
sltuatlon.

De la même manière que le tertiaire masque I'importance
de I'industrie dans certaines grandes communes,
I'agriculture des petites communes peut influer sur le
taux d'industrialisation. Il faut également prendre en
considération le rôle particulier, positif ou négatif, des
frontaliers selon qu'ils soient comptabilisés au lieu de
résidence en France ou au lieu de travail en Suisse ; les
effectifs pris en compte ici les attribuent au versant
helvétique, au lieu de travail.

Le tableau ci-contre présente le regroupement autour de
pôles des communes à taux d'industrialisation élevé.
Toutes les communes qui s'inscrivent dans I'un des
regroupements proposés ont donc la caractéristique d'être
localisées en continuité d'un pôle important et d'avoir un
taux d'industrialisation supérieur ou égal à 13% pour la
France et à 22o/o pour la Suisse. En fonction des remar-
ques précédentes, il faut compléter ce tableau en y ajou-
tant des communes fortement industrielles ayant des taux
inférieurs au seuil retenu.

On trouvera ci-dessous à titre indicatif les communes qui
sont dans ce cas et qui ont, néanmoins, 500 salariés ou
plus dans I'industrie, ainsi qu'un taux d'industrialisation
inférieur aux seuils retenus dans les deux pays.

Les communes industrielles françaises
à faible taux d'industrialisation

Sotrrce : UNEDIC 92 - RGP 1990

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
DATAR / Cemagref / EPFL-IREC

Nb de salariés
de I'industrie

hors BTP
en 1992

Taux
d'indus-

trialisation
en oÂ

Bellesarde-sur-V. to12 9.6
Ambérieu-en-Bugey 708 6.8
Baume-les-Dames 598 11.4

Beaucourt 566 10. I

lll



Nb d'actifs de
I'ind. hors BTP

en l99l

Taux d'indus-
trialisation

en "
Bienne 9859 r9,0
Yverdon-les-Bains 1664

Tramelan 843 8,8

Ste-Croix 633 4.6

Fleurier 577 6,1

Couvet 573 9.6

Bassecourt 55r 7-5

Orbe 5il 0.0

Courrendlin 506 21,0

Sourca : RE 9l - RFP 90

Les communes industrielles suisses
à faible taux d'industrialisation

On peut constater qu'une commune française sur sept et
une commune suisse sur trois conserveît un taux
d'industrialisation modéré (inférieur à 13% en France et
à 22oÂ en Suisse) tout en ayant plus de 500 salariés. On
relève donc peu de cas en France : Bellegarde-sur-
Valserine (1072 salariés pour un taux d'industrialisation
de 9,60Â), ou encore Ambérieu-en-Bugey (708 salariés
pour un taux de 6,80Â) ; ces deux villes n'ont pas de
vocation industrielle dominante.

En Suisse, le nombre de communes industrielles est plus
important, malgré un taux d'industrialisation modéré.
C'est le cas de Bienne qui joue un rôle important de pôle
pour I'ensemble du massif et qui est aussi la plus grande
ville industrielle du périmètre, par son effectif d'actifs
dans I'industrie, malgré un taux d'industrialisation de
l9%, inférieur au seuil retenu. On retrouve le même cas

de figure pour une commune plus petite : Trame-
lan (18,8%).

Cette analyse de la situation industrielle par bourgs et
réseaux nous perrnet d'observer la localisation et la struc-
turation spatiale du secteur secondaire dans le massif du
Jura.

Par cette méthode, nous avons également pu mettre à
jour quelques bourgs isolés des grandes concentrations,
mais qui possèdent également un taux d'industrialisation
élevé. Une première analyse rapide de ces données indi-
que une différence entre les deux pays.

En France, I'industrie s'organise en petites régions indus-
trielles mais relativement distinctes les unes des autres,
alors qu'en Suisse on observe une répartition plus homo-
gène de I'activité sur le territoire, ce qui rend les tentati-
ves de regroupement difficiles. On constate plutôt une
profusion de bourgs industriels indépendants les uns des
autres, sans extension en direction de bourgs secondai-
res ; ce phénomène peut s'expliquer en partie par la
géograph ie du massif qui laisse apparaître de
nombreuses vallées internes, plus ou moins isolées, mais
peuplées, contraintes à un fonctionnement autonome
(Franches-Montagnes, Vallée de Tavannes, Val-de-Ruz).

De plus, on remarquera que les douze pôles français
réunis comptaient presque 40.000 salariés dans I'indus-
trie en 1992, soit environ 60"Â dû massif français,
répartis sur seulement l0% du territoire. On perçoit donc
bien le phénomène de concentration de I'industrie dans

de petites zones.

Parmi les zones d'activités industrielles moins denses, les
plus importantes sont localisées dans les départements de
I'Ain et du Jura (sud du Jura). Le maintien d'activités
anciennes (cuir, textile) dans la vallée de la Valserine ou
le développement des travaux de sous-traitance de
I'industrie plastique (vallée du Suran) constituent une
seconde zone d'influence du bassin Oyonnax-St-Claude.

En Suisse, les sept principaux regroupements industriels
retenus employaient plus de 27.000 salariés dans I'indus-
trie en 1991, soit environ 36%o du Jura suisse, répartis sur
un peu plus de l5%o du territoire. Les proportions sont
donc différentes et induisent une meilleure répartition de

I'industrie suisse sur les régions de montagne.

Par ailleurs, I'ensemble des regroupements industriels
français possède un taux d'industrialisation qui s'élève à

25,4yo, alors qu'il est de l4% sur I'ensemble du massif.
Le même calcul sur les regroupements suisses montre un
taux égal à 21 ,4% contre 23oÂ sur I'ensemble du massif
jurassien suisse. L'écart entre les deux taux est donc plus
faible pour la Suisse, ce qui confirme encore I'hypothèse
d'une meilleure réparlition des salariés du secteur secon-
daire dans ce périmètre.

Ainsi, le versant français du Jura laisse entrevoir un tissu
industriel lâche avec des zones de concentration relative
et des régions assez vastes sans activités notoires, alors
que la Suisse laisse apparaître un territoire plus réguliè-
rement couvert.
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Jura francais Salariés en1992
Mécanique, électricité, elec-
tronique

14392

Caoutchouc et matières plas-
troues

l 3887

Métallureie 10643
Bâtiment et eénie civil 9270
Bois, ameublement, papier 4669
Horloeerie. biiouterie 4085

Les branches industrielles

Source: UNEDIC 1992

La montagne française montre une spécialisation de
l'industrie dans trois branches de production (mécanique,
matières plastiques et métallurgie).

Les centres industriels français
dans les branches les plus représentées en 1992

En France, les branches industrielles les plus représen-
tées sont réparties sur une douzaine de pôles industriels.
On notera I'importance du bassin d'Oyonnax et de
Pontarlier.

Les branches industrielles les plus représentées en 1992(91)

Source: RE l99l

La partie suisse, beaucoup plus industrielle, concentre
une grande partie de ses emplois dans les quatre secteurs
présentés. Les autres branches industrielles sont
minoritaires (3644 emplois dans I'industrie du bois et du
papier, 2609 emplois dans I'agro-alimentaire).

Les centres industriels suisses
dans les branches les plus représentées en 1991

En Suisse, I'industrie est très localisée sur trois ou quatre
zones. Il s'agit de Bienne, La Chaux-de-Fonds et Delé-
mont que I'on retrouve à la tête des branches les plus
représentées.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
DATAR / Cemagref / EPFL-IREC

Jura suisse Emplois totaux en 1991

Horloeerie. biiouterie 19057

Machines. électricté. élec-
tronioue

16884

Bâtiment et sénie civil r5912
Métallureie 9361

Communes francaises Salariés en1992
Mécanique, électricité, elec-
tronique
dont:

Morez
Oyonnax
Culoz
Pontarlier

14392

2l 80
I z))
1l l0
r082

Caoutchouc et matières
plastiques

dont:
Oyonnax
Arbent
Srl-upicin
Bellignat
I-almana

13887

3525
1696
726
630
596

Métallurgie
dont:

Pont-de-Roide
St-Claude
Ovonnax

10643

1026
775
560

Bâtiment et génie civil
dont:

Pontarlier
Belleearde

9270

463
347

Bois, ameublement, papier
dont:

Oyonnax
Champagnole
Briord

4669

390
369
335

Horlogerie, bijouterie
dont:

Charquemont
Morteau
Maîche

4085

688
550
s32

Source: UNEDIC 1992

Communes suisses Emplois totaux en l99l
Horlogerie, bijouterie
dont:

La Chaux-de-Fonds
Bienne
Le Chenit
Le Locle
Pomentruy
St-Imier

r9057

4093
2670
t692
t634
l0l7
798

Machines, électricité, élec-
tronique
dont:

Bienne
La Chaux-de-Fonds
Delémont
Le Locle
Moutier
Yverdon
Bévilard

16884

367r
2r32
1239
1223
1 004
769
748

Bâtiment et génie civil
dont:

Bienne
La Chaux-de-Fonds
Yverdon
Delémont
Porrentruy
Les Geneveys-sur-C

15912

2545
I 738
1399
841
636
609

Métallurgie
dont:

Bienne
La Chaux-de-Fonds
Delémont
Reconvilier

9361

1676
861
802
)lJ

Source RE l99l
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Cartes 43 et44
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Périmètre restreint

Salariés (France) ou actifs (Suisse) de I'agm-alimentaire
au lieu de travail en 1992 (France), en 1991 (Suisse)

Effectif PartenVo

t_

0 25km
t....l.....l.....l!

Sources: France UNEDIC 1992
Suisse OFS - RE 1991

161 1

403

I supérieure à20
I a"roezo
I oe salo

de 3à 5

de là 3

inférieure ou égale à I

Les industries agro-alimentaires
Les industries du bois, du papier et de l'ameublement

Années :1992(France) - 1991 (Suisse)

cantons (France) - districts (Suisse)

Périmètre restreint - France : 5,7
Périmètre élrgi - Frmce : 6,6

Périmèlre resûeint - Suisse : 4,8
Périmètre élægi - Suisse : 6,3

Ensemble périmètre restreint : 5,2
Ensemble périmètre élugi : 6,4

cantons (France) - districts (Suisse)

Périmètre restreint - France : 6,4
Périmètre élargi - France : 4,0

Périmètre restreinl - Suisse : 4,7
Périmètre élugi - Suisse : 6,2

Ensemble périmètre reslreint : 5,5
Ensemble t'rimètre élrgi : 5,6

Besançon a

ao

i,r

O Berne

Salariés (France) ou actifs (Suisse) du bois, du pâpier et d€

Effectrf
Yan et "/o

I supérieure à 20

I deroà2o

I de 5àlo
de 3à 5

de là 3

inférieure ou égale à I

- | l-ausanne

I
i'

1*

Sources: France UNEDIC 1992
Suisse OFS - RE l99l
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L'agro-alimentaire

Cette branche industrielle est caractérisée par de
grandes unités de production d'une part, et des
établissements artisanaux d'autre part Il en résulte
une concentration sur quelques sites (Lons-le-Sau-
nier, Besançon, Pontarlier, Neuchâtel, Boncourt). La
transformation des produits laitiers, et notamment le
fromage, constitue I'activité la plus importante.

La branche "Produits alimentaires, boissons, tabac"
occupe environ 6% des salariés du Jura français et 57o

des actifs de la partie suisse du massif. Sur les deux
versants, l'évolution des emplois restait nettement néga-
tive au cours des années 80. La richesse prlncipale de
I'agriculture jurassienne est la production de la viande et
du lait.

En France, le secteur agro-alimentaire est, en effet,
dominé par des entreprises de transformation de l'élevage
et des produits laitiers. Les sites se trouvent pourtant en

dehors de la zone de montagne (essentiellement à Lons-
le-Saunier, Dole, Besançon et Baume-les-Dames). Les
unités de production dans le massif restent pour la
plupart de taille artisanale. Les coopératives locales sont
particulièrement bien implantées dans le Haut-Doubs,
mais nos sources statistiques négligent leur représenta-
tion. La production viticole dans les petites villes du
Revermont et du Bugey se structure également en unités
de faible taille.

La forte représentation du secteur agro-alimentaire à

Pontarlier est due à la présence d'une grande entreprise
qui offre 450 emplois et qui constitue I'entreprise la plus
importante de la branche en Franche-Comté.

La répartition de I'industrie agro-alimentaire en Suisse
montre des traits similaires. La transformation indus-
trielle du lait et de la viande se fait également en dehors
du massif (exception : une usine dans le Thal soleurois).
Seule la production de fromage est d'une certaine impor-
tance dans le Jura bernois et les Franches-Montagnes,
ainsi que dans la Vallée-de-Joux, mais elle se fait dans
de petits établissements.

Les grandes entreprises du secteur appartiennent à des
lignes de production spécialisées, qui se trouvaient en

relation avec des produits régionaux à I'origine : I'indus-
trie du tabac (Boncourt en Ajoie, et récemment Onnens
dans le district de Grandson) et celle du chocolat
(Neuchâtel, Orbe, Courtelary) qui, entre temps, a perdu
presque I'ensemble de I'effectif des emplois.

Si, en chiffres absolus, le secteur agro-alimentaire
semble plus dominant dans certains districts suisses, sa

paft est décisive pour bien des cantons ruraux français
qui enregistrent des pourcentages de salariés dépassant
les 20oÂ (Virieu-le-Grand 30,3oÂ, Coligny :41 ,7"/o,
Mouthe :48.0%).

Les dcux cartes ci-contre établies cn France à partir dcs statistiques dc
I'UNEDIC ne prcnnenl pas en cornpte certaincs petitcs unités, notam-
ment des lruitièrcs et des cntrepriscs dc débardage, ccs demières étant
cncorc souvent affiliécs à la Mutualité Sociale Agricole ll en résulte
une sous-estimation de l'activité sur lc vcrsant francais du massif.

Le bois et lrameublement,
le papier et le carton

Vu la grande importance de la forêt dans le massif
jurassien, le secteur du bois et de I'ameublement est
relativement bien implanté et montre une distribution
spatiale régulière. Pourtant, c'est surtout le versant
français qui révèle des parts d'actifs supérieures à

20oÂ (Jura, Bugey), grâce aux entreprises d'ameu-
blement et de transformation du bois. Ces sous-
secteurs manquent largement dans le Jura suisse.

Le bois est la deuxième matière première de prédilection
du massif. L'industrie liée à cette richesse naturelle
devrait ainsi occuper une place importante dans le tissu
économique jurassien. La carte correspondante montre
cependant une image surprenante avec une forte coupure
le long de la frontière. En France, on peut observer une
relative concentration sur quelques cantons.

Le Jura français compte en effet plus de 300 entreprises
artisanales et spécialisées dans le travail du bois
(tournerie, tabletterie...) qui assurent 213 de la production
française, même s'il y a eu une forte récession ces dix
dernières années. Dans I'Ain, la majeure partie de I'acti-
vité se concentre autour d'Ambérieu-en-Bugey avec
quelques scieries de taille importante. L'industrie de
cette zone a encore de fortes chances de se développer du
fait de sa position stratégique aux portes du massif.

La répartition selon les districts suisses, par contre, est
plus homogène. Ici la branche est partout présente, mais
elle n'occupe nulle part une place prépondérante puisque
I'industrie du bois dépasse rarement 5% des emplois.

Il existe en effet des différences fondamentales d'orga-
nisation du secteur. Dans le Jura suisse, les entreprises
sont de petite taille et géographiquement bien réparties.
Ceci conceme le premier traitement du bois, les scieries,
et les entreprises d'affinage (menuiseries) fortement liées
au secteur du bâtiment. Il y a quasiment absence
d'entreprises de fabrication de mobilier et d'ouvrages de
bois dans la partie helvétique du Jura. Celles-ci sont
situées à proximité des sources d'énergie, c'est-à-dire les
cours d'eau.

En France, ce secteur montre une concentration spatiale
sur la partie méridionale du Jura, davantage boisée et
plus riche en ressources hydrologiques. Les unités de
production sont plus grandes et la part des entreprises de
transformation plus importante. Le secteur du meuble est
surtout implanté dans le départernent du Jura (Cham-
pagnole, Moirans-en-Montagne) et à Lhuis dans I'Ain.
Historiquement, le traitement artisanal du bois a eu une
très grande importance dans le domaine du jouet, de la
production de pipes et de chapelets (St-Claude). Ces
secteurs sont toujours bien implantés, mais le bois a

largement cédé sa place à des substituts en plastique.

De plus, I'industrie jurassienne est restée très artisanale
(production en petites séries) si bien que la filière bois
n'a jamais vraiment pu se développer. Celle-ci fait I'objet
de sous-traitance et de délocalisation en particulier dans
des pays d'Europe de I'Est et d'Asie.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalièrc
DATAR / Cemagref/ EPFL-IREC 115



Cartes 45 et 46

Les industries de I'horlogerie et de la bijouterie
Les industries mécaniques, électriques et électroniques
Années : 1992 (France) - l99l (Suisse)

cantons (France) - districts (Suisse)

Périmètre restreiot - France : 4, I
Périmètre élargi - France : 3,2

Périmètre restreint - Suisse : 22,3
Périmètre élargi - Suisse : 5,8

Ensemble périmètre restreint : I 3,9
Ensemble périmètre élargi : 5,2

Périmètre restreint

Salariés (France) ou actifs (Suisse) de I'horlogerie
au lieu de travâil en 1992 (France), en l99l (Suisse)
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L'horlogerie et la bijouterie

L'horlogerie-bijouterie est une des branche indus-
trielles de base du massif et le Jura reste un des pôles
mondiaux de la production de montres. Sa répar-
tition spatiale montre une forte concentration sur les
cantons de Neuchâtel, Berne, Soleure et du Jura ainsi
que sur le Haut-Doubs (Maîche, Morteau). Plus au
sud, la Vallée-de-Joux abrite des établissements de
production de haut de gamme.

L'horlogerie est une activité industrielle qui occupe le
cinquièrne des salariés de I'industrie jurassienne. Elle
montre une concentration régionalc relativement forte
sur un espace circonscrit par Soleure-Neuchâtel-
Valdahon-Porrentruy, et plus au sud la Vallée-de-Joux.

Dans le Jura vaudois, la diffusion de I'horlogerie remonte
au XVIIesiè cle, à parlir de Genève. Dans le Jura neuchâ-
telois et bernois cette industrie date du XVIIIesiècle.

En France, I'implantation de I'horlogerie s'est faite au
cours du XVIII9 sièclc et a pour origine la proximité de
la Suisse où I'activité y était déjà fortement développée.
Sa présence est marquée sur les hauts plateaux jurassiens
(Morteau, Maîche, LeRussey).

Actuellernent, les activités horlogères françaises s'éloi-
gnent quelque peu de la frontièrc à cause de la concur-
rence suisse (Besançon, Valdahon), tout en restant
suffisamrnent proches pour conserver une image de
marque dc qualité.

Selon I'lNSEE, I'horlogerie occupait environ 4000per-
sonnes en 1993 sur la région Franche-Comté (Franche-
Comté, Visage industriel, 1995); c'est un des secteurs
industriels rnajeurs, même s'il a été frappé de plein fouet
par une concurrence asiatique alors mieux adaptée aux
mutations rapides de I'activité dans les années 70-80
(apparition du quartz, production en masse).

Cette situation a entraîné la disparition ou la reconver-
sion d'un tiers des établissements horlogers français
(Morteau, Besançon). La région a de plus perdu environ
40"/" de scs effectifs au cours de cette période difficile.
Actuellement, la situation semble à nouveau s'améliorer.

En Suissc, le secteur horloger est encore très forternent
représenté sur toute la partie nord du Jura. Pour cette
partie du massif, il représente en effet I'essentiel des sala-
riés de I'industrie, faisant d'elle un pôle horloger (La-
Chaux-dc-Fonds 40%o, Le Loclc 44oÂ, les Franches-
Montagnes 56%o, Porrentruy 29%o, Delémont l9%,
Bienne22l/o).

Plus au sud, seule la Vallée-de-Joux, fortement industria-
lisée, se distingue par sa part importante d'actifs dans
I'horlogerie. L'industrialisation élevée de cette vallée
trouve son origine dans sa situation géographique péri-
phérique. Aujourd'hui, la proxirnité de la frontière donne
un atout maieur à cette branche.

La mécanique, lrélectricité et l'électronique

Ces industries regroupent de loin le plus d'emplois de
I'arc jurassien. La répartition spatiale est relati-
vement équilibrée, avec pourtant une certaine con-
centration dans la partie suisse. Du côté de la France,
de grandes entreprises sont localisées à Seyssel,
Morez, Pontarlier et Ornans.

Cette carte regroupe trois secteurs importants de I'indus-
trie, difficiles à dissocier en raison des divergences de
nomenclature d'activité entre les deux pays (industrie des
machines en Suisse). 11 en résulte un ensemble assez
hétérogène mais cohérent, qui mérite une analyse secto-
rielle.

Le poids de ces branches sur I'industrie jurassienne est
conséquent puisqu'elles occupent fréquemment plus de
l5% des salariés.

Leur répartition ressemble beaucoup à celle de I'horloge-
rie, bien qu'elles soient mieux représentées sur I'ensetn-
ble du Jura. En effet, le secteur de la mécanique, et plus
spécifiquement la rnécanique de précision, foftement liée
à I'horlogerie, sernble dominant, surtout sur le versant
SUISSE.

Cette industrie, bien développée autour de Delémont,
Moutier, Bienne, Neuchâtel, La-Chaux-de-Fonds et
LeLocle, effectue des travaux de sous-traitance
(microvis, petits composants) pour le compte des princi-
paux pôles horlogers de la région, mais aussi dans le
domaine du décolletage, des rnachines-outils, de l'élec-
trotechnique et des instruments médicaux.

En France, quelques cantons se distinguent par leur taux
élevé de salariés dans la mécanique, l'électricité et l'élec-
tronique: Morez, Seyssel, Poligny, Ornans. Pour le seul
canton de Morez, ces trois branches occupent près de
2150 salariés dans des entreprises de fournitures pour
I'automobile, le jouet et principalement la lunetterie.
(Ornans: machines à commande numérique, Pontarlier:
équipement pour la radio et le téléphone, Delle:
machines-outils).

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
DATAR / Cemagref/ EPFL-IREC tt7



Cartes 47 et 48

Les industries de la métallurgie
Les industries du textile, de l'habillement et du cuir
Années : 1992 (France) - l99l (Suisse)

cantons (France) - districts (Suisse)

Périmètre restreint

Salariés (France) ou actifs (Suisse) de la métallurgie
au lieu de travail en 1992 (France), en l99l (Suisse)
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La métallurgie

La métallurgie, branche pionnière du massif, a connu
de fortes restructurations. Aujourd'hui, elle montre
une forte concentration sur la partie nord du massif :

dans les environs de Montbéliard, elle est liée à la
production d'automobiles, une grande fonderie se

trouve dans le district de Delémont, tandis que
diverses entreprises spécialisées se trouvent dans le
Jura bernois.

La métallurgie est un secteur industriel présent dans
presque tous les cantons. mais son importance varie.
Globalement, elle représente 15,5oÂ des salariés et actifs
de I'industrie côté français, eT ll,5oÂ côté suisse.

Elle forme quelques pôles d'activité, étant donné la
grande taille de la plupart des entreprises; les plus visi-
bles se localisent au nord du massif autour de Hérimon-
court, Pont-de-Roide et sur les Cantons du Jura
(Courrendlin), de Berne (Bienne, Vallon de St-Imier) de
Neuchâtel et de Vaud (Vallorbe).

Cette zone se caractérise en effet par de nombreuses acti-
vités de première transformation des métaux, de fonde-
rie, de forge, de découpage... L'industrie automobile est
davantage concentrée sur la région de Montbéliard-
Sochaux (Peugeot). Cette dernière fournit également
beaucoup de travail de sous-traitance à des entreprises de
la région.

Plus au sud, St-Claude et Morez présentent également
une forte activité dans la métallurgie. Il s'agit d'un travail
des métaux très spécialisé et minutieux destiné à la lunet-
terie et à différentes formes de sous-traitance (automo-
bile).

La métallurgie est en outre un secteur industriel de base
qui constitue la matière première de nombreuses autres
productions. ll est donc justifié qu'elle soit présente sur
une bonne partie du Jura, quelquefois très ponctuel-
lement (vallée du Rhône ou de I'Ain).

Le textile et I'habillement, le cuir
et la chaussure

Le Jura n'a jamais connu une forte implantation du
textile. Les quelques sites de production se trouvent
aujourd'hui répartis sur I'ensemble du massif et
concernent souvent des productions spécifiques
(département de I'Ain, St-Claude, Valdahon et Alle
en Ajoie).

A I'opposé de quelques régions avoisinantes (Suisse
orientale, Forêt-Noire, Vosges, Haute-Saône, région de
Lyon, Savoie), la production textile n'a pas été à I'origine
de I'industrialisation du massif du Jura (si ce n'est dans la
partie orientale avec I'industrie de la soie dans le Jura
bâlois).

Vers la fin du XIXe siècle, quelques entreprises de
textile se sont implantées dans I'Ajoie, dans la région
d'Héricourt. à St-Claude et dans certaines vallées de
I'Ain. D'autres sites sont de date plus récente (Ornans,
Vercel). Leur maintien a parfois été difficile et a occa-
sionné des reflux d'activités sur les Vosges.

Dans les régions situées en dehors de la zone de monta-
gne, où cette branche industrielle a eu une certaine
importance (Belfort, Besançon, cantons d'Argovie et de
Bâle-Campagne), le recul des effectifs a été fort au cours
des dernières décennies. Aujourd'hui, I'industrie du
textile et de I'habillement a encore gardé un poids impor-
tant par ses effectifs et la part des emplois dans I'Ajoie
(Porrentruy et Alle), à St-Claude (50% de I'industrie
française du bouton) et à Bellegarde. Il s'agit essentielle-
ment de fabrication de vêternents.

L'industrie du cuir est encore présente, comme dans le
Doubs, sur le canton de Vercel-Villedieu-le-Camp
(confection de bracelets de montre en cuir).

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
DATAR / Cemagrcf/ EPFL-IREC ll9



Cartes 49 et 50

Les industries du bâtiment
Les autres industries

Années : 1992 (France) - l99l ( Suisse)

cantons (France) - districts (Suisse)

Périmètre restreint - Frrnce : 1.1.5

Périmètre élargi - Frrnce : 1-5.0

Périmètrc restreint - Suisse : 22.-1
Périnrètre élarg! - Suissc : 27.1
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Le bâtiment

Le secteur de la construction est plus fortement
implanté en Suisse qu'en France, ce qui est partiel-
lement lié à ta définition statistique sous-jacente, mais
reflète également les effets de la plus grande densité
de la population et des emplois. En chiffres relatifs,
quelques cantons ruraux français ont des taux élevés,
notamment dans le Pays de Gex.

Le secteur du bâtiment, qui diffère des branches indus-
trielles classiqucs, est généralement bicn représenté
parrni les activités du secteur secondaire. C'est pourquoi
il fait l'objet d'une cartc spécifique qu'il convicnt d'étu-
dier brièvement.

On constate en premicr lieu I'inégal poids dcs effectifs de

salariés que représcnte le bâtiment en France et en

Suisse.

Sur le vcrsant helvétiquc, la plupart des districts de la
périphérie du massif rassemblent plus dc 2000actifs
dans la construction (Porrentruy, Delémont, Bienne,
Ncuchâtel, Yverdon-lcs-Bains) et les taux d'emplois sur
I'ensernble du rnassif sont plus élevés qu'en France
(22,3% contre 14,5Yo). Ils sont liés à la dynarnique de la
construction privée et publique dans le rnassif. Toutefois,
la part du secteur du bâtirnent dans le Jura suisse reste
au-dessous de la moycnne nationale (2lVo des actifs de
I'industrie contre 30%o sur I'cnsemble du pays).

En Francc, le nombre dcs salariés de I'industric du bâti-
mcnt est beaucoup plus homogène sur le territoire, si ce
n'cst la place plus importante qu'il occupe dans les prin-
cipaux pôles jurassiens (Pontarlier, Champagnole, Belle-
garde-sur-Valserinc, Nantua, Ambérieu-cn-Bugey. ainsi
que sur les cantons de Besançon et Lons-lc-Saunier à la
limite du rnassif). Les taux d'emplois sont relativement
rloyens sur une grande partie de la zone (proches dc
l0%), alors que quelques régions particulières apparais-
sent (plateau d'Hautevillc, Gex, Levier, Pierrefontaine-
les-Varans, l'Isle-sur-le-Doubs).

Le dévcloppement du tourisme dans certaincs d'entre
elles contribue favorablement à I'essor de I'industrie du
bâtirnent.

On retrouve égalernent une forte activité dans ce secteur
à Gex, située dans la zone d'influencc du bassin
genevois. La plupart de ces entreprises travaillent en
effet en Suisse alors qu'elles sont implantécs dans le pays
gexois; ainsi, le bâtimcnt occupe plus dc 40''/o des
salariés du secondaire dans cette résion.

Les autres industries

La classe des ttautres industries" regroupe divers
secteurs, dont deux sont d'une grande importance
pour quelques régions du massif: la plasturgie à

Oyonnax et I'industrie des jouets à St-Claude et
Moirans-en-Montagne. Les arts graphiques (impri-
merie, presse) sont situés dans les district urbains,
surtout en Suisse (La Chaux-de-Fonds, Bienne).

Ce regroupernent reprend tous les autres sccteurs de I'in-
dustrie. Il inclut notarnment les industries du plastique et
du jouet, assez spécifiques du Jura mais aussi la chirnie,
la presse-édition, lc verre et lcs rnatériaux de
construction, l'énergie.

Ainsi, il ressort de cet amalgalne une carte divisée en
deux régions: lc nord avec les cantons suisses et le
département du Doubs, le sud avec lcs départements du
Jura et de I'Ain. La première d'entrc elles paraît assez
homogène du point de vue des taux d'cmplois; cepen -
dant, les effectifs sont plus importants cn Suisse. Ceux-ci
sont répartis dans quelques industries chimiques
(Chavornay dans le district d'Orbe), plastiques
(Laupersdorf dans le district de Balsthal), la presse
(villes-portes du Jura suisse et La-Chaux-de-Fonds).

En France, on peut retenir Pontarlicr (verre), Ornans
(plastique) et Baurne-les-Darnes (pressc, édition) parrni
lcs branches présentes, ces différentes industries n'occu-
pant pas une place prépondérante.

En revanche, au sud du massif deux pôles importants se

sont développés. Lc plus ancien concerne le jouet. qui a

pris de I'ampleur dans la région de St-Claudc et Moirans-
en-Montagne grâce à la présence de rnatière prernière
(bois). 11 se divcrsifie progressivernent et fait de plus en
plus appel à I'industrie du plastique.

Le bassin d'Oyonnax, la "Plastics-Valley" produit l3%o

de la plasturgie française (presque 25% t y a vingtans)
sclon deux principales orientations, à savoir les pièces
techniques (sous-traitance autornobilc, par exemple) et
les articles de loisirs (salon de jardin, jouets).

La particularité dc ce type d'industrie réside dans son
évolution rapide, ce qui I'oblige à investir continuelle-
ment. La concurreuce I'oblige à faire preuve de capacités
d'innovation pennanentes: technologiques mais aussi au
niveau des processus de comrnercialisation.

La lunetterie, également présentc sur le sud du Jura
(Oyonnax, Morez), fait appel en partie à la plasturgie.
Toutefois, la matière plastique est le plus souvent impor-
tée d'Italie (principal fabricant européen de support de
montures), ce qui fragilise la plupart des entreprises
jurassiennes, impliquées essentiellernent dans des activi-
tés de seconde translonnation.

Les plus perfonnantes d'entre elles ont réussi à s'investir
dans la fabrication des supports de rnonture en plastique
ct ont fait preuve d'innovation dans une branche où la
compétitivité et une constante évolution sont nécessaircs
pour s'adapter aux phénomènes de rnode .

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalièrc
DATAR / Cemasref/ EPFL-IREC t2l
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Cafie 51

Les emplois dans le secteur tertiaire
Années: 1990 (France) - 1990 (Suisse)

Périmètre élargi
cantons (France), districts (Suisse)
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Les emplois
dans le secteur tertiaire

La carte du tertiaire montre très nettement le poids
important des régions du périmètre élargi, qui
englobe 1,3 millions d'emplois contre 190'000 dans le
massif. A part quelques centres urbains tels que La
Chaux-de-Fonds, Pontarlier, Delémont et Champa-
gnole, peu de districts/cantons dépassent le seuil des
50%. Bien des services, demandés par les entreprises
et la population du Jura, sont donc fournis par I'offre
extérieure au massif.

Les pôles urbains dominent I'image de cette carte, et ces
pôles sont situés en dehors du massif : Genève et
Lausanne dans le bassin lémanique, les centres du
"Plateau occidental" (Berne, Fribourg, Neuchâtel,
Bienne, Soleure), Bâle, Belfort, Besançon, Dole, Lons-
le-Saunier et Bourg-en-Bresse.

Presque aucun des cantons de la montagne ne dépasse le
seuil de 50oÂ de I'emploi dans le secteur tertiaire. Les
quelques rares exceptions sont Delémont, La-Chaux-de-
Fonds, Pontarlier, Vercel (Valdahon), Champagnole
ainsi que plusieurs cantons peu peuplés du Bugey
(notamment Hauteville-Lompnes). A I'exception de ces
demiers, les cantons et districts cités remplissent tous des
fonctions centrales pour une partie du massif
(administration, commerce, transports, formation, santé
et services aux entreprises). Par contre, le tourisme
comme fonction tertiaire décentralisée ne se distingue
pas sur la carte. En fait, il s'est implanté surtout dans des
régions à vocation industrielle et agricole. C'est ainsi
qu'il domine dans de nombreuses communes (par exem-
ple des cantons de Morez et de St-Claude), mais jamais
dans tout un canton.

L'importance du secteur tertiaire dans de nombreux
cantons en plaine s'explique par la présence de migra-
tions domicile-travail. Ici, bien des personnes actives
exercent une profession tertiaire, mais leur emplois se

trouvent essentiellement dans les centres en dehors du
massif. Un des problèmes de ces cantons est justement
I'absence de services comme opportunité d'emplois pour
les habitants et comme service pour les consommateurs.
Dans les deux cas, ce sont surtout les femmes qui sont
pénalisées.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
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Les résidences secondaires
Années : 1982 (France) - 1980 (Suisse)

communes (France) - communes (Suisse)

Périmètre restreint - France : 14,4
Périmètre élùgi - France :9

Périmètre restreint - Sûsse: 7
Périmètre élargi - Suisse : 4,2

Ensemble périmètre restreint : I 1,3
Ensemble périmète élargi : 5,7

Cartes 52 et 53
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La répartition des résidences
secondaires

Un des indicateurs de mesure du potentiel touristique
du massif est celui des résidences secondaires, soit
pour la population indigène, soit pour les habitants
des centres voisins, soit pour les vacanciers. La con-
centration de résidences est la plus forte dans la
partie proche de Lyon et du bassin lémanique, mais
elle profite ici d'une double saison touristique. Les
parties du ttJura blanc" comptent donc une abondan-
ce de résidences secondaires.

La carte des résidences secondaires est choisie comme
indicateur pour mesurer I'impact du tourisme, qui est
devenu un facteur économique d'une importance indé-
niable pour le massif. En effet, le Jura est la destination
de nombreux amateurs de la nature, qui y passent leurs
vacances, week-ends ou séjours journaliers.

La variable retenue pour les deux cartes reprend les rési-
dences secondaires. Cet indicateur est le seul à être
comparables dans les deux pays, mais Ies données
n'existent malheureusement que pour les années 1970 et
1980/82 (en Suisse, le RFP 90 ne permet pas de distin-
guer les logements vacants des logements secondaires).

L'une des deux cartes montre la densité de ce type de
maisons ou appartements par kmr, I'autre présente la
proportion par rapport à I'ensemble des logements. La
première carte met I'accent sur la répartition spatiale des
résidences secondaires, mais elle fait également ressortir
les communes urbaines, qui comptent un stock de rési-
dences secondaires d'un type autre que touristique (par
exemple Bienne ou La Chaux-de-Fonds). La deuxième
carte caractérise davantage I'orientation économique des
communes.

Principalement, deux "zones touristiques" se dessinent
sur les cartes. La première correspond plus ou moins
clairement aux parties situées en altitude : Franches-
Montagnes, Jura neuchâtelois et vaudois, Haut-Doubs et
Haut-Jura. Toutes ces zones sont situées à plus de
900 mètres d'altitude ; bien qu'il s'agisse d'un tourisme
annuel, la part de la saison hivernale est devenue
prépondérante (remontées mécaniques et ski de fond).
Dans cette zone, la majorité des résidences secondaires
sont des constructions récentes, bâties spécialement pour
le tourisme, soit dans des zones de chalets (les plus
importantes étant Métabief et St-Cergue), soit dans des
appart-hôtels, tels qu'aux Rousses, à Prémanon et à

Lamoura.

Au risque d'effectuer des choix arbitraires, nous
mentionnons les sites touristiques les plus importants de
cette première zone touristique ; Franches-Montagnes
(Saignelégier 980 m), Vallon de St-Imier et le Mont-
Soleil, le Haut-Neuchâtelois (La Chaux-de-Fonds, La
Brévine 1040 m), Val-de-Travers (Les Cernets 1040 m),
Ste-Croix-Bullet (1040 m), la Vallée-de-Joux (1010 m),
la région du Mont d'Or (Jougne/Les Hôpitaux-
Neufs/Métabief 1000 m) et Mouthe (930 m), les cantons
de Morez avec Les Rousses/Prémanon (1040 m). de St-

Claude avec Lajoux, Lamoura (l150 m), Valserine et
Combe de Mijoux (Mijoux, Lélex, 1000 m).

La deuxième "zone touristique" est de toute autre nature.
Géographiquement, elle se trouve en dehors du "Jura
blanc"; les résidences secondaires que I'on y trouve sont
normalement en propriété privée et servent de maison de
vacances d'été ou de week-end. Du point de vue architec-
tural, il s'agit pour la plupart d'anciennes habitations
rurales.

Les régions et communes les plus sollicitées sont celles
situées dans des paysages attractifs et accessoirement à

faible distance des centres urbains. C'est ainsi que I'on
retrouve les plus grandes concentrations dans le départe-
ment de I'Ain, et spécialement dans le Bugey et la vallée
de I'Ain. Dans le département du Jura, la région de
Clairvaux et du Lac de Vouglans montrent une densité
plus élevée. Dans la partie septentrionale du massif, la
densité des résidences secondaires par km: est généra-
lement faible, mais dans quelques petites communes leur
part est pourtant considérable, par exemple aux alentours
de Besançon, dans la vallée de la Loue (en amont
d'Omans) et dans le Haut-Doubs.

En Suisse, les communes situées sur les terrasses de la
première chaîne (plateau de Diesse, Chaumont au-dessus
de Neuchâtel, Montborget-Bullet-Ste-Croix), région de
St-Cergue et Arzier) ainsi qu'au bord des deux lacs de
Bienne et de Neuchâtel profitent d'une réputation
ancienne. Dans les parties sans vue sur les Alpes, le
Clos-du-Doubs et les Franches-Montagnes sont parmi les
régions qui comptent les plus de maisons de vacances.
Vu la forte altitude de la plupart des endroits cités en
Suisse, la distinction entre les deux types de tourisme est
plus difficile à appliquer.

En proportion relative, les cantons et districts suivants
comptent le plus de résidences secondaires : Mouthe
5l%o, Les Planches 34%o, Morez 28oÂ, Clairvaux-les-Lacs
28Yo et Les Bouchoux 3loÂ; Vallée-de-Joux 2loÂ,
Grandson 20%o, Les Franches-Montagnes l9oÂ et La
Neuveville l4%o.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
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Carte 54

L'évolutiondu nombre de résidences secondaires
Années :1975-1982 (France) - 1970-1980 (Suisse) Périmètre restreint

cantons (France), districts (Suisse)

Périmètre restreint - France : 3,3
Périmètre élar$i - France : 2,7

Périmètre restreint - Suisse : 3,8
Périmètre élargi - Suisse : 5,4

Ensemble périmètre restreint : 3,8
Ensemble périmètre élargi: 5,2

MulhouseO

Taux d'évolution annuel moyen du nombre de
résidences secondaires de ln5 à 1982 (France),
de 1970 à 1980 (Suisse), en 7o
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L'évolution du nombre
des résidences secondaires

Entre 1970 et 1980 (les données pour les périodes plus
récentes font défaut en Suisse), le taux drévolution des
résidences secondaires a été le plus fort dans les zones
en altitude; le sport d'hiver étant le moteur principal
(cantons de Mouthe, Morez, Les Planches, Gex et
district de la Vallée-de-Joux). La vallée de I'Ain
(Clairvaux-les-Lacs) excerce une forte attraction
comme site de week-end.

Il est difficile, comme nous I'avons vu, de rendre compa-
tibles des indicateurs touristiques sur le plan transfronta-
lier. Pour pouvoir saisir correctement la dynamique
touristique, il faut remonter aux années 1970. L'indica-
teur présenté ici montrc le taux annuel d'évolution du
nombre de résidences sçcondaires pour la période 1975-
82 (F) et 1970-80 (CH). Sont comptés parmi les résiden-
ces secondaires les logements et chalets de vacances, les
fermes rénovées par des citadins et les pied-à-terre dans
une ville.

La période observée a connu un grand essor du tourisme
blanc dans le massif du Jura. La transformation de
fermes est un processus plus ancien et qui s'est renforcé
au cours des années 1980. La carte met en avant
I'importance des régions touristiques du Haut-Doubs
(Mouthe), du Haut-Jura (Morez, St-Laurent-en-
Grandvaux) ainsi que de la Vallée-de-Joux. Une
évolution de même ampleur est observée au bord du Lac
de Vouglans (Moirans-en-Montagne) et dans certains
cantons de la Bresse (Coligny). La croissance importante
de résidences secondaires dans le pays de Gex est induite
par la demande de Genevois - même si la Suisse ne
permet pas officiellement à ses ressortissants de s'établir
en France, de nombreux Genevois possèdent un deu-
xième apparlement dans I'Ain ou la Haute-Savoie.

Si cette carte des années 1970 montre une concentration
assez forte sur les hauts-lieux du tourisme, l'évolution
des années 1980 a davantage touché les cantons ruraux.
La diminution du nombre de résidences secondaires dans
certains cantons et districts industriels et périurbains
(Oyonnax, aires urbaines de Montbéliard et de Besançon,
Val-de-Ruz) peut être la conséquence de la transforma-
tion de maisons de vacances en résidences principales ou
encore correspondre à des bases statistiques pas tout-à-
fait comparables, vu le faible effectif de ces unités spa-
tiales.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
DATAR lCemagref I EPFL-IREC 129



Cartes 55 et 56

Les capacités d' accueil touristique
Années : 1988 (France) - 1990 (Suisse)

cantons (France)
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La capacité d'accueil

Pour des raisons de non comparabilité statistique
entre les deux pays, la carte des capacités d'accueil
touristiques est dédoublée. Elle montre en chiffres
absolus I'importance du tourisme dans le Haut-Doubs
et le Haut-Jura. En Suisse, les centres urbains
(Bienne, Neuchâtel, Yverdon-les-Bains) dépassent les
100'000 nuitées annuellesl les Franches-Montagnes
représente le district rural le plus orienté sur le
tourisme.

Bien que plusieurs indicateurs aient posé quelques
problèmes méthodologiques dans la comparaison de
deux systèmes statistiques différents, nous les avons
partout présentés simultanément. Le traitement de la
capacité d'accueil touristique doit, par contre, se faire sur
deux cartes différentes, vu la base très inégale des statis-
tiques des deux pays. Tandis qu'en France, la statistique
du tourisme enregistre le nombre de lits touristiques, en
Suisse, ce sont les nuitées touristiques qui sont recensées.
En principe, le taux d'occupation permettrait de rendre
comparables les deux méthodes de décompte. Celui-ci
n'est pourtant disponible que pour I'hôtellerie. Toute la
gamme très importante de la para-hôtellerie n'est pas
couverte de manière identique.

Les deux cartes présentent des chiffres absolus ; les
cantons et districts urbains ont par la force des choses
des valeurs relativement élevées, même dans les cas où
le tourisme nejoue pas un rôle prépondérant.

La capacité d'accueil dans le Jura français montre une
nette concentration sur la parlie méridionale du massif
d'une part, en fonction de I'altitude et des possibilités de
sports d'hiver et, d'autre part, un paysage plus varié avec
ses successions de chaînes montagneuses en compa-
raison avec les premiers plateaux plus monotones du
Doubs. Mais il faut également tenir compte de la distan-
ce par rapport aux grands centres. La demande des
habitants des régions urbaines de Lyon et de Genève est
plus forte compte-tenu de leur importance démogra-
phique et des moyens financiers de certains groupes de
leurs habitants. Le poids touristique dans le canton de
Gex est essentiellement dû à la station de Divonne-les-
Bains ainsi qu'aux stations de Mijoux et Lélex (Valse-
rine). La variable choisie ne permet pas d'identifier
I'impact de certains types de tourisme. L'importance de
Salins-les-Bains par exemple ne se distingue pas sur la
carte.

Dans le Jura suisse, les centres urbains (Neuchâtel,
Bienne et La Chaux-de-Fonds) comptent relativement
beaucoup de nuitées touristiques, vu leur taille et leur
importance économique. Il en est de même avec
Yverdon-les-Bains qui a récemment développe sa voca-
tion de centre balnéaire. Parmi les districts ruraux, les
Franches-Montagnes sont le plus fortement recherchées
par les touristes.

Une indication supplémentaire de I'importance touristi-
que est la capacité des installations de remontées méca-
niques liées aux sports d'hiver. Les mesures des deux
pays ne sont pas exactement comparables. La liste des
stations françaises se réfère aux fichiers informatiques
des remontées mécaniques de I'année 1989, exprimées
selon leur moment de puissance.

Les remontées mécaniques en 1989

Les stations de ski alpin les plus importantes en Suisse
sont St-Cergue (La Dôle), Ste-Croix-Les Rousses et
Buttes, les Hauts-Geneveys (Val-de-Ruz), le Chasseral
(Nods), le Mont-Soleil (St-Imier) et le Weissenstein près
de Soleure. Dans les stations suisses le tourisme journa-
lier est dominant, tandis qu'en France, la part des vacan-
ciers est plus importante. La mention des remontées
mécaniques ne doit pas cacher le rôle toujours croissant
du ski nordique dans les activités de sport d'hiver. La
Grande Traversée du Jura et la Traversée du Jura suisse
de Gansbrunnen (Thal) jusqu'à la Givrine (St-Cergue)
exercent une forte attraction.

(') Le moment dc puissance des remontées mécaniques représente le
produit de la dénivelée (en milliers de mètrcs), par le débit (en skicurs
pâr neure).

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
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Les concepts, sources
et défTnitions

La population

Les sources statistiques

o en France : les recensements généraux de la popula-
tion (RGP) de I'INSEE de 1968, 1975,1982 et 1990,

o en Suisse : les recensements fédéraux de la population
(RFP) de I'OFS de 1970, 1980 et 1990.

Leurs résultats permettent de dresser un état précis de la
répartition de la population, de ses dynamiques, de sa

structure et de sa composition au jour du recensement
(ler mars 1968,20 février 1975,25 février 1982, 5 mars
1990 en France, et I décembre 1970,2 décembre 1980 et
4 décembre 1990 en Suisse).

Sont recensées I'ensemble des personnes résidant sur le
territoire national, quelle que soit leur nationalité. Sont
exclus de ce fait les nationaux résidant à l'étranger ou les
étrangers en visite ou de passage.

La population des communes

Elle peut être évaluée sur la base des recensements, selon
diverses définitions, prenant en compte ou non certaines
catégories particulières de population susceptibles
d'avoir une "double résidence" (par exemple en France,
les élèves en intemat).

Les exploitations statistiques des résultats des recense-
ments reposent, en France, sur la notion de population
sans double compte et, en Suisse, sur celle de popula-
tion selon le domicile économique. En France, la
population sans double compte est évaluée par référence
au domicile civil des personnes recensées.

En Suisse, lors des deux recensements de 1970 et de
1980, seule la population au domicile économique a été
recensée; pour le recersement de 1990, I'OFS opérait
pour la première fois à un double compte, c'est-à-dire au
domicile économique et au domicile légal, mais nos
statistiques se réfèrent seulement au domicile économi-
que.

Par commodité, est appelée "population domiciliée", sur
les tableaux ou cartes, la population sans double compte
en France, ou la population économique en Suisse, selon
les définitions des recensements. Les deux notions ne
sont donc pas entièrement comparables.

Les logements

Les sources statistiques

Ce sont également les recensements de la population.
Leurs résultats concernent notamment la composition du
parc du logement et ses caractéristiques.

Sont recensés I'ensemble des logements, définis comme
des locaux séparés et indépendants utilisés pour I'habita-
tion, qu'ils soient effectivement occupés ou non à la date
des recensements. Sont donc exclus les locaux non
séparés et indépendants utilisés exclusivement à des fins
professionnelles. La statistique des logements inclut
toutefois certains types d'habitations, comme en France
les habitations mobiles ou les locaux occupés par les
communautés.

La statistique des logements d'habitation
distingue trois grandes catégories de logements

o Les habitations principales ("résidences principales"
en France"), correspondent au domicile civil (France), ou
économique (Suisse) des personnes recensées.

o Les habitations secondaires ("résidences secondakes"
en France), c'est-à dire les logements utilisés uniquement
pour les loisirs ou les vacances.

r Les autres habitations ("logements occasionnels" et
"logements vacants" en France) comprennent les loge-
ments utilisés une partie de I'année pour des raisons
professionnelles sans être I'habitation principale des
personnes recensées, et les autres logements non occu-
pés. Les résultats des recensements utilisés ici englobent
selon le cas I'ensemble des logements d'habitation, les
habitations principales, ou encore les habitations
secondaires. En Suisse, un logement occupé sans
habitants correspond à une unité dans laquelle n'est
recensée aucune personne avec domicile économique.

En France, le nombre de pièces correspond au nombre de
pièces d'habitation dans un logement, y compris la
cuisine si celle-ci a plus de l2m2 ; il ne comprend pas les
pièces à usage professionnel, les entrées, couloirs et
salles de bains.

Les exploitations agricoles

Les exploitations agricoles recensées

o en France lors des Recensements généraux de I'agri-
culture (RGA) du SCEES, dont les derniers ont eu lieu
en 1979 et en 1988,
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. en Suisse lors des Recensements agricoles généraux
(RAG) de I'OFS, dont les derniers ont eu lieu en 1980, en
1985 et en 1990.

Les s ources statistiques

Elles décrivent les caractéristiques des exploitations agri-
coles (moyens de production : terre, cheptel, équipement,
personnes travaillant sur les exploitations ; chefs
d'exploitations et autres). Les tableaux de résultats sont
établis selon la localisation du siège de I'exploitation,
même si celle-ci utilise des terres situées en dehors de la
commune du siège.

Les recensements

Ils répertorient I'ensemble des exploitations répondant à

des normes minimales de surfacç et de cheptel. Toute-
fois, ces normes sont un peu plus hautes en France qu'en
Suisse. Par exemple, sont recensées les exploitations
utilisant au moins un hectare de terres arables en France
ou au moins 25 ares de tenes productives en Suisse, une
unité de gros bétail reproducteur de souche en France ou
une tête de gros bétail en Suisse. On gardera présent à

I'esprit le fait que les recensements suisses prennent en

compte, toutes choses égales par ailleurs, un plus grand
nombre de petites exploitations que les recensements
français.

Les déplacements domicile-travail

Les sources statistiques

Ce sont également les recensements de la population.
Ceux-ci relèvent, conjointement à la commune de domi-
cile des actifs, la commune où ils exercent habi-
tuellement leur activité, si toutefois il s'agit d'une
commune du même pays. Compte tenu de cette
restriction, les tableaux de résultats permettent d'évaluer
le nombre d'actifs travaillant en dehors de leur commune,
leur canton ou leur district, leur département ou leur
Canton, mais sans permettre de mesurer précisément le
nombre de frontaliers. On peut estimer néanmoins que,
pour beaucoup de communes proches des frontières, la
majorité des actifs travaillant en dehors du département
ou du canton de leur domicile sont des frontaliers.

Autres sources d'information

En 1992, le Registre central des étrangers de I'Office
fédéral des étrangers a repéré pour la première fois les
matrices communales des frontaliers (commune d'habita-
tion en France. commune de travail en Suisse).

Les actifs et les emplois

Les sources statistiques

Ce sont soit les recensements de Ia population, soit d'au-
tres sources établies au niveau des établissements
employeurs : fichier de I'UNEDIC au 3l décembre 1992
en France, Recensement des entreprises (RE) de I'OFS
de 1991, en Suisse.

Les recensements de la population

Ils permettent d'évaluer, par référence à la notion de
domicile retenue, les personnes actives et celles qui ont
effectivement un emploi. Les définitions pour la
population active et, au sein de celle-ci, pour les
personnes ayant un emploi, sont voisines en France et en
Suisse. Dans les deux cas, la notion de population active
exclut les personnes à la recherche d'un premier emploi
et inclut les personnes à la recherche d'un nouvel emploi.

Quant aux actifs ayant un emploi, il s'agit, en France, des
personnes âgées de 16 ans ou plus ayant déclaré être
effectivement en situation d'activité, quelle que soit la
nature ou la durée de leur travail. En Suisse, la notion de
personne active occupée fait intervenir un seuil
minimum de travail hebdomadaire (6 heures par semaine
en l9l0 et 1980, I heure par semaine en 1990).

Les actifs ayant un emploi peuvent être répartis par
grand secteur d'activité. Dans les tableaux et cartes de ce
document sont distingués trois grands secteurs : d'abord
I'agriculture, la sylviculture et la pêche, puis I'industrie et
le bâtiment et les travaux publics, et enfin le secteur
tertiaire (privé ou public).

Les recensements de I'emploi

Le fichier de I'UNEDIC français permet de connaître le
nombre de salariés relevant d'établissements affiliés au
régime d'assurance chômage géré par cet organisme
(secteur privé et parapublic, hors agriculture et activités
Iiées).

Le recensement fédéral des entreprises en Suisse couvre
I'ensemble des établissements employant du personnel,
quels que soient leur statut, à I'exclusion des exploi-
tations agricoles. En termes d'activité, les champs
couverts par ces deux sources sont assez comparables,
quand on se limite à I'industrie et au bâtiment. Toutefois,
le fichier UNEDIC peut couvrir un peu moins largement
le secteur de I'industrie agro-alimentaire que le Recen-
sement des entreprises suisses.

Ils foumissent, dans les deux cas, des informations loca-
lisées par référence à celles des établissements
employeurs, contrairement aux recensements de la
population qui prennent en compte le domicile des actifs
ayant un emploi. La principale différence tient au fait
que le fichier UNEDIC ne concerne que les emplois
salariés, alors que les résultats du Recensement des
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entreprises suisses, utilisé ici, prennent en compte I'en-
semble des emplois, salariés ou non.

Les superfïcies

Les superficies totales

En France, nous avons utilisé les données INSEE qui
comportent I'ensemble des superficies à I'exclusion des
glaciers, lacs et étangs de plus de 100 hectares ainsi que
des estuaires des fleuves.

En Suisse, les statistiques fédérales, établies par les
Offices fédéraux de la statistique et de la topographie
dans les années 1979-85, incluent I'ensemble des sur-
faces des communes à I'exception des lacs de plus de
5 km2.

Les superficies agricoles

Elles sont évaluées en France au travers des recense-
ments généraux de I'agriculture, et en Suisse à I'aide de la
statistique d'utilisation du sol de I'OFS. Les notions
retenues sont légèrement différentes d'un pays à I'autre.

o Pour la France, il s'agit des terres exploitées en propre
par les exploitations agricoles de chaque commune. La
notion de superficie agricole utilisée recouvre les terres
labourables, y compris les jachères, les superficies
toujours en herbe et les cultures permanentes, à I'exclu-
sion des pacages, parcours ou alpages utilisés
collectivement.

o Pour la Suisse, il s'agit des terres arables, prés, pâtura-
ges locaux, et des terres utilisées pour l'arboriculture
fruitière, la viticulture et I'horticulture, comptabilisées
par commune et non par exploitation.

Les super/icies forestières

Elles sont évaluées en France d'après les inventaires
communaux réalisés par le SCEES et I'INSEE en 1988,
en Suisse, d'après les statistiques d'utilisation du sol de
I'OFS.

o Pour la France, il s'agit en principe de la superficie
boisée totale située dans chaque commune (superficie
forestière), celle-ci étant évaluée à I'aide de diverses
sources. C'est le cadastre qui sert de base à I'attribution
des parcelles; ce sont donc réellement les parcelles en
forêt qui sont classées dans la catégorie forêt. Le pro-
blème vient cependant du fait qu'il n'existe pratiquement
pas de mise à jour du cadastre, si bien que lorsque la
dynamique se fait au profit de la forêt, on en arrive à
sous-évaluer I'importance de I'espace forestier.

o Pour la Suisse, il s'agit d'une évaluation réalisée par
échantillonnage sur des photographies aériennes. La
méthode suisse classe automatiquement en forêt tout
pixel dont le taux de boisement est supérieur à 20%o.

Cette méthode aurait donc plutôt tendance à sur-évaluer
I'importance des superficies forestières, à I'inverse de la
France.

Les capacités d'accueil touristique

En plus des informations statistiques relatives aux rési-
dences secondaires (voir logements), les sources statisti-
ques utilisées sont, en France, les inventaires commu-
naux, et en Suisse la statistique annuelle du tourisme.

Les inventaires communaux français évaluent les capa-
cités d'accueil touristique en termes de "lits offerts". Sont
pris en compte les hôtels homologués, les hôtels dits "de
préfecture", les campings ou caravanings, les meublés
touristiques, les hébergements collectifs et certains hôpi-
taux ainsi que les résidences secondaires. L'évaluation
résulte d'une synthèse des informations disponibles.

En Suisse, I'information porte sur les nuitées, évaluées à
partir des statistiques du tourisme.

C'est pourquoi, pour des raisons de différences d'unités
de mesure ou de champ, les capacités d'accueil globales
sont présentées, dans ce document, sur des tableaux ou
des cartes distincts.
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La correspondance entre les nomenclatures française et suisse

L'agriculture et I'industrie

NAP : Nomenclature des activités et des professions, 1973 (Niveau 100)
NCAE : Nomcnclature générale des activités économiques de I'OFS, 1985

Secteurs d'activité
par branche

France
(Classes NAP)

Suisse
(Classes NGAE)

Remarques

Agriculture, sylviculture
et pêche

NAP 00 à 03 NGAE OT à 04 Y compris vinification en France

Industrie et bâtiment-travaux
publics

Ind us tri es agro- a I imen ta i res

Industrie de l'horlogerie et de la
bijouterie

Industrie du textile, du cuir et de
l'habillement

Industrie du papier et du carton,
du bois et de I'ameublement

I ndustrie m éta I lurgique

Industrie de la mécanique
(machines), de l'électricité et de
l'électronique

Autres Industries
(énergie, extraction, chimte,
matières plastiques, arts graphi-
ques et autres)

Bâtiment et travaux publics

NAP 04 à 55

NAP 35 à 42

NAP 3401 et 5404

NAP 44 à 47

NAP 48 à 50

NAP 10, I l, 13, 20 et2l

NAP 22 à 34 sauf 3401

NAP 04 à09,12, t4 à 19,
43, 5l à 54 sauf 5404

NAP 55

NGAE ll àt 42

NGAE 2I à23

NGAE 37

NGAE 24.25.29

NGAE 26,27

NGAE 34

NGAE 35,36

NGAE 1I
33, 38

12,28,31,32,

NGAE 4l et 42

Y compris vinification en Suisse

En Suisse, les branches de I'horlogerie-
bijouterie (*) sonl indissociables. En
France, l'horlogerie est comptabilisée
dans "Fabrication d'instruments et de
matériaux de précision" et la bijouterie
dans "Industries diverses". fl a donc
fallu les cxtrairc en une rubriquc
unlque.

Non compris I'extraction des métaux
en France, mais la production des
métaux ferreux est comprise en Suisse.

Y compris les agences de presse
France

(+) Ne disposant pas de données fines pour la Suisse, nous avons été dans I'obligation de rcgrouper l'horlogerie et la bijouterie en une seule rubrique.
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La correspondance entre les nomenclatures française et suisse

Le tertiaire

(l ) En Frun"", la NAP distingue les services marchands dcs services non marchands dans ces six rubriqucs. On entend par service marchand une unité
dont les ressources proviennent pour plus de 50% de [a vente de ces services. Cette unité rend des services non marchands dans lc cas contraire, les

ressources principales étant alors constituées d'impôts, de cotisations sociales, de transferts cn provenance d'administrations publiques ou dc contributions
volontaires dcs ménages. Une distinction supplémentaire s'cffectue au sein des services non marchands cntre les services à caractèrc public
(administrations publiques) et les serviccs à caractère privé (administrations dont les ressources proviennent principalement de contributions volontatres
en provenance dcs ménages).
En Suisse, il n'existe pas de telle distinction ; toutes les rubriques susceptibles d'offrir dcs services à caractère privé ou public sont confondues en une

seule catégorie (ex : NGAE 8 I Enseignement public ct enseignement privé).

Secteurs d'activité
par branche

France
(Classes NAP)

Suisse
(Classes NGAE)

Remarques

Tertiaire

Commerce (gros et détail)

Restauration et hébergement

Réparation

Transports et
télécommunications

Banques

Assurances

Immobilier

Locations de biens mobiliers,
uédbbail

Etude-conseil

Services divers (l)
( services person ne I s, servi ces
à la collectivité)

Enseignemeil (1)

Recherche (1)

Santé (t)

Action sociale (1)

Culture, sports et loisirs (1)

Services domestiques

Administrations,
o r ganis ation s in t ernationale s

NAP 56 à 99

NAP 56 à64,6501,
6502,6503,6504

NAP 67 sauf 671I

NAP 65,66 sauf 6501,
6502,6503,6504

NAP 68 à 75, 861 I
sauf 6925

NAP 76, 89,7801

NAP 88,7802

NAP 79, 8l sauf 8122

NAP 80, 6925,8122

NAP 77 sauf 7715

NAP 87,97,7115,9013,
96r6,9618,9623,9625

NAP 82, 92,9311

NAP 83, 93 sauf 93 I

NAP 84,94

NAP 85,95

NAP 86,96
96r6,9618,

NAP 98

NAP 90,9l
9013

67 tr

sauf 86 I 1,

9623.9625

99 sauf

NGAE 5I à 93

NGAE 5I à 56

NGAE 57

NGAE 58

NGAE 61 à66

NGAE 7I

NGAE 72

NGAE 73

NGAE 74

NGAE 75

NGAE 76,84,86,81

NGAE 8I

NGAE 82

NGAE 83

NGAE 85

NGAE 88

NGAE 89

NGAE 9I à 93

Le commerce de I'automobile et la répa-
ration ont été dissociés pour s'apparenter
à [a Suisse.

En France, la réparation et I'entretien des
matéricls mécaniques ct électriques à

caractère industriel sont rattachés à [a

rubrique de production industrielle
conespondante.

Y compris les agcnccs dc prcsse en
Suissc

La Suisse attribue tous les mouvements
associatifs à cette rubriquc, qu'ils soient
profcssionnels ou non
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Définition des indicateurs
fïgurant sur les cartes et tableaux de I'atlas

Pour obtenir les valeurs des indicateurs selon les différents espaces constitutifs du massif, on se reportera:
- au "Massif en chiffres" (pages 3l et suivantes)
- au tableau de bord par canton et district (annexe 2).

Les numéros d'indicateurs permettent d'établir aisément la correspondance entre leur définition et les tableaux de données :

I = Correspondance avec les Indicateurs du tableau de bord des cantons et districts (annexe 2)
P = Correspondance avec les cartes thématiques (numéros de Pages)

Le terme de "part" a été utilisé pour [a description des indicateurs quand ceux-ci expriment un rapport entre un sous-cnsemble d'unc population donnéc ct
I'ensemble de cette population (par exemple, part du nombre d'emplois de I'horlogerie : nombre d'cmplois de l'horlogeric par rapport au nombre d'emplois
de I'industrie).

Un certain nombre de nos indicateurs sont exprimés en taux ou variation annuelle pour permettre des comparaisons de données françaises et suisses,
lorsque celles-ci portent sur des périodes diflerentes.
De même, dans certains cas, les variations observées au cours de périodes de durées différentes, en France et en Suisse, ont été ramenées à un nombre
d'années équivalent, afin de permettre des comparaisons.

60

Cadrage
Nombre de communes

Nombre de communes

Superficie
Superficie en ha

Démographie

Situation et évolution
Population en 1990

Population domiciliée : population sans dou-
bles comptes (France) ou population résidente
(Suisse) selon le domicile économique

Densité de la population en 1990
Rapport entre la population domiciliée en
1990 et la superficie des communes en km2

Population active ayant un emploi en 1990
Actifs ayant un emploi (France) ou personnes
actives occupées (Suisse) domiciliés en 1990

Variation annuelle moyenne de la population
1968-82 (France), 1970-80 (Suisse)

Variation de la population domiciliée au cours
de la période 1968-82 (France) ou 1970-80
(Suisse)

Variation annuelle moyenne de la population
| 982-90 (France), f 980-90 (Suisse)

Variation de la population domiciliée au cours
de la période 1982-90 (France) ou 1980-90
(Suisse)

Taux annuel d'évolution de la population
I 968-82 (France), 1970-80 (Suisse)

Taux d'évolution annuel moyen de la popula-
tion domiciliée au cours de la période 1968-82
(France) ou 1970-80 (Suisse), en %

Taux annuel d'évolution de la population
1982-90 (France), f 980-90 (Suisse)

Taux d'évolution annuel moyen de la popula-
tion domiciliée au cours de la période 1982-90
(France) ou 1980-90 (Suisse), en %

62

62

64

64

I

l0

P

68

68ll

Structure d'âge
Indice de vieillesse en 1990

Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
pour 100 personnes âgées de 0 à 19 ans en
1990 dans la population domiciliée

Evolution de lrindice de vieillesse au cours des
années 80

Taux d'évolution annuel moyen du nombre de
personnes âgées de 60 ans et plus pour 100
personnes âgées de 0 à 19 ans en 1990 dans la
population domiciliée, au cours de la période
1982-90 (France) ou I 980-90 (Suisse), en %

Taux de jeunesse en 1990
Nombre de personnes âgées de 0 à 14 ans
pour 100 personnes âgées de 60 ans et plus en
1990 dans la population domiciliée

Indice de fécondité en 1990
Nombre d'enfants âgés de 0 à 4 ans pour 100
femmes âgées de 20 à39 ans en 1990 dans la
population domiciliée

Migrations
Part des nouveaux arrivés dans les années 80

Part dans la population domiciliée en 1990
des personnes qui résidaient dans une autre
commune en 1982 (France) ou 1980 (Suisse),
en %o

Part de la population étrangère en 1990
Part dans la population domiciliée en 1990
des personnes de nationalité étrangère, en oZ

(estimation par sondage au quart en France)

Part des emplois hors de la commune en 1990
Part dans les actifs ayant un emploi domiciliés
en 1990 des actifs travaillant hors de la com-
mune de résidence (France ou Suisse), en 0%

Part des emplois hors département ou hors
Canton en 1990

Part dans les actifs ayant un emploi domiciliés
en 1990 des actifs travaillant en dehors du dé-
partement (France) ou du Canton (Suisse) de
résidence, en o%

70t2

70l3

74l4

76

78

l5

78l6
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80 Part des frontaliers résidant en France en
1990

Part dans les actifs ayant un emploi en 1990
(France) des frontaliers résidant en France, o/o

Part des frontaliers travaillant en Suisse en
1990

Part dans les personnes actives occupées en

1990 (Suisse) des frontaliers travaillant en

Suisse. en 7o

Logements

Nuture des logements
Logements totaux en 1990

Nombre total de logements d'habitation en
1990 (estimation par sondage au quart en
France).

(voir page 134 les définitions des logenrents
d'habitation)

Part des logements en immeubles collectifs en
1990

Part dans les logements totaux en I 990 des
logernents en immeuble collectif (France) ou
des logements hors maisons individuelles et
des maisons à deux logements ou hors bâti-
ments comprenant une seule ou deux unités de
logement (Suisse), en 7o (estimation par son-
dage au quart en France).

Part des logements de 4 pièces et plus en 1990
Part dans les logements totaux en 1990 des
logements de 4 pièces et plus, en o%

(estimation par sondage au quart en France).

Part des logements occupés par leur proprié-
taire en 1990

Part dans lcs logements totaux en 1990 des
logements occupés par le propriétaire ou co-
propriétaire d'une maison individuelle ou d'un
appartement, en %o (estimation par sondage au
quart en France).

Confort et ancienneté
Part des logements construits après 1946/48

Part dans les logements totaux en 1990 des
logements achevés après 1948 (France) ou
1946 (Suisse), en o% (estimation par sondage
au quart en France)

Part des Iogements sans chauffage central en
1990

Part dans les logements totaux en 1990 des
logements sans chauffage central (France) ou
des logements sans poêle ou sans chauffage
(Suisse), en o% (estimation par sondage au
quart en France)

80

l7

l8 86

t9 88

20 86

2l 90

)) 90

Forêt et agriculture
Forêts

23 94 | Part de la superficie boisée
Part dans la superhcie cornmunale de [a su-
perficie forestière en 1988 (France) ou des su-
perficies de forêt buissonnante, forêts, hors
forêts buissonnantes et autres surfaces boisées
en 1979185 (Suisse), en %

24 96

Situation et évolution des
exploiturtons agricoles

Part des actifs dans I'agriculture, la sylvicul-
ture et la pêche en 1990

Part dans les actifs domiciliés en 1990 des ac-
tifs travaillant principalement dans I'agricul-
ture, la sylviculture ou la pêche, en o%

(estimation par sondage au quart en France)

Nombre d'exploitations agricoles en 1988/90
Nombre total d'exploitations agricoles recen-
sées en 1988 (France) ou 1990 (Suisse).

(voir page 135 les définitions des exploita-
tions agricoles)

Taux annuel d'évolution du nombre d'exploi-
tations agricoles 1979/88 (France) ou 1980/90
(Suisse)

Taux d'évolution annuel rnoyen du nombre
d'exploitations agricoles entre les recense-
ments de 1979 et de 1988 (France) ou entre
les recensements de 1980 et 1990 (Suisse), en
Yt

Superfi cie agricole utilisée
Superficie agricole utilisée en 1988 (France)
ou superficies en terres arables, prés et pâtu-
rages locaux, arboriculture fruitière, viticul-
ture et horticulture en 1979/85 (Suisse), en ha

Superficie moyenne des exploitations
Superficie agricole utilisée moyenne par ex-
ploitation recensée en I 988 (France) ou super-
ficies moyennes par exploitation recensée en
1990 (Suisse) en terres arables, prés et pâtu-
rages locaux, arboriculture forestière, viticul-
ture et horticulture en 1979/85.

Densité des exploitations agricoles en 1988/90
Nombre rroyen d'exploitations agricoles re-
cen-sées en | 988 (France) ou I 990 (Suisse) par
km' de superficie communale

Age des chefs dtexploitation
Part des chefs d'exploitation de plus de 50 ans
en 1988/90

Part des chefs d'exploitation âgés de plus de

50 ans dans l'ensemble des chefs d'exploita-
tion agricoles en 1988 (France) ou 1990
(Suisse), en %

Part des chefs d'exploitation de moins de 35
ans en 1988/90

Part des chefs d'exploitation âgés de moins de
35 ans dans I'ensemble des chefs d'exploita-
tion agricoles en 1988 (France) ou 1990
(Suisse), en %

Indicateur de jeunesse des chefs d'exploita-
tion en 1988/90

Nombre de chefs d'exploitation âgés de moins
de 35 ans pour 100 chefs d'exploitation âgés
de plus de 50 ans en 1988 (France) ou 1990
(Suisse).

25

26 100

27

28

29 98

30 102

3l

32 102
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lt435

10633

ll434

11838

ll839

12040

Industrie
Part des actifs de I'industrie et du BTP
(bâtiment et travaux publics) en 1990

Part dans les actifs domiciliés en 1990 des ac-
tifs travaill ant principalement dans I'industrie
et le BTP, en % (estimation par sondage au
quart en France)

Part des emplois dans I'agro-alimentaire en
r99u92

Parl évaluée, selon la localisation des établis-
sements, des salariés (France) ou des emplois
(Suisse) dans I'industrie agro-alimentaire dans
I'ensemble des salariés en 1992 (France) ou
I'ensemble des emplois en 1991 (Suisse) de
I'industrie et du BTP, en %.

Part des emplois dans le papier-carton, le bois
et lrameubfem ent en l99ll92
Part évaluée. selon la localisation des établis-
sements, des salariés (France) ou des emplois
(Suisse) de l'industrie du papier-carton, du bois
et de I'ameublement dans I'ensemble des salariés
en 1992 (France) ou I'ensemble des emplois en
l99l (Suisse) de l'industrie et du BTP, en %.

Part des emplois dans I'horlogerie-bijouterie
en l99ll92

Part évaluée, selon la localisation des établis-
sements, des salariés (France) ou des emplois
(Suisse) de ['industrie de I'horlogerie-
bijouterie dans I'ensemble des salariés en
1992 (France) ou I'ensemble des emplois en
l99l (Suisse) de I'industrie et du BTP, en %.

Part des emplois dans la mécanique (machi-
nes), f'électricité et l'électronique en l99ll92

Part évaluée. selon la localisation des établis-
sements, des salariés (France) ou des emplois
(Suisse) de I'industrie mécanique (machines),
électrique et électronique dans I'ensemble des
salariés en 1992 (France) ou I'ensemble des
emplois en 1991 (Suisse) de I'industrie et du
BTP. en %.

Part des emplois dans la métallurgie en
r99u92

Part évaluée, selon la localisation des établis-
sements, des salariés (France) ou des emplois
(Suisse) de I'industrie métallurgique dans
I'ensemble des salariés en 1992 (France) ou
I'ensemble des emplois en l99l (Suisse) de
I'industrie et du BTP, en %.

Part des emplois dans le textile, le cuir et
I'habif lement en l99ll92

Part évaluée, selon la localisation des établis-
sements, des salariés (France) ou des emplois
(Suisse) de I'industrie du textile, du cuir et de
I'habillement dans I'ensemble des salariés en
1992 (France) ou I'ensemble des emplois en
I 991 (Suisse) de I'industrie et du BTP, en %.

Part des emplois dans le bâtiment enl99ll92
Part évaluée, selon la localisation des établis-
sements, des salariés (France) ou des emplois
(Suisse) du BTP dans l'ensemble des salariés
en 1992 (France) ou I'ensemble des emplois
en l99l (Suisse) de I'industrie et du BTP, en
%.

ll636

il6

r20 Part des emplois dans les autres industries en
199u92

Part évaluée, selon la localisation des établis-
sements, des salariés (France) ou des emplois
(Suisse) des autres industries dans I'ensemble
des salariés en 1992 (France) ou I'ensemble
des emplois en l99l (Suisse) de I'industrie et
du BTP. en %.

Tertiaire et tourisme
Part des actifs du tertiaire en 1990

Part dans les actifs domiciliés en 1990 des ac-
tifs travaillant principalement dans le secteur
tertiaire, en o% (estimation par sondage au
quart en France)

Nombre de résidences secondaires en 1980/82
Nombre de logements d'habitation secondaire
en 1982 (France) ou en I 980 (Suisse).

(voir page 134 la définition des logements
d'habitation secondaire)

Part des résidences secondaires en 1980/82
Part dans I'ensemble des logements d'habita-
tion en 1982 (France) ou 1980 (Suisse) des
logements d'habitation secondaire, en o/o

Densité de résidences secondaires en 1980/82
Nombre moyen de logements d'habitation se-
condaire en 1982 (France) ou 1980 (Suisse)
par km' de superficie communale

Taux annuel d'évolution du nombre de rési-
dences secondaires 1975182 (France) ou
1970/80 (Suisse)

Taux d'évolution annuel moyen du nombre de
logements d'habitation secondaire entre 1975

et 1982 (France) ou entre 1970 et 1980
(Suisse), en %

Capacités d'accueil touristique
Nombre de lits-touristiques en 1988. en
France

Nombre de nuitées touristiques en 1990. en
Suisse

12442

43

126

12645

12846

130
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Annexe2
Tableau de bord

par canton et district



9 3o

-2>
éd.:€

E
E

F
F

ôæ
6ôhtsârO

hO
99dniæ

bi-@
N

€o€hO
æ

riA
-{€6oO

h@
d d d d d d i 

d d d d d .j d o -' d d d d d -- d i 
o i 

i 
d j 

d d o d i 
d d d o o d d

\c)c)O

.o-

''tæ
ô

q€- 
É

! o: c! 
.). ô! c! 

É
)..! 

-- 
- 

v} 1 
F

l q. q 
c! o- 

æ
- e. o- É

r c! 
-- 

c'! €- <
- q 

1 
.'t v't €^ N

- n- n 
o^ €- d'i -. 

æ
- e-

-o 
o 

o 
g 

- 
- 

ç 
- 

g 
- 

e 
o 

g 
N

 
- 

o 
o 

o 
o 

- 
o 

g 
- 

? 
- 

î 
î 

- 
o 

- 
- 

d 
d 

o 
ç 

N
 

€ 
h 

N
 

o 
o

t€ôô*dræ
6çd9ho-do6{-oôoæ

çN
dd€€æ

æ
ooæ

otsN
ts-ç

€æ
id€É

 
N

dO
F

*6æ
r,6ôtO

hhçdæ
*N

N
,o€æ

hN
rod-n$-

- 
-F

h 
d 

çç 
d- 

-d-çd- 
!

ts-6F
sdrO

O
r96æ

€çF
æ

-ôd6€€O
6O

aO
€ô€ô€N

rqN
N

-€6
€tÉ

,rÉ
,€-9€--hN

 
rçrçN

-6-oo€o 
orh---€æ

hord
'_1 

'_ 
-N

_n__d

térz
d 

-:o
.4=

O

É
o

€O
dô6rtsdO

-êæ
æ

É
odhrO

O
rohôoôdonO

6ôô€oô--nhr
€hæ

hôo-+
N

dôd€6hô 
Ë

È
hæ

hd-N
d+

hhC
tst€ts€<

O
d

oÔ
F

ôô€€-È
ioh-€hh-ræ

rôd-rdrod-N
r6-N

-o€ô6*o
hrh-N

--€dodôd-€i€r+
hddçdsÈ

d+
N

+
d@

 
N

€n-È

ôæ
æ

hæ
r<

æ
O

hdF
O

æ
F

ho--É
N

dtsO
6€r-{€æ

hO
dO

ô-O
ç6r

oæ
e-*ddh*<

$9çd€d 
rhhh 

s6o-!=
^B

F

--d6É
çts€d-6Ô

ôO
€rç€ç6æ

æ
s€€æ

æ
-çæ

çæ
d+

ô+
r€æ

6d
€i-O

çônN
ô-ohO

hrrO
-F

6hotsæ
rO

hô6oF
F

O
€hoô{€€F

6d-€ts*dhoh€6rO
6-d66dd--rO

€ddoodrd€æ
æ

6
N

€iO
€çi{hrhôhA

honæ
-N

€hôF
O

hhôhO
9hts6-€hhdoO

- 
d 

- 
--d+

€çÉ
È

ô+
dra6s-d6tor6dÉ

dohn€--o-N
€N

€m
ts-or€6€

€6----O
hN

9{--O
O

ôdçæ
ô6+

O
-çrO

O
r€d-6O

-A
ôr6ôæ

o€çôçæ
6d+

+
@

o-O
d€€roçtsrnh6O

6O
O

O
€ôO

hhdO
doho

-€-o*h€h*€ræ
6N

ahrd-çæ
orçd{6ôoN

€N
roN

h6çÔ
oN

Ô
 d 

d 
d 

- 
æ

 ç 
€ 

6 
Ô

 æ
 - 

€ 
c 

o 
d 

ôr ô 
s 

d 
n 

6 
- 

ôt d 
N

 
d 

- 
h 

ar 6 
€ 

o 
o 

€ 
r, 

s 
- 

€ 
- 

-

._. 
a

2 
>

.2
; 

ea 
2

i 
Ë

Z
 

" 
4 

r!2 
, 

:
3 

f" 
2 

g 
gr9 

\ 
=

.i 
;- 

â=
 

q^ 
_E

-: Z
âZ

 ^ 
32

i+
 

4i 
=

î 
iE

 
i-;i:: 

=
;É

 
=

 
=

É
Ù

ë çZ
Z

Z
 nl :, 

=
d! =

 =
leÉ

'; : i1-
Ë

 i ; a É
 =

 Ë
 Ë

 ; 3 Ë
, Ë

 a q ; iË
lË

É
zz=

lriit 
Ë

 F
 E

 =
i'=

=
x*â*

d -, i 
€ r - 6 c =

 s ! M
 

=
 =

 1 R
 - s R

 s K
 s F

 R
 R

 Ê
 ; ll 3 ; p 3 9, ç +

 ç ? 3 a

q)I-€!tr-

oodsoazÉz\oduOz(.)
z

I.C
 ,<

À
F

r

r44



U
)

\oozz\obo

ËUzIz

.o
9 3o

-î:q A
-=

>
6E
E

$-T
O

 
€T

æ
-æ

çN
6

-T
N

6N
i-dN

{.rôdO
C

ôl 
-T

ïæ

$€æ
É

€æ
r€rÉ

h-9€rrr€hæ
oh€€n€nræ

€nr

>
ô

',5æ
ô

ù'I €- 9- a 
q 

qt 6_ --: - 
a. cl 

o: o- 6- - 
cl 

o- q 
o- ts_ o. o- d- q 

æ
- æ

. c1 ..1 k1 e- - 
q

ç-O
ooO

O
-Q

O
É

O
O

O
eO

O
O

-O
O

-O
O

O
-dO

O
O

dO

-6æ
E

€odô6€6æ
É

o-É
tdF

O
dæ

O
odQ

hhæ
Ê

{€
æ

N
 

-6d6hO
 

I 
N

æ
O

rhd-æ
6ts 

rm
 

| 
{-{N

hôn€

9:â

àooà
-Ë

îa
. =

r
H

 E
;

?H
 H

 5 ë g s: Ë
'6 f q q e - 31$ S

 s. Ë
 î q È

 u a q q ! H
.

S
æ

9rd6hhô-O
æ

O
6É

æ
ts€dôÔ

o{h6odæ
æ

É
66O

-N
ô69d{@

ô@
{O

ts-ç-O
O

ts-N
çO

O
-O

d
-O

€6thnO
F

Ô
€tshr€Ô

€æ
+

ro€b+
ô-d*ô-ôo

dd 
- 

d

6-do€6o--od+
or*É

-hN
6-€oo

€o+
6ô€o6ô+

dnN
ôddô6ô6*ôN

ô6€É
*66ôô

-O
rdd-A

N
ôÉ

O
€6O

6O
oæ

€Ê
N

hæ
€ôôæ

d
-N

O
6N

O
6È

æ
6ô 

ô6*É
€O

hh€æ
æ

@
@

 
r-o6-€

d 
N

 
-d 

-dd- 
i-oN

d6É
dÈ

::È
N

û 
ç1 t 

- 
cor) 

ç 
r 

r 
e-€ 

r 
6eo 

- 
- 

hÈ
od 

o 
æ

ôr 
âï

- 
dddarôtocrN

dN
d 

-

hnhhhhhn 
hh60hhoh

dddddddN
ddN

ddN
dddddN

N
N

dN
dN

dd

7zsfi
o 

ft, 
* 

g 
ih 

ï
?o N

Â
 

q 
+

 , 
Ë

,q 
li

E
î7* 3: 

**"=
 

E
ra I 

ii'. 
r:=

â; -tâ.*?l, 
E

 É
 Ë

É
rreÉ

 Ë
Ê

s É
=

 aË
;;Ë

; r*Ê
t

1 1 =
 Ë

 É
 3 E

 a i =
 =

 É
 çllÉ

râââéâilÉ
Â

çt?i=
Â

ô,-i $€ 
È

æ
5o 

=
 :J1f 

h€ 
ræ

9R
-R

S
N

K
R

R
T

 
3_* 

g3e

t4s



qoazzd)cOZOz

.i -i \-

F
T

R
JJ:

i^_r

'.=-
..t 

-
;?:
i(tiF

*
{iÈ!È

È

\0)

q)èl

;a

9 ûo

5E

)-dt 
o- æ

- r- 
I 

-. 
9 

€. 
æ

. c) d) q 
n 

q 
q 

æ
 - 

Ë
- 1 

..1 .l 
dl c 

r- 
+

- \ 
-- 

6- 9 
9 

r- 
æ

 æ
- U

] i
to 

d 
3 

d 
n 

-.r 
a 

- 
- 

o 
-r 

c 
- 

- 
-.r 

c 
s 

d 
d.r 

c 
+

 
o 

o 
- 

- 
- 

ôr d 
-, 

- 
- 

+

-; 
rR

- 
o-

\0)a

?C
)--- 

cl 
c- €- dl fi 

ri 
- 

c. 
-. 

a 
3 

-r 
- 

€- â, -1 vl 
v_i vl 

: 
-r 

? 
- 

n 
o- o) ç- - 

- 
æ

. r, 
o- -. 

9

i:-
_ -ô

509À=
 =

^
i 

É
5

-É
=

;
- 

E
æ

æ
€t53. 

hh€-r,

=
 

C
x

nrn

=
=

=

tsF

a;z
66 

O
 - 

€ 
€ 

6 
r 

ôr € 
r 

æ
 j 

r 
r 

- 
6 

d 
d.r 

N
 

+
 

- 
d 

c 
r, 

] 
h 

- 
6 

a 
o

6æ
 

€ 
- 

€ 
O

 
+

 
- 

â 
3 

- 
J 

- 
È

 
æ

 € 
C

 
6 

O
 € 

ô 
! 

d 
O

 O
 

a 
ar r 

r 
T

 
- 

È
+

+
 

d 
- 

o 
o 

r 
c, 

€ 
h 

o 
o 

r 
r 

- 
I 

r 
q 

- 
€ 

r 
@

 d 
6 

r 
5 

o
6.t_â 

dd__N
êr_âæ

-€È
+

h--ôdd+
r+

€ôr/ô%
r4ôr-

çôr 
T

-

c

.e .9

!=
-

-: e z
tsaY

.q,,.9

,=
\q)

'E
 î,2

n.r--.r€6--3--,-È
ê--r

rra€-rr.ô-.r-
$aE

=
z

g

6ecç+
T

-
a

aÊae

zi
)if<

à+
? 

2; 
61 

i 
3 i

<
F

-E
t46>

,, 
i 

-iâ1 
ài 

22tî,É
4

-là, 
j 

iT
jci 

â+
 

I;i)=
=

âÊ
r=

A
**t É

,=
É

Z
tiir; 

re=
 i a i *ili#iÂ

i =
;

S
iic=

***l1V
lz

?? ' 6 i r - - .... 
42?=

É
332é i=

oaiàiii=
?Ê

 
: i :

z,-
!Û:s:+-tû.,\
JD

dl
!F

 
i 

-<
 

=
.'27 

2zÉ
-+

=
.4>

\>
=

ç-68
!3>

ii!P
o!=

>
o

i>
92=

?2?ef:
ôi5d>

!ôocoÉ

N
-Jr/€a-.r-,r,5

F
i

vr.l

É4x

t46



q)

\0)

O<
G

t

9 ûc

-: 
r;

E
E

r€ôÉ
-ri-côr,

rrÔ
-ôôrn--o

4
êi

Ika
! 

D
-

\ô 
N

 
O

 
æ

 
* 

O
 

6 
çt 

€ 
r 

È
 

â 
6 

æ
 

r 
5

>
O

 
- 

- 
a 

C
 

- 
C

 
a 

=
 

o 
a 

C
 

C
 

c 
C

 
o

o6rÈ
>

êÔ
ccoco--

t:

\o){)a

.o-

xd

_r€ 
O

 Ô
 - 

€ 
É

 
Ô

 É
 

6 
O

 
- 

d 
O

 
æ

 ô 
r

-O
 

O
 ê 

- 
C

 
ê 

- 
- 

C
 

- 
- 

O
 O

 O
 C

 
-

!
nl

1e-.qÈ
-nô9d]+

-g.g
ê1

ç

>
o

-U
Ô

E
 dæ

-N
 

- 
r 

6 
C

 
€ 

O
 

i 
€.r 

æ
 

d
oo 

o 
r 

o 
c: 

o 
d 

c 
ô 

o 
È

 
o 

- 
o 

o
rl

€- q: 
c.l o" : 

r- +
- -. -.

!t
g

9^: 
xx

C
 ùû.

=
=

&

r-,æ
d.r+

âodoÈ
6hæ

oôn
çh 

r 
æ

 - 
n 

N
 

6 
r 

d 
ô 

h 
û 

È
 

æ
 æ

 r
$T

--
F

ôr€6ô-n6-T
€æ

<
6ç+

d6 
| 

ô
,ï

I

c 
cæ

.^ àe 
"à

-É
-,:

-h 
c 

æ
 

- 
- 

ç 
6I 

^ 
ç 

d 
i 

ç 
o 

o 
o

od€N
€o€-F

çôd/,
N

O
 

| 
Ô

 
hc,

b!l
,ôr,c-ôr,-,-,6

É
 tZ

o$ 
r 

a 
r, 

r 
æ

 Ô
 

c 
- 

- 
€ 

h 
D

 
o 

r, 
o

-- 
N

 
h 

c 
4 

6 
æ

 
F

 
N

 
6 

0 
-

æ
h 

- 
€ 

N
 

a 
F

 
ô 

æ
 È

 
r 

ô 
o 

ts.r 
h 

€
ho 

o 
æ

 - 
d: 

+
 

€ 
€ 

r 
€ 

Ê
 

d 
o 

a 
d

-N
 

- 
d 

- 
d 

È

aI
T

rt---
û-o-d6çoN

4

-d-hæ
a

aI

U
Ô

-, 
o

!a

ra 
r, 

â 
I 

€ 
É

 
r 

o 
d 

r 
t 

ts o 
ç 

o 
<

?c6rT
.ræ

-û(,cqê6É
,ro

-d 
c 

F
 

ôr d
r

5
-,F

C
C

€-æ
rN

ô
-,6 

=
 

- 
C

 
r 

+
 

5 
- 

-
n

Éo

.: e >
À

H

ôtso-o+
-,sæ

Ô
N

æ
r,chÉ

-,h+
-

*oN
raræ

-rN

-dT
çt--

:-^-
tt:ùld

9,.:
L=
:t 

èt
\c)èl

'Y
 

-Z

-o 
- 

c 
o 

6 
N

 
s 

ê 
æ

 o 
c 

o
€o 

-,6 
ç 

N
 

F
 

O
 

r 
ô 

O
 

6 
r

d- 
- 

ç 
È

 
r 

ç 
+

 
- 

- 
6 

r 
€ 

€ 
r 

6 
æ

nç 
-i 

d 
æ

 Ô
 € 

€ 
r 

q 
r 

æ
 d

sIts

+
F

O
h+

rççrn
dâôr+

æ
€tsoçd

€o@
r€r-æ

 
-

F
:t

I 
-.\

.E
 E

Z
-È

a

dn 
ô 

d 
r 

r 
q 

T
 

r 
o 

ô 
ôr ts h 

n 
€ 

€
âa

æ
âôr 

-N
ç€n-d

€5tsÊ
Ê

9

,É
 LZ

29 ,;
***=

H
 É

Ë
t iË

=
iââ=

n2
-d 

ô 
ç 

h 
a 

F
 

æ
 ô 

cr 6 
s 

a 
€ 

r 
- 

r

dN
ddddN

N
ddd

N
d 

d 
d 

N
 

d

gzI

=
zz

)<
d

zJ<
!O

aO
IJJJ

J

@
 

=
 

27
Ë

- 
i 

4=
È

E
eÈ

=
-lâ

--iQ
&

E
?Ë

e!g
ùÊ

Ë
À

ùÈ
:6;Ë

FFJo

d

E
;

2,-2
âa-P
ats<

l
t32i
af-;

z(

q)O(a

U
)

o64zzÈæOzOz

LLL/O
X

.-.L:
È

tr

147



65oæzzaadOzOz

ts

'l ôl

t1ûbi-zz:-dd

{̂O
F

D
€

c.H)=iêi

\aJ

C
)

èl
<

6q)q

? ?.^

-6.9 
^

5E

fl
u_] r- 

-- 
v] fr 

ul r: 
"1 T

. T
- -- 

s- -r 
cç -r 

o! n- ..!
C

O
O

O
C

ê---O
-O

O
-C

d-F
^i 

c 
€ 

o 
t

-N
O

d-C

E
 

o-

€d-3€r6€rrÈ
ô-ô

a--aO
---aaaO

-C
-r-O

À
rr6€ê

>
È

rêêÈ
?

t

\q)

.o-
-æ

 
çt 

- 
a 

6
È

-çdd€
F

C
O

O
F

C
a

>
O

_LC

; èæ

r- 
+

 
ôr c 

a
h6-r6çT

æ
-C

-ts4-€O
-d

O
ac-ôri=

-ôrO
-ê-ôôdcê

iN
tsç9ê

D
:iood

I
>

€r

9^
h:x
;:-r

s9ict 
F

dt

or 
- 

- 
ô 

d
-h 

c 
T

 
- 

6
È

>
-.r 

n T
 o æ

 r 
6 È

 ô € r 
€ 6 0 c d

\ô--.ræ
€-,-,€€9âer 

æ
ê

-T
dd---çç

4F

\tsc6ô:
t

,.

ioii

â=
n

t- 
r 

È
 

ôr €
NF

tn€arr
tF

âÉ
tsh

rhN
N

 
d

tF

a
dÈ

Z

ëo

,6 
æ

 
6 

æ
 

o
:O

 
- 

d 
- 

@
gî'

\€ççob
lN

hêF
d

\âts99A
=

h

oa
!c'c .9È

ri 
+

 
d 

ô 
ô

arr66ncræ
-5æ

ts-rôræ
-r3â---ôr 

N
--O

r
€6€F

F
O

N
O

 
ê 

=
 

ê 
ts

ts

a

-Ê
ez

+
-, 

æ
 - 

€ 
rl

t- 
d 

r 
- 

ri
àa

F
60çêæ

çccdd€
ç6n-dN

x
1

à6

c)

.q)..:

,==
tr

!,t c\c)ol

u;

E
E

z

l- 
h 

ç 
€ 

ç
!d 

a 
o 

r 
o

lr 
d 

æ
 

- 
N

16 
h 

6 
- 

+

aV
.

I

3In

çr

_.E
 

É
, Y

-È
o

.r 
- 

o 
6 

ô
2:

haF
oâÈ

0
2

!ÊÊ
9;

raZ

- 
z=

î=
iE

 Ë
 fi =

 Z
)) 

) 
7 

a 
L

zl 
<

 E
l E

 O
É

V
 

J 
J 

d 
N

f,n 
€ 

È
 

ô 
o

-ta2é9 
H

 
=

1r2=
Z

Z
rra 

2 j. 
Ê

iÀ
zA

=
Z

â=
E

ia:laI=
j!E

i z ? 3 ; Ë
 j i >

 =
>

é 5 s t j i i
-ô,-T

h€ræ
.9:g:*c!39.rdddôr.rdd^rd

dddôrôrdddôrôrdN
crd

a7n-aÊ
 

JN
<

+
.-.F

r=
d

1-F
É

Ê

Ê
É

Ë
gË

i
c<

lrrI1<
<

Ë
Jiz>

>
rdoçh€

!ç!çsç

#?(.)fz

ooz
2T

tri
zFztrJ>

?za'
9<

Z
>

d9
ecE
)aÉ

a

148



\é)c)(DIII

I9^
LP

Ë
i

s

iæ
 

a 
d 

o 
{ 

r 
€ 

r 
€ 

O
 r 

- 
F

 
d 

F
 

I 
ô 

d 
+

 
{ 

r 
€ 

F
 

i 
ô 

o 
{ 

€ 
{ 

Q
 € 

6 
ô 

d 
O

 6 
o 

d 
- 

h 
æ

!N
 

d 
d 

d 
d 

d 
N

 
d 

N
 

O
 

- 
- 

N
 

N
 

d 
d 

N
 

ô 
N

 
N

 
N

 
d 

o 
o 

6 
6 

6 
d 

6 
d

Ë
.râ

-:x

'_ïE
î

s 35

-ts 
æ

 ô 
o 

o 
h 

+
 

h 
ô 

h 
Ô

 
ts t 

€ 
d 

t 
ç 

æ
 Ô

 d 
6 

t 
ts n 

r 
d 

6 
+

 
d 

+
 

ô 
Ô

 o 
r 

€ 
h 

d 
æ

 o 
o 

Ë
ôh 

h 
+

 
{ 

h 
ç 

6 
€ 

ç 
h 

ô 
È

 
h 

h 
€ 

6 
0 

€ 
h 

€ 
È

 
ô 

+
 

+
 

r 
d 

s 
h 

h 
+

 
+

 
ts h 

d 
ts € 

æ
 € 

r 
F

 
r

é)

.; É
^

-;: 
i 

X
dË

.Ë
ô

B
<

!O
 

æ
 d 

n 
€ 

O
 î 

r 
€ 

ç 
n 

d 
€ 

m
 - 

ç 
d 

È
 

- 
6 

r 
n 

r 
O

 - 
fr 

- 
+

 
ç 

6 
r 

a 
- 

r 
ç 

æ
 ô 

N
 

O
 6 

-
+

6 
- 

+
 

+
 

h 
r. 

+
 

t 
q 

6 
s 

+
 

- 
h 

h 
+

 
6 

6 
0 

- 
+

 
* 

h 
6 

0 
0 

h 
o 

+
 

h 
h 

6 
h 

+
 

o 
h 

h 
r 

o 
d 

-

Y
-^

^ts-9X
=

_o"Y
6i

T
+

-
:o6ao

î€ 
æ

 o 
Ô

 € 
æ

 6 
+

 
+

 
@

 € 
+

 
6 

+
 

É
 

æ
 - 

h 
- 

- 
€ 

€ 
I 

æ
 ç 

r 
O

 
+

 
i 

r 
€ 

o 
d 

6 
O

 N
 

O
 

t 
+

 
i 

I
a€ 

ç 
h 

h 
h 

h 
* 

h 
n 

h 
h 

<
 

n 
4 

h 
t 

€ 
€ 

o 
h 

h 
i 

h 
h 

a 
6 

s 
o 

h 
h 

h 
É

 
o 

* 
€ 

€ 
€ 

r 
r 

i 
t

q ô^
æ

t-6
-Ë

ôÙ
6

:;è\E

-9:o
-F

"=
z

x!
-l

!+
 

O
 

d 
d 

9 
ç 

A
 

æ
 

æ
 

€ 
N

 
@

 
N

 
æ

 
ç 

æ
 

ç 
€ 

€ 
O

 
{ 

€ 
O

 
9 

N
 

€ 
€ 

ç 
O

 
O

 
€ 

N
 

æ
 

€ 
€ 

æ
 

ç 
d 

N
 

{ 
O

iæ
 

d 
h 

ô 
d 

h 
h 

O
 

ô 
d 

€ 
d 

€ 
6 

6 
d 

d 
6 

d 
6 

n 
r 

ô 
€ 

€ 
€ 

h 
n 

€ 
r 

h 
O

 
* 

- 
6 

@
 

N
tæ

 
o 

- 
r 

d 
O

 
h 

- 
ts 

+
 

r 
6 

€ 
@

 
r 

h 
O

 
ô 

r 
- 

n 
O

 
I 

N
 

ô 
h 

€ 
6I 

O
 

O
 

h 
d 

O
 

- 
N

 
ô 

o 
r 

t 
-

6dd€doO
ôd-€d€€+

hd6çooO
dod+

N
ndd*€-hç6æ

o\o

-.-+
R

Ë
Ë

éi
.*rl
-'- =

 =
'5: 

=

ôN
+

æ
oo<

æ
d9æ

æ
dç€ôÔ

æ
dd€do€N

+
-æ

oço€€o6N
o-æ

6N
o€--o-çoF

h-dôôF
 

ôô-N
- 

É
d-€

g-.

-eË
 a

'o +
ra

* É
-

:E
.i Â

è>
æ

eE
5

:e. 
{. 

ô" N
_ vl æ

- v1 æ
- ts_ Ë

- .i t 
ô d q h È

 O
 d q q n A

 v'! o! q .t 
€_ q +

- æ
. €- {. 

c1 o- c) O
 ï 

I 
È

 q
o o ô- vj b ôi r 

n - 
æ

 n <
 n' oi 6 É

 vt vi rj 
.d vi +

 di ai - 
F

 ôi € € q o r 
N

 6 - 
€ 

od vi ôi +
 ut o

rd 
N

 
É

 
d 

d 
o 

h 
É

 
d 

ô 
ô 

d 
* 

<
 

d 
o 

o 
o 

6 
ô 

o 
ô 

d 
- 

d 
ç 

d 
ç 

ç 
ç 

6 
d 

o

èl
<

cÉIaÀ

-o!X
lo::=

 
v:

+
ç 

+
 

ç 
h 

ç 
$ 

* 
r 

+
 

$ 
<

 
* 

d 
{ 

n 
o 

h 
h 

i 
h 

h 
s 

{ 
d 

n 
n 

+
 

h 
* 

h 
{ 

h 
i 

+
 

+
 

* 
+

 
ç 

ç 
+

 
6

ë 2o
!=

 
Ê

â
=

 -^

:o. 
-^ -^ q\ o\ 

æ
. vl 

c. 
æ

" -" 
r. 

€" €. ..! 
d_! q 

È
- -. 

æ
. u} Ô

. r. 
o: €" ..! €. vl 

{- 
\ 

o. Ô
. æ

- cl 
r_ ç- cl 

.Y
 1 

.1 {. 
o\

.- 
- 

o 
a 

o 
o 

o 
- 

o 
- 

d 
- 

Ô
 - 

- 
o 

- 
N

 
Ô

 - 
N

 
o 

o 
o 

- 
Ô

 o 
- 

o 
- 

- 
* 

- 
o 

- 
- 

N
 

d 
- 

- 
o

o)

,=E
Ë!'t c\é)c

2ÊE
OE
Ûx

o
E

 
-4

a 
eé 

2

3â3rât'a93
,Ë

 
iû ,àË

 
Ê

 
Ë

Ë
Ë

 rË
" 

;
Ë

Ê
 ,fr* "E

E
 "É

9-aË
É

H
i gâi" â 

Ë
H

i 
H

 i a fi =
 Ë

 Ë
 c Ë

 Ê
, Ë

 Ë
 Ë

 =
 Ë

 e Ë
 i azâË

â Ë
 Ë

 Ë
 H

 Ë
 Ë

 E
 I a r e F

'ael
N

 
o 

+
 

O
 F

 
æ

 6.Ô
 

È
 

N
O

 
+

h 
€ 

r 
æ

 ô 
O

 - 
d 

6$ 
n 

€ 
r 

æ
 6 

O
 -N

 
A

 
i 

h€ 
6 

O
 

- 
d 

ô 
æ

 6
F

-N
N

dN
dN

dN
ddoô66 

n*{S
66

q)IC
E

Lfr

o(t)

\aè0oo&z/za{UzL)z

okoÆ
!É
=

.bË
À

3

149



oaô\qoozzaæQzQz

\cI

9 q^
d..r 

-ô

'à"H
9

s

t@
 

ô 
+

 
ts 6 

d 
r 

O
 O

 € 
O

 r 
- 

- 
ô 

6 
6 

n 
6 

æ
 ô 

d 
d 

r 
o 

d 
æ

 r 
6 

6 
6 

O
{- 

- 
d 

- 
- 

6 
N

 
ô 

d 
d 

d 
O

 d 
d 

d 
- 

d 
d 

ô 
o 

o 
o 

d 
- 

-

Ë
râ

--ë" Ë
 î

s 35

-ç 
O

 
ç 

d 
- 

r 
d 

N
 

O
 

F
 

O
 

€ 
@

 
O

 
æ

 
b 

æ
 

A
 

d 
6 

€ 
I 

O
 

n 
6 

æ
 

6 
h 

n 
€ 

æ
 

-
+

r 
r 

€ 
F

 
ts 

É
 

h 
h 

h 
h 

r 
æ

 
{ 

I 
€ 

ç 
É

 
€ 

E
 

ç 
ô 

h 
h 

- 
b 

r 
€ 

æ
 

€ 
€ 

F
 

r

.9 -e
fi 

E
^

Â
;: 

X
 X

X
É

U
ô

à:
è<

+
t66€-çoO

dO
ç€rhn6O

o€6F
€O

 
O

O
ôæ

r 
+

hÉ
€aÉ

É
€hr 

-,n{ 
N

ho+
 

oh 
n€6so 

€ 
ts 

s 
o 

$d 
N

gv^
s ^Ë

"e 5
-?-
;oE

Q
o

>
r 

ô 
N

 
* 

O
 h 

r 
- 

r 
t 

o 
a 

d 
ô 

€ 
o 

h 
6 

d 
- 

æ
 - 

Ô
 o 

ç 
È

 
r 

o 
a 

o 
J 

-,
ots 

6 
0 

È
 

ts 
6 

0 
F

 
É

 
€ 

r 
r, 

@
 6 

N
 

o 
€ 

* 
ts 

o 
6 

r 
F

 
@

 @
 o 

r 
h 

r 
o 

* 
ç

q ô^
æ

n=
6

-Ë
oU

6
:;E

{E

nÈ
N

æ
æ

ho- 
Ô

r 
o6d 

roçnn+
 

nçhæ
h 

N
 

oæ
r.r 

c 
on

{N
 

d--N
-+

-+
-- 

+
d 

$N
+

rÈ

E
=

2
P

S

!a 
o 

æ
 æ

 o 
+

 
€ 

+
 

æ
 * 

o 
d 

€ 
s 

d 
ç 

s 
æ

 a 
ç 

æ
 cr € 

æ
 o 

c 
d 

@
È

6 
d 

@
 d 

É
 

€ 
6 

d 
N

 
{ 

r 
o 

r 
æ

 6 
r 

æ
 d 

È
 

d 
+

 
r 

È
 

o 
+

 
o 

- 
o 

c 
G

 È
 

-
+

ô6hd 
N

 
oêN

 
O

 +
 

O
9 

- 
6O

-çr 
ôdæ

€ 
Ê

O
È

T
 

r,r,.r 
d 

T
 

6
6hdaç6nadN

@
a$dôhô-ddN

- 
+

,^h-dd

L\c

Là

-.tsx
Ë

Ë
él

.xÉ
;

<
.';:

>
d 

o 
N

 
N

 
r 

€ 
r 

- 
o 

h 
6 

æ
 d 

o 
- 

N
 

s 
È

 
È

 
+

 
o 

d 
d 

+
 

N
 

æ
 € 

5 
r 

r 
ç 

-
+

€ 
+

 
6 

6 
ô 

O
 6 

+
 

€ 
N

 
O

 d 
+

 
o 

ô 
O

+
h 

:d 
e-d9---K

o--R
d---Ë

É
- 

-rT
€+

-I

Iuee
a+

b
+

 É
:-

=
E

6
.y 

E
!

IE
$â

È
>

æ
*e-

o-æ
O

6hO
6O

ôdt-6æ
æ

S
dN

€€{hO
bN

 
+

 
r 

6 
æ

 h 
* 

æ
 6 

6 
n 

É
 

n 
e 

@
 € 

d 
ô 

o 
6 

€ 
r 

€ 
æ

 ô 
@

 - 
r

nv 
- 

d 
o 

6 
d 

o 
d 

d 
d 

ô 
d 

d 
N

 
É

 
d 

d 
o 

d 
d 

d 
- 

-, 
d 

- 
d 

- 
d

q)èl
(cCé)L9Lrâ

sE
F

E
 3=

ë 2o
x:x'
=

 
Ja

,==
L

C
)X\éJ

E
Ê

!eË
û

ô3=+
Ë

o 
8. 

. 
E

 
=

7 
i

Ë
^ 

-Ë
 

î 
e .. 

Ë
 - 

;.
. x5 

q; 
e, 

: 
Ë

 
e4z? 

r9=
. i42s-9ï ;=

8. , È
qP

,éo;i=
âi. ê=

Z
;i : Ë

 zal?E
 s Ë

 Û
 H

 Ë
 F

 Ë
 zbl-:.Û

 
E

 i q E
 ! ? ç ?n?E

Z
*â 1 =

 Ë
 i i 

E
 i i =

 =
 ç=

çigÉ
âââéA

i;'e É
çâ'=

çÀ
-d - É

 € r 
æ

 o 9 =
 ! 

=
 =

 ! I 
=

 =
 9 R

 - s :l x n 3 È
 x ;;: 

g 3 a

h6h6
dd 

d 
d 

d 
d 

N
 

d 
d 

d 
d 

d 
d 

d 
N

 
d 

d 
N

 
N

 
d 

d 
d 

ôr.l

1s0



oU
)oozzWd4Qz(.)

z
151

\e,o)I

9 
c?^

u$H
1

s

t- 
d 

h 
d 

d 
ç 

ç 
N

 
{ 

æ
 

n 
d 

t 
r 

h 
€ 

h 
fr 

6 
d 

ô 
€ 

h 
+

 
ô 

È
 

h 
æ

 
@

 
r 

6 
6 

- 
d 

ts
N

d-d 
N

:ddô-d-N
N

N
N

-d-
\N

+
F

O
6-h66€

È
qâ

* 
=

x
' 

ri,Ë
 =

: 
!{

s 5S

Q
h 

- 
w

 
O

 O
 æ

 æ
 +

 
- 

o 
€ 

n 
^ 

€ 
S

 
@

 - 
N

 O
 

- 
- 

O
 

+
 

+
 

* 
É

 
h 

É
 

o 
r 

- 
O

 <
 

o 
æ

-çç-rN
ç6dÊ

ohi6€çh+
æ

@

.: 
c^

-;: 
h 

x
<

! 
xx

E
O

ôr 
i 

A
 

o 
6 

h 
6 

r 
O

 i 
r 

6 
6 

€ 
O

 O
 

h 
- 

ô 
- 

æ
 - 

€ 
Q

 ô 
6 

6 
æ

 æ
 € 

d
ôs 

h 
h 

s 
h 

n 
€ 

€ 
ç 

€ 
h 

r 
€ 

€ 
r 

o 
h 

d 
h 

h 
o 

h 
€ 

h 
ô 

ç 
t 

t 
n 

6 
h 

e 
€ 

ô 
6

^+
ç6€6-F

çô6
+

r€€h@
€+

hhd

È
9X

xfr

ôa!

-A
 

- 
h 

ô 
€ 

ô 
6 

Ô
 

€ 
6 

- 
6 

n 
€ 

O
 

N
 

ô 
ô 

+
 

O
 

ô 
ç 

h 
€ 

n 
- 

O
 

€ 
- 

6 
O

 
€ 

6 
d 

6
shnhrs€€r6€h€çN

hhôq€çç*hhnn€r€hç
-6O

-+
Ô

Ë
6-d

o€r€È
È

€6ts<

Y
 

o^
-i=

6
-Ë

oU
ô

o-
N

E

€€ 
É

 
I 

O
 N

 
O

 +
 

A
 

- 
O

 
- 

r 
N

 
r 

r 
N

 
ô 

O
 

- 
æ

 - 
ô 

d 
O

 
F

 
d 

d 
- 

N
 

r 
{ 

6 
d 

o 
r

ç 
Ê

Ê
 

-3 
6€

or€oorôr+
s

-ô 
â7

+
N

 
{ 

æ
 É

 
+

 
æ

 +
 

6 
É

 
d 

O
 S

 
! 

T
 

+
 

ç 
ç 

+
 

+
 

N
 

O
 € 

+
 

ç 
€ 

€ 
Ô

 O
 

ç 
æ

 d 
+

 
O

 É
 

N
O

- 
d 

A
 

€ 
É

 
O

 N
 

d 
O

 h 
ô 

O
 O

 
* 

O
 N

 
O

 O
 O

 h 
<

 
- 

€ 
d 

h 
ô 

O
 ç 

o 
ç 

ô 
+

 
- 

- 
6

>
N

 
O

 
O

 N
 € 

^ 
O

 
O

 € 
r 

ç 
O

 O
 

4 
r 

O
 

{ 
ô 

* 
- 

N
 

d 
N

 
O

 
æ

 - 
€ 

O
 

€ 
r 

<
 

n 
6 

h 
O

td 
ô 

d 
* 

d 
d 

N
 

- 
- 

ô 
- 

d 
_ 

$ 
N

 
N

 
o 

- 
N

 
N

 
_ 

_ 
ô

O
-ddQ

A
ç9dO

r
tN

i-600dodd

t

i^
-.H

X

^[c:

dd 
€ 

æ
 € 

t 
€ 

T
 

É
 

o 
N

 
o 

@
 r, 

a 
d 

^ 
€ 

o 
o 

o 
N

 
o 

+
 

a 
d 

æ
 € 

* 
s 

o 
d 

o 
+

 
o

-h 
€ 

a 
6 

N
 

- 
o 

N
 

N
 

6 
F

 
O

 h 
! 

6 
- 

n 
- 

6 
r 

O
 O

 - 
O

 - 
6 

€ 
6 

ç 
æ

 € 
ô 

+
 

N
 

æ
N

-^9- 
--d+

€
-æ

çæ
N

@
æ

æ
+

O
o

^N
doôh@

isd6

8,.
.H

Ë
A

'o *R
* É

-

{- 
- 

È
 

- 
q 

- 
ç 

d 
€ 

F
 

! 
- 

n 
@

 
O

 
æ

 
ô 

r 
d 

F
 

* 
* 

ô 
- 

ts 
ô 

ô 
€ 

N
 

t 
N

 
n 

€ 
€ 

ô
a6 

T
 

Ô
 

d 
€ 

t 
- 

- 
o 

O
 

- 
o 

d 
o 

ô 
- 

- 
6 

ç 
ô 

€ 
h 

d 
+

 
h 

t 
h 

ô 
O

 
6 

' 
d 

- 
æ

 
n

\.J 
É

. o. -. 
æ

. o. o- q o. n
ôd-dd-{-hdÊ

.9E
:

-Ë
 

o 
o

:i 
"9 6

*eæ

t-c'! 
ç- r: 

q 
o: q 

@
. o^ 6. o^ ù_l a, 

c_! €- 1 
q 

1 
q 

q 
o. o: vl 

æ
- a- -- 

c: n- o- @
. É

. n-..I 
.\ 

r: 
æ

.
ôr 

o 
n 

n 
o 

- 
6 

- 
€ 

6 
6 

û 
6 

h 
ô 

r 
€ 

- 
E

 
r 

ç 
- 

€ 
€ 

r 
É

 
6 

6 
€ 

+
 

6
\o 

d 
ô 

6 
d 

ô 
d 

d 
d 

ô 
- 

ô 
ô 

ô 
d 

- 
d 

o 
d 

d 
d 

o 
6 

d 
N

 o 
N

 
d 

d 
6 

6 
d 

ô 
d 

d
æ

6dioN
+

iF
+

çÉ
ottsæ

oô

q)èl
(G

l

4lI0

3 E
à

! 
--

1n 
<

. +
. +

_ n 
+

- ç- ç- ç..1 q r- q n- el $. vJ É
. +

- v'l n_ <
. d. <

. {. 
v1 n <

. q $- n- q 
Ê

. r- c)
r^+

-r-nc'ins.r.r.qa

ë 2o
:x Ê

R

\r 
I 

ts - 
6 

h 
r 

o 
r 

r 
- 

- 
6 

æ
 o 

r 
€ 

o 
æ

 r 
o 

æ
 o 

h 
o 

h 
i 

æ
 € 

€ 
6 

- 
6 

6 
r

jdd 
d.jddd 

jdo 
i 

j 
dd 

_' 
dd 

jct 
o 

d 
d 

id.jd 
jdd 

dd 
jdo 

d
oÔ

Ô
€Ô

o-d

q)

L=

=
t

:,1 èl
\q)èt

€EÊ
g

66 
6 

ô 
O

 
O

 
ô 

6 
6 

6 
ô 

6 
6 

6 
6 

6 
6 

6 
6 

ô 
ô 

6 
6 

6 
ô 

6 
q 

ô 
6 

6 
6 

ô 
ô 

6 
ô 

O
Ô

Ô
 

ô 
o 

( 
o 

- 
o 

o 
ô 

o 
o 

o 
6 

ô 
o 

o 
6 

ô 
6

_Ë
i

3 .,8Ë
 E

a É
r,,Â

i
çâË

r Ï-i=
lni 

ill 
É

E
ëi=

=

É
Ë

 H
 Ë

 ; =
 Ë

 =
 É

 Ë
 Ë

 Ë
 ââE

Ë
É

 Ë
 u E

 u i s Ë
 i-â1H

 ; Ë
 Ë

 i Ë
 Ë

 Ë

-d 
6 +

 h € r 
æ

 6 9 =
 a ! 

r I 
I 

- - 9 R
 F

 S
 R

 X
 R

 R
 È

 æ
 S

 g; 
S

 3 3 3 â

)S
o

<
Y

Y
T

9)qaG
,

+
a&

'i
.dJ-4-

2A
 àzE

).I
IE

E
Ë

Ë
E

E
E

É
g

vE
etÉ

?sÉ
E

t
i-aÉ

>
uâÉ

ooo
ôç4Q

9=
.t!-S



\q)q)Éq)c)ILI

I 
q^

N
$ç1

èa

nd 
ç 

O
 

6 
O

 
E

 
6 

A
 

d 
ç 

O
 

€ 
F

 
h 

O
 

-
oihoæ

€ohno

E
iâ

--ê'E
 î

s 55

$r 
n 

o 
6 

r 
ts 

ô 
â 

ô 
ô 

- 
æ

ô6 
6 

€ 
n 

n 
r 

@
 h

9qN
ôæ

--É
€r

€b+
€€rr€6€

\6-6

q)

o-.

.E
 F

 R
<

É
Ë

ô
o-
6r

i22e 229, 222 2Z
e à 22r.

zzzz
!!!cd&

&
û&

É
&

z-,zzzzzzzz
zZ

Z
Z

E
v^

A
È

-9>
<

:9,"Y
ô

X
tÊ

s!

-æ
 

h 
N

 
æ

 h 
ts 6 

r 
æ

 - 
O

 ê 
â 

€ 
€ 

Ô
ôh 

ô 
a 

h 
h 

i 
h 

h 
6 

€ 
€ 

b 
ç 

h 
h 

o
h9dhoôhhdr

æ
i=

6
-50U

o
sE

dedf;de9dddd&
zzz-zz 

zzzzz'o222
zzzz

&
9i4&

eù&
e&

ù
z^zzzzzzzz

zzzz

e8
IË

;2
60 

0 
0 

r 
o 

I 
€ 

€ 
r 

o 
o 

o 
É

 
h 

h 
æ

ôh 
ô 

6 
+

 
h 

È
 

d 
o 

æ
 6 

ç 
6 

æ
 6 

0 
d

æ
{ 

d 
€ 

æ
 ô 

ê 
o 

o 
N

 
ô 

d 
ç 

o 
o 

o 
o

-€ 
- 

I 
€ 

ts È
 

$ 
o 

O
 h 

n 
C

 
d 

€ 
6 

O

ôd-O
N

ræ
oo@

dÉ
6*hddoæ

ô
€o6ô€oror€
had€æ

€r-tsç
38S

R

|.\é,

L

-.F
X

Ë
Ë

6
.$f;
Ê

" =
:

zZ
Z

E
Z

Z
à22tZ

Z
ââZ

Z
2

zzzz
tscd&

&
&

É
/&

.-E
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
zzzz

È
..

.E
E

 E
s 

*À
a

*É
'

!F
 

æ
 

d 
n 

- 
b 

$ 
o 

- 
û 

6 
È

 
É

 
d 

6 
-

1- 
- 

i 
æ

 
6 

Ê
 

r 
ts 

€ 
- 

s 
o 

d 
€ 

v 
æ

c. .?. o. É
'! -. a €. s. o: q

N
to-nr+

rhæ

.Y
 É

-
.=

 
o 

o
:È

.8 ô
È

>
æ

akàè

lÉ
&

é-44e_dd4É
/qqccc

.zz2zz?zzzzz?R
zzz

zzzz
lôIddû&

d&
&

4
zszzzzzzzz

z
zzzz

q)àl
<

ctt

c)Ih0

o9

rsE
X

=
 v:

.É
È

i.$_ dl É
L a *. !. {. s- *. $. n \ 

q *. $_ q
>

ô 
ô c o o e o ô o o o ê ê o o o

+
-qqqr-ç-ç-nqr.

ë2o
lx tâ
=

=
-

-ô 
€ 

Q
 

O
 

ô 
F

 
o 

* 
- 

O
 

- 
6 

Q
 

6 
0 

ô
jdddjddojjjjdddjo

c

&
.:

^:Ë
=

,\é)

2Ê€Qtre

o

z 
É

, 
;!

"ç 
!i 

Z
Z

 
*È

 
zz

x? 1-x=
=

4\z=
Ë

i_ug
ô>

 216 U
 È

 Y
 3 0 Ë

 H
 !

iiÉ
âË

=
Ë

Ë
#-=

=
=

3)87
-d 

- 
n 6 6 r 

€ o :: =
 =

 9: 
r 

:] F

rpE
a4â
td;"
IJJJ

H
- E

 
&

=
i4--; 

_ 
:Ê

?Ë
Ë

Ë
gaÉ

rË
s

ùË
É

éù>
56;Ë

-do*h@
ræ

ôo

?FJr
<

(.)X
F

<
l

tr24,
=

aÈ

Et4,t

q)C
h

0!a

a

av)d\odoozz9dædOzQz

ÊLoL.eX

.hË
À

F

152



6o'ôEozz!d)cOozQz

d

,?r

laZ
é

n3C+
+

r'1 n
22,

.,1 i

t53

æ
z!3Z

-

rrz.E

?vI
tæle-

!H.iJ
r: ^:

\g)c)II

di'ô
'' 

5o 3 ô

È

c--6rF
-G

.r-.râ-]€h-t
ræ

rrdqts

È
 9d

f - 
-, n +

 +
-r/ 

€ € r 
€

.tc 
t, 

a.r 
oc 

d. 
- 

a 
o 

=
- 

- 
<

 
ç 

3 
€

: 
t. 

t. 
t 

c 
1r 

I 
. 

I 
r 

ç- 
(. 

v 
É

 
o 

€
aêççoû

ts
ârr

.!o

-9 
F

x
X

É
Z

â

L\

12 
7 Z

 Z
 Z

a iizzl4ll;iiaiiie,ià
z

-F
-,€9æ

lF
d-O

d
z

ôÉ
^E

 
oR

:o 
Jx

!=
-T

-êr-t=
fhlrrçJ-

À
rnT

n9i.rn-6Jin+
Jn-n

r
açd-F

l
!

zzzzzz
tz iz 7 i r.r z i z i. z 4 7 7 i. 3 z 2

z
oG

9rhb

-,- 
r 

-] 
T

 
=

-È
 

+
 

- 
- 

l
J-,-rr,-

a
t,- 

n 
-.r 

i 
r 

- 
r,.r 

f 
r 

a 
€ 

T
 

æ
 € 

N
-f 

j 
€ 

-, 
€ 

5 
- 

r 
J 

- 
ts -. 

ôt - 
æ

 € 
d

6T
-.rr,d-6T

ââO
6aîç-h

-t-rc€æ
ôrl.r 

€-c+
Ô

-ç
Ft

ô€6çF
-

\F
rN

aæ
thô6h€
4æ

F
-hb

'NT

-.-x
Ë

É
t

.=
- 

c

a--

azzzzz
I2 trzT

ri,zziii=
;7ixi4

z !H
qF

ii
z

z
F

ôl
-!!

v,=
 

" 
4

oP
!l

]€ 
- 

r, 
È

 
€

€€ 
- 

È
 

t 
€

-.r.r-.rt.rrT
=

€û
È

rrI-d-cr-È
ôârr,tsf-

rçrr€ç
=

tâhnê
{dF

dF
d

ë

.'=
 É

 7-

-=
.4 

-
c=

i

zz7.7Z
Z

t
I 

d 
d 

4 
r 

w
. I 

d 
d 

r 
d 

9 
ù 

d 
I 

ê- d 
d.

7. z z 7. 7. â z z z. 7 z \R
 z z z =

 z 
R

2

\çæ
N

€9
\ireân
!-É

ddN
z

z
I

èta

-u2;.
=

 i=
.E

p

T
T

 
4 

+
 

* 
t

q
a6+

i'aar+
T

nlqr,iT
ç-È

nççoçh

T
€r5ercr,â-5-99€

D
tstsT

dæ
>

O
O

O
É

ê
>

êr

9..:
,=:! 

èr
\é)O

J

a=ce

.- 
7=

î=
5>

 Ë
 Ë

 z z
=

) 
- 

7 
û 

L
d=

 
<

 
@

 =
 

c

T
r, 

€ 
r 

ô 
o

It

6>
1<

 
! 

e

zr7=
À

V
rq<

 ) Ï 
É

=
2iÉ

=
eazt;riéi;'=

ii
_è, 

-, 
T

,. 
€ 

È
 

- 
ô 

: 
: 

: 
- 

+
 

e 
ts - 

ô

az. 
-^

E
>

ê 
.ls<

xqË
3É

{f!tl1
Ê

-y?;-
fvitJJ
o<

99<
<

E
-lJZ

>
>

-N
rçoe

trçÉ
É

ç

2

z

3

qiz-zû@
>

^zt-
a<

z
z4â
99 

E
)al
:!33

I



c
^2^
->

É
 fi

ôcî 
ô -

o

-r 
æ

 æ
 æ

 € 
c 

- 
- 

d 
Ô

 æ
 N

 
o 

Ô
 $ 

€ 
F

'r 
c 

o 
z 

r 
a 

4 
€ 

d 
€ 

- 
.r 

€ 
s 

I 
o 

c 
3 

€ 
=

+
€ 

€ 
4 

6 
- 

c 
€ 

o 
€ 

d 
æ

 n 
È

 
- 

N
 

o 
+

 
n 

o 
æ

 
o 

n 
=

 
r 

v, 
q 

q 
J 

s 
c 

- 
Ô

 
r

tO
 

d 
- 

6 
O

 r, 
* 

+
 

@
 - 

- 
3 

o 
Ô

 
- 

æ
 

O
 æ

 +
 

r 
O

 
È

 
5 

r 
- 

6 
i 

C
 

ç 
€ 

ra o 
O

__.t 
_rT

LL<
ot

x(D

.aq)(J0q)€)èl
<

G

E
F

6al
hù6X

-ieiæ

r- 
6 

É
 

d 
d 

d 
d 

d 
F

 
d 

È
 

È
 

N
 

a 
d 

d 
N

 
N

 
- 

- 
d 

d 
d 

d 
- 

- 
6 

d 
d 

N
 

- 
d 

d 
i 

d 
6 

o 
- 

- 
- 

*
io 

d d d d d d d d d o d d d d d d d d d ct ci d o d d i 
d d ô d d d d d d d d d d o

2=
i52
"i s'

O
n6ddoO

oæ
O

66É
æ

È
d-o6æ

O
-O

dohrôd6O
O

-rdnO
ô€æ

n

-É
 

1x
1+

9;
,-i 

d

O

tv,O
N

N
ttr€-,A

-)C
-tÔ

O
snrÈ

T
.rû>

=
Jôrr.O

.-r1
oc€ 

aoo€co+
o 

c 
c 

cr 
ooc€ 

a 
c 

3 
cr.

.AXat)
(D

\q)c)

E
c:

ilâs\=
.:.i 

æ
I 

!ræ

nd 
æ

 
ôl 

6 
n 

€ 
@

 
O

 
O

 
- 

€ 
6 

F
 

æ
 

h 
@

 
6 

ô 
- 

- 
O

 
€ 

€ 
ô 

- 
- 

æ
 

- 
I 

€ 
- 

O
 

-.r 
6 

r 
€

Jriiôiiijj 
jo-i 

jjiooi::-;, 
o=

oo-nc.r 
-o.r-od

r 
-<

-
É

az
€" 6=
€eË
-G

O
d 

6 
h 

6 
h 

- 
6 

ô 
O

 
d 

d 
ô 

Ô
 

€ 
d 

ô 
- 

O
 

ô 
æ

 
@

 
€ 

d 
d 

r 
6 

æ
 

r 
6 

d 
r 

ç 
O

 
h 

d 
- 

Q
 

O
 

æ
 

o 
i

\- 
N

 
- 

O
 

N
 

O
 

d 
d 

N
 

O
 

O
 

ô 
d 

6 
O

 
- 

- 
ç 

- 
d 

- 
- 

d 
d 

- 
d 

d 
N

 
d 

d 
N

 
- 

S
 

d 
- 

N
 

-

Ë
^-

H
.e_>

:€.E
.

.H
É

g

E
p*

d.i
i 

!9:
_JY

ç ! i*
=

-À
d 

E
*

5€

o.É
r€-qqqo^cI€.oIÉ

l1ntts---q<
-æ

.€.É
"9_-.o1-.È

-ô!€--.o-€^.!..11€-€.-.v}.qo.o:€.
Y

T
 

ç 
.1 I 

J 
I 

î 
S

 I 
a I 

I 
ç 

I 
$ I 

g 1 I 
r 

1 q I 
r 

I 
I 

1 -i J 
I 

a I 
I 

Y
 I 

n S
 r 

T
 T

 T

o
. 

È
ô 

L
'r;z

O
ç 

d 
€ 

F
 

+
 

N
 

O
 

€ 
O

 € 
<

 
i 

r 
h 

h 
r 

n 
æ

 € 
d 

@
 d 

O
 d 

ô 
O

 
r 

ô 
e 

€ 
æ

 € 
€ 

O
 6 

- 
O

 6 
Q

 
O

 d
9ô 

h 
F

 
ts 

- 
h 

I 
ç 

O
 r 

d 
€ 

ô 
o 

r 
6 

0 
€ 

- 
6 

* 
h 

€ 
6 

6 
r 

o 
h 

- 
I 

o 
o 

h 
r 

æ
 o 

- 
- 

€ 
d 

€
<

h 
- 

<
 

- 
d 

N
 

N
 

r 
+

 
- 

- 
<

 
- 

d 
N

 
- 

- 
æ

 
d 

o 
É

 
+

 
N

 
- 

N
 

-

-/.4
-.F

>
<

. à;06,
E

oo
gE

=
'-ts-

\s 
o 

æ
 o 

o 
s 

o 
€ 

o 
+

 
æ

 d 
t 

o 
d 

ç 
6 

d 
o 

æ
 N

 
æ

 Ô
 

! 
o 

d 
o 

€ 
o 

N
 

æ
 o 

I 
æ

 6 
ç 

o
'T

 
o 

@
 æ

 o 
v 

d 
o 

o 
æ

 o 
r 

d 
N

 
- 

o 
r 

@
 Ô

 
d 

s 
ô 

o 
s 

- 
€ 

o 
æ

 4 
0 

d 
- 

ô 
ts o 

o 
.l 

N
 

v 
d

ç-d-N
dd@

çÈ
È

È
--dN

 
-+

tç 
çr 

ûd-d

(q)L
=

-Ë
 E

g

nO
9€F

O
<

dÔ
çrO

-hô6O
O

N
-*ôO

-O
-oO

rO
æ

oÔ
hnhhN

dno
n6id 

<
-É

{6N
*---hhod- 

h--i-d 
ç--ç-

q)

L=:L:'t c\c)c

E
É

€oE
E

;i)

F

2.=
E

 
s3 

1
3 

2i 
'r 

i 
ix>

 
- 

=
!,t 

+
É

 -E
 

P
 

qE
: 

Q
 

;
i,+

i 4: F
 i 

2 a ,iïi'4 A
 àZ

 ^ 
=

t
::? ?açZ

-si i* iii -7 =
=

,lxir.-ln =
a=

 4, a2
iË

lE
Ë

 Ë
3=

É
a Ë

' Ë
s Ë

; Ê
4zraeeZ

2=
=

in?riic*=
â=

zâx
ç€F

æ
6O

-dO
{h€r@

6Ô
-d6çh€r66O

-d6+
h96O

-dÔ
€6

dddN
N

N
N

N
-60h 

ç+
çç66

q)I-GLtrr

o6€\oU
)

oozz\addUzOz

OLÊh,O
X

\oe
È

F

rs4



o(t)d\oæoozz\o4d(Jz(Jz

q
-2^
;E

X
Ë

E
l:

x.a.t)q)

<
cE

E
E

6ai

N
n63
r+

-
(.)U

4^

aîà2
sis

hÔ
æ

É
dF

o+
rrdoroôhô69ndh-dhoto-æ

æ
€

-d-d-d--d----É
N

d---

où6G
d

o+
91àé,

ù

nnN
{æ

-o6-€+
O

æ
É

dhrdi6S
--O

€-drO
-O

h
6rhha6€ohinæ

ççnnthhnnhh+
hæ

ho€€€€

0Xq)
aÀ(D

\o)é)0

êç:
^{!â
illg --:;

É
 io-

\€- 
..! É

l €. v1 dl e- .i .! 
ts" .l 

æ
. \ 

vL €- -- €. r 
d. {. "-! - 

(: cr rt .l 
€. ..l .l 

æ
. o\ 

æ
.

à.e
É

'^ z
r J i-e

: 
?o

È
ë;

-æ

-æ
Q

hæ
É

-€Q
{6È

dnO
*€€æ

É
N

96{É
æ

h-N
-€æ

N
oN

O
ç6d-O

ôrO
O

odN
6ôô-

6 -..
H

€Z
\43 ^
'- 

q.? 
6

.H
 =

à6
-

ôd€ 
o 

d 
- 

@
-r 

d 
-, 

o 
-F

 
+

 
Ô

Ô
 

+
€ 

- 
€ 

hbts 
oh 

- 
ô 

ç
€d{{o66-h€T

æ
hô6ht6æ

ræ
{+

rdr6€o
-v9roN

-d6-€ 
ô+

€-ts+
-F

$6ho6oo-o
- 

ô6h66ts60e 
O

rrQ
hdo6tstsoæ

h 
o

; sÂ
.o':x

*Ë
,r5

G
 

E
æ

x2

\n 
o- o- dl h. q 

F
: $^ 6. .l 

v1 -, 
æ

. - 
d1 -. 

q 
6. ê! -. 

æ
- ç- Q

, €- *. 
o. 

@
_ €- q 

-_ .: 
.l

Iî 
ô; 

a ç i 
i 

I'i 
I 

l 
I 

-i I 
S

 -i 1a 
T

 1-i 
ili 

q î 
o 1-i 

I 
I 

ç î

n È
o 

(J

^ô;z
gæ

^ôl 
+

 
@

 r 
ôr d 

n 
â 

o 
- 

c 
h 

- 
o 

- 
o 

I 
v, vt - 

r 
6 

6 
n

\T
 

^r € 
r 

æ
 r 

6 
æ

 n 
Ô

 - 
j.r 

ô 
6 

fr 
+

 
€ 

6 
- 

o 
É

 
o 

+
.r 

d 
-

*dÉ
--oôrN

-N
+

-11
>

 i"x

=
oo

E
E

E

aÉ
 

€ 
o 

n 
N

 i 
d 

N
 

o 
€ 

€ 
ç 

o 
æ

 s 
æ

 * 
o 

<
 

d 
æ

 t 
æ

 +
 

o 
ô 

€ 
o 

d 
æ

 ç 
æ

aæ
 

6 
O

 
ç 

6 
d 

- 
h 

a 
o 

- 
€ 

d 
æ

 d 
N

 
t 

{ 
ô 

O
 N

 
O

 O
 

n 
d 

h 
h 

d 
O

-N
€qN

 
ç6N

çrhN
O

d6çO
h 

d

<
0)

i=

=
o:^

E
;N

t- 
çæ

N
3 gdi
s 6æ

{r 
o 

{ 
h 

N
 

o 
d 

Q
 

€ 
n 

É
 

r 
æ

 6 
r 

+
 

o 
+

 
d 

ô 
r 

6 
ô 

- 
r 

N
 

s 
o 

6 
æ

 € 
ô

q)

-o..9
,==

t:'l c\o)èl

€EË
E

E
Ù

q4z
n 

ft 
- 

A
 

Ë
- 

i
^Ë

. E
F

 2 
Z

 ^' 
,..H

,-i .:T
. F

A
Z

n,ei riE
=

 tqï z-.Ë
;:i" 

2=
=

iâ â Ë
 r H

 Ë
 f e ; s É

 Ë
 Ë

 É
 Ë

 â*r,e3H
 

É
 i F

 Ë
 E

 Ë
 s ; i Ë

 fi
rN

 o * € r 6 6 o =
 3 -: 

! I È
 =

 I 
R

 F
 S

 R
 X

 R
 3 F

 R
 3; 

S
 n n S

nh 
6 

h 
h 

h 
h 

h 
6 

h 
h 

n 
h 

h 
h 

o 
6 

6 
n 

6 
h 

n 
n 

h

155



aoczzqaUzOz

o\ €- 
È

_

lT
T

s!.
a'4*

azq

È
C

s
ii:

c
-5?
^c:'

,

ol

<
q)

X.oqàt
<

cq

E
l=

^,r, ùi X

U
U

ad 
N

 
d 

d 
d 

ôr d 
-, 

+
 

N
 

T
 

cr 
.r 

d 
+

 
- 

ôr ô1 +
 

- 
- 

-r 
- 

d 
- 

-, 
o

-à 
?9 o

'" 
'z

es

-430-G
-

^-
-ù6 -x
i+

È
l

rO

o 
ô 

+
 

J 
aô 

n 
næ

 
T

 
çæ

 
- 

€€6nÈ
ô 

- 
æ

 â 
ôrô 

ôr C
q 

h
ô€ 

€ 
c 

a 
1 

@
 v. 

c 
s 

€ 
ts 6 

r,6 
+

 
6 

6 
f, 

t 
ç 

6 
6 

h 
+

 
G

 € 
h 

€ 
È

 
ç 

r
Ê

ç-tor--N
È

âr

oXq\o

l; 
- 

2

r-6nr€n

-À
z

C
 T

 f;:
.d 

ài --
E

-æ

?!2

E
3æ

rd 
ô 

c 
c 

r 
o 

+
 

î 
r, 

È
 

I 
-/ 

- 
ô 

o 
ô 

€ 
n 

r 
- 

€ 
r 

o 
n 

- 
- 

+
 

c 
-.r 

a
ror,IçÔ

I-fT
É

,^ 
.taa-€r^r-cr€T

vT
T

r
hd€/.craæ

4-r,
+

- 
6 

r 
-,4 

t 
r 

- 
r 

€ 
-, 

- 
j.r 

- 
6 

o 
-,3 

4 
- 

T
 

€ 
æ

 -, 
-, 

h 
ôr N

F
r 

î 
È

 
t 

i 
r 

.l

; 
1!.-

-ô
x 5 ir

qc,vl-r-.æ
.9 

1o 
-!nn 

â \ 
€.!rt.r 

-.-ii.vlq-1-r..J.l--o-c 
. 

o)q 
6 - 

È
?I 

T
 .i Y

 .|'t 
1 1r I 

1) T
 cr -,r'f 

Y
 I 

T
'I 

- 
T

 I 
n A

 Y
 I 

"l I 
I 

î 
I 

T
 r 

9 9 I
ôt-3c.rj-6€r,
.T

 
-, 

ôr - 
+

 
T

 
$ 

-r.r 
-,

0
-,i; 

z
É

oo^l-ho.r-.cd.É
.--.o<

-€.r-,6
q- 

a 
- 

o 
€ 

c 
a 

-. 
I 

o 
x 

f 
ts æ

 a 
c 

=
 

.r 
- 

T
 

r 
d 

s 
a 

o 
.l

a
- 

.r 
€ 

T
 

! 
€ 

d 
@

 - 
a 

ô

æ
@

 c 
J 

o.r 
€ 

a 
-r 

! 
€ 

=
 

3 
c 

o 
d 

+
 

d 
^ 

x 
æ

 € 
* 

- 
c.r 

{ 
d: 

€ 
I 

r
o-cd 

:æ
F

=
I.r-,d-.nv,a,car..ræ

tdtçr.T
r.rcr.l

-T
-.1-,T

-
!

<
O

l=
 F

3

4c,116-O
rt.ro-

É
.r 

6+

9,.:
,=:'l 

or
\q)ol

Ê
e

@
X

3?
t'<

 
f. 

z^ 
à 

=
t 

2; 
61 

i 
3 

=
<

F
+

>
=

ea>
' 

i3 
t 

z 
î 

']i 
- 

;1 
4

;ui 
û 

j 
.=

-! 
=

 
=

 
7=

 
i 

'=
 

=
^)6- 

+
 

i- 
:zu, 

Ë
i 

:i 
:É

 
i 

=
=

 
=

: Ê
 s É

 Ë
 *iz=

i=
tisiiÉ

F
 

u a ; ?ai=
=

=
za'â*;=

i
9=

i.,=
S

*$9771=
z=

 Ë
 É

 i r c - - c ù d à E
 : =

 ; ; 3 I s i Ê
 i ; =

;,aiï=
 ; 9 E

 i E
 :

-N
 -r 

h@
 r æ

â9=
 I :=

 
! 9r=

93 
F

i F
IR

X
&

F
 \ K

R
; 

;S
 t;335

-

):t:Tuôt,,,
-

2<
 

2zE
---

?: E
 Ë

 z=
â.çz

i9Y
-=

 ? 2 i 
? H

 5
ù.Jd>

La@
oco

-iT
6€a-ar-,r,ô

â

ls6



q
:-x

.'=
'--_

oâ--,-âcc+
-

E
dâ-

-ra.rta-âdôl
f

-,n 
ù:, x

oÉ

-r-j 
I. €--: 

-l ç. n 1 1 n n .I-A
.! 

I 
n

,KIT

X.a

'-ô
-èi e! i)
' 

*z

-,aoddôT
ôæ

6

6ol
-ùa î 

X

o{U

î!-I--,çq-6

qXa\qJq

-u=
_

-

]- 
I 

N
 

ô 
Ç

 
â 

] 
ê 

N
 

T
 

-
r,€ 

J 
r 

t 
6 

r 
6 

T
 

r.r 
r, 

N
 

d 
c 

c 
r

-eçrôr-,âd--
-,d6-IT

ôr-d-

7- -oZ
x,f.^i 

î 
j

;Ë
;

aN
--,-T

ôêçrâ=

Izë2
: {'.u Â

q.: 
ô

,iE
j6

E
læ

'tav,&
trç-h-caê€-=

(,
.,r 

o 
ç 

=
 

F
 

Ô
 

", 
-

Jæ
 

O
 

-r 
€ 

- 
Ê

 
T

 
6 

O
 - 

- 
ç 

æ
 € 

n 
-

>
- 

=
 

T
 

- 
€ 

r, 
r 

- 
- 

i 
T

 
È

 
T

 
- 

€

30ç-oJræ
6€

ââæ
ô+

ô€æ
æ

-
æ

rr-,âo-r-€
ôro--id+

T
d

>
 

!':
-ô

'lia

cti;z

I
=

r€a
f,l-:1€I--,È
tdr,rxd+

€--
F

f

6E
_=

-È
-

È
câh6ôr 

9d
ao6r

cI

<
é)

^J=
 

y,é
a -&

.r- 
-, 

ç 
-, 

-, 
ç.r 

N
 

d 
r, 

-, 
o 

h 
À

l 
^t 

-
N

 
ar 

I 
I 

r 
I 

T
 

+
 

d

q)

9,.=
,==

,
:'1 àl

\0)àt

2Ê
e

? 
à 

i=
 

=
: 

,<
 

ir
jZ

 ,-:ri =
?i.=

É
Z

 ie
*lz*=

=
=

éë4:'22?z;E
i

-.r 
-, ç r, € r 

æ
 ô I 

:]: 
p:: 

I 
È

= ;zz
O

<
d

É
)<

G
U

og
JJJJ

l

o@
 

=
 

7-
n- 

. 
t=

ù Ç
 z È

 z 
il

.-=
-qi:d,zt 

?

=
=

a2x?ul3g
ùË

Ë
àù>

:5yË
-d-, 

.4€r-ôo

tsJ:

!,-2
+

.<
-A

)î'34
e-,à>

o)(na(n

6pilzzE()zOz

IL/qx

.h:
À

F
r

157



6È.10ozzè-OozQz

33âd3P\tsiE5F!elfa4+
+

!EJ9az(<.\)

{êô r,f

aàt
geB

â

\5

o

-5 
- 

n 
a 

ôl
€- 

r, 
o 

+
 

h
a

Ê
€d-ûç

N
T

hiid
tt

xé)

.aq0)q)èt
<

6

\! 
ù,5

do-.rd--/o.r-doôrô
!

dç€o!h
I

-o 
o æ

 c 
a

æ
€N

:tsæ
ê

c

-Ë
, : x

L)

C
É

nC
€*

qxO

<
.U

 \ 
-J

=

æ
--- q "t r. 

È
]

$È
 

T
 T

 É
 T

,
-€4€c6dcr 

-,1-hrh
N

d+
.rT

--N
lJÈ

O
^rû

a
6botsd€

.,

É
 --Z

r- 
f 

^
E

E
æ

5- 
O

 - 
C

r r
ô

aandæ
ç

I?.2_2
:{.U

 Â
.3=

æ
E

læ

-r 
r.r 

€ 
È

-d 
- 

- 
- 

$
€6 

r 
s 

r, 
h

\I
r+

rnao+
.ràr€râ-€e-,d

t€c-,-t6oôr-F
tF

)c-ô 
-ôT

dcÈ
ra.rh

ras=
3çdT

rrrâ
Ez:

êF
O

€hÉ

\t 
æ

 € 
ô 

d
./-çd?ç

I
5

\0)q

-ô
'; 

ô?
x€

T
ââæ

-<
â

oO
O

d-C
ê.n9

2

ô-È
5 

(J

'5;z
Ê

ô€ 
o 

- 
- 

r
-æ

 
t 

d 
- 

a
r€ 

r 
t 

* 
-

I!
tT

-C
-hæ

3-€tûâ--d€-
aaraT

or€-r-çôrr-æ
€h

É
çdr,ho-6r+

-,!-,+
-

â
-€ûtstsÉ

i
>

oaF
r6

ôdôN
N

N
z

4

à;x
-d 

€ 
T

 
d 

€
rô 

I 
ô 

æ
 

6
a

a€ts60æ
>

aN
dtsd

êôçeitÉ
t€

E

<
q)

r* 
F

æ
n=

;àÊ

d- 
ô 

6 
a 

t
a

-çâO
ê-

t

:,,t 
è,1

\q)c

!trc9
t1 

z

-- 
71T

î
3>

 3 S
 Z

 Z
)) 

=
 

7 
@

 
L

(l 
<

 o r 
o

,..n-2V
t 

s
ziziÀ

70*7 
2 4 

a
1ââA

IZ
Z

=
aiz azi=

:98
i<

?3!û::i;2éÉ
fi5;i

o=
=

l-,r€F
-6

N
N

.rd.rôr.tN
ôrddN

ard
lôr 

d 
d 

d 
d 

d 
d.r 

d 
d 

d.r.r.r 
d 

ôr d
s

8V
-

a>Ê
 

JN
<

,i.. 
!e J 

d
âE

iF
É

t
rj?-*l
--v9T

1
lertl-l
C

<
eri<

<
!lJz>

>

F
N

O
çn€

çç!inç

zs

Za

IzFzlll>

e4z
>

aÉ
o

)û4

^'i:

6

158



,ivôo?r

-- q €. r- r_ r, r: 
æ

. €. €- q.ô!. e. .\! É
. a. r- q q 

o_ o. É
- u'!..1 -. cl .! 

..1 e- -. cl e. o. o- \ 
\ 

o. .! or q 
v'I

O
6-9hd--rO

hr{dO
dO

Ô
-N

O
-eo-dnO

O
O

É
-N

diN
O

-d6o

N

,^'o-9
=

 H
 H

*
g

d'!..1ç.æ
"-.ç.--aæ

"i-€---c.!qæ
.d}-.c1-.É

.€-È
.\q.ç.o:ç.æ

.v].:\1€"cld'!-\c.!æ
.d-.tv'I

n- 
6 

S
 

d 
6 

d 
S

 
- 

o 
d 

r 
Q

 d 
6 

É
 

h 
s 

o 
- 

N
 

d 
r 

t 
N

 
- 

€ 
- 

d 
o 

h 
<

 
6 

- 
h 

- 
É

 
- 

d 
- 

{ 
n

6-6€rn-ô+
60-oc€r-tsv-,T

hçç€5æ
çT

N
6-,N

d
-at-- 

d

-ô$O
çô-9O

hN
O

€-O
ôS

+
çr€d6-ddoôo€ôôæ

æ
66æ

-dN
O

sôdôr-o*6N
*srô6o€ôôooN

o+
-oT

€r€€È
dn-ç6odho

-€4sts4tsçççN
oôçræ

F
idtN

æ
r-N

6-9o€Q
N

dh-N
 

{--6

ï 
iÈ

â

{o 
d 

€ 
æ

 € 
d 

d 
s 

€ 
o 

€ 
N

 I 
o 

æ
 € 

o 
æ

 o 
d 

€ 
o 

o 
o 

t 
ç 

N
 

æ
 æ

 - 
€ 

ç 
+

 
Ô

 o 
o 

ç 
o 

o 
o 

N
+

- 
- 

o 
€ 

h 
h 

- 
{ 

d 
O

 s 
O

 - 
d 

O
 ô 

d 
o 

N
 

- 
O

 O
 

A
 

^ 
O

 É
 

È
 

æ
 ê 

- 
€ 

€ 
€ 

d 
+

 
h 

N
 

Ô
 A

 
- 

-
-O

 
€ 

d 
h 

r 
O

 6 
È

 
O

 O
 

Ô
 O

 r 
h 

- 
h 

- 
h 

ç 
O

 ô 
- 

d 
6 

- 
€ 

r 
O

 â 
N

 
h 

+
 

ô 
r 

+
 

d 
Ô

 - 
d 

F
 

æ
r- 

ô 
6 

N
 

- 
d 

6 
r 

- 
o 

- 
s 

N
 

N
 

- 
d 

- 
N

 
- 

d 
- 

- 
- 

- 
t 

- 
ç 

ç 
ô 

N

é)

q,)

ré)Iq)a

ç 
9.Ë

;oèa

\æ
. .1 æ

" v'I €. æ
. é! O

. \ 
6. ô_ i_ È

 O
 q A

 q { 
\ 

h { 
æ

 q 6 æ
 € 6 o æ

 d t 
€ a N

 o - 
€ h ô o 6

æ
 n I 

- 
6 r 

N
 € 6 6 a o o ôi É

i d di ri d j 
ri É

 ôi \d +
 oi c.î € d +

 oi e: d oi j 
od ri ui -- r 

+
 É

dd 
d 

- 
Ê

 
É

 
- 

r 
- 

- 
h 

ç 
€ 

o 
- 

d 
- 

d 
- 

d 
d 

d 
- 

Ê
 

É
 

o

;i.=
5

ëE
_€

s.e

Q
€ 

ô 
h 

O
 

O
 O

 O
 ç 

O
 

O
 O

 d 
O

 O
 ô 

O
 n 

6 
r 

- 
o 

d 
Ô

 
o 

6 
O

 O
 N

 
O

 
€ 

O
 ô 

r 
O

 6 
- 

O
 

- 
6 

d 
È

oo-ôi oi +
 

d 
d 

d 
d 

d 
d 

d 
d 

o 
d 

d 
É

 
ct É

 
{ 

d 
+

 
d 

oi d 
d 

j 
ci 

d 
-- 

d 
..i d 

qi 
j 

d 
j 

ôi d 
É

i d 
d 

j

.E
 5^

6J?ô
- H

Ë
X

à;c
so

nc!o.-.o^dl-"{.e.--€-€-o-h.ao.+
_qæ

.o-ar_o:.:o:@
.ô.(.!r!.!.1æ

.€.6.qo.--..1\qdr
-rrio€-n€6d-o-çoæ

€hN
rg€3-R

og=
ggR

€h€6R
g€æ

!

2;:==
=

àa

È
hS

dS
æ

ôF
O

-æ
-È

É
ëôræ

rÈ
ôÉ

+
O

ôN
O

6Ô
o6Ô

O
+

rrO
hN

ôÉ
.' 

i 
i 

S
 

d 
s 

+
 

o 
o- +

 
o 

+
 

g 
"i 

-' 
f 

^i 
d 

-i 
oi 

i 
ô.i +

 
o 

F
 

ci 
cj 

ôi -- 
+

 
o' 

..i d 
d 

r 
+

 
d 

r; 
r 

vi 
i

JÀH
T

N

æ
- æ

. €. ôl q o. É
- -. \ 

ç- €- o: Q
 I 

r 
a I 

a - 
a I 

6 n € 
æ

. a. o: o) d! q - 
n €. d'I €- -. 1 vl æ

- æ
- I

Ë
 i 

oi od ri 
ôI +

 É
i -- d d Ë

 .d d ci i 
d j 

oi -i d: i 
É

i +
 +

 d F
 s N

 oi ôi r 
i 

o j 
ç 

d s ô o +
dç 

d 
- 

dod

,-. 
a

2 
>

1
E

 
Ë

9 
^

3zinaàg7.^ï
3 

i4 
â 

H
 

gqx 
fr 

i
'2 

tq 
H

 g 
Ë

 - 
4d: 

I 
Ë

o 
!)

Ë
Ë

.î*.8Ë
 iA

 âË
É

83ââ=
 âË

E

Ë
 f; i a fi =

 Ë
 É

 e Ë
 È

, Ë
 Ë

 Ë
' * Ë

 Ë
 i aea=

â 
Ë

 Ë
 Ë

 r Ë
 e e laecË

Ë
É

,g
dÔ

$aÈ
æ

ôo=
!9199I=

9R
F

S
S

S
nK

F
K

R
S

ëS
33889?Ç

$çâS

ê)9GLr-,
-

ov)\oæoozz\odOzOz

LII,O
X

.bË
À

F

159



oU
)

9æaqzz)9æIzq)z

uÈLL

o.t2

.xe
ç=

 
â ?

vi 
-A

xr

1- 
æ

 O
 O

 O
 

ô 
O

 6 
h 

e 
{ 

6 
h 

- 
È

 
r 

d 
@

 - 
d 

r 
r 

ts ! 
r 

d 
o 

Ô
 d 

æ
 - 

d
.i j 

ri 
c.i o; j 

"i 
T

 
î 

.t 
"i 

q 
T

 
+

 
ri 

É
 

ci 
+

 
ci 

î 
+

 
d 

d 
É

i -- 
.i 

d 
I 

d 
q 

rj 
ci 

or

N

sJ:

hgt:;
sa 

o^:
E

 qu
!.!?

Ë

$1Ë
-

Y
 ùè'

dr -9

o€ 
- 

6 
$ 

Ô
 ô 

- 
h 

æ
 r 

r 
o 

=
 

n 
È

 
a 

@
 o 

ôr 6 
- 

=
 

1€ 
5 

É
 

- 
o 

c 
- 

- 
-

g q?
+

.=
 Ë

o
{r e99
ës$

a

tr Ë
-

^,o 
=

!<
r ->

È
 éi

+
o 

æ
 € 

€ 
o 

ôr @
 o 

c 
æ

 æ
 @

 € 
d 

I 
ç 

+
 

€ 
@

 d 
o 

t 
æ

 ôr N
 

€ 
æ

 s 
€ 

d 
€ 

r
É

æ
o64 

C
 

-.h.r 
d 

ar +
 

o 
N

 
-r 

-, 
t 

h 
o 

rræ
 

o 
- 

ncl 
+

 
+

1ô 
", 

€ 
O

 æ
 G

 +
 

$ 
T

 
Z

 
6 

0 
æ

 ts - 
r 

O
 6 

0 
0 

0 
T

 
O

 h 
a.r 

v 
O

al---€-- 
.r.l.l-€-

ov,

C
)

9L\c)Io)E0

Ë
ê

V
E

:€i

s

1æ
 - 

b d ç 
€ È

 N
 6 ê € 6 € O

 O
 A

 ô 6 € - 
d r 

d h +
 O

 ô O
 o - 

O
 N

id 
oi É

 oi ôi +
 Ë

 É
 o j 

d o ri 
É

i di É
 ci É

 d d o É
 É

i di ôi j 
+

 -'od É
 .d 'd

+
- 

- 
d 6 d - 

t 
ç 

- 
- 

€ € - 
o 

+
 r 

d - 
- 

- 
d n - 

d 
€ -

F
:^

.=
'=

6
ôJE

X
-H

Ë
?

ûxa
È

ir

!{

æ
g?6

-H
Ë

F
3c
so

4,v'i c). @
. a 

-- 
e- c! {. 

r- 
q. c! 

{. 
ô'!. o- u} o. al €- {- 

o. o. n- o- €- v't q 
I 

.\ 
+

- o- $_ o:
tô 

r 
ç 

€ 
o 

- 
€ 

æ
 O

 - 
d 

- 
- 

Ô
 

6 
æ

 n 
ç 

O
 { 

Ô
 d 

O
 b 

- 
n 

æ
 O

 r 
- 

d 
o

\- 
- 

- 
o 

N
 

€ 
d 

- 
d 

N
 

€ 
+

 
€ 

d 
- 

-

4^.
dtr

9ti€e
;iôB

a-

)-,-, 
a 

a 
-,oo 

=
 

c 
a 

r, 
- 

c 
@

ooh 
- 

ooo€€ 
æ

 - 
oô 

- 
=

 
c 

-ç
>

- 
c 

Ô
 - 

c 
Ô

 Ô
 

c 
Ô

 r, 
d 

=
 

=
 

ts h 
o 

h 
c 

c 
o 

o 
-r 

$: 
F

 
a 

- 
- 

=
 

c 
3 

o

2;-
=

=
-

Ë
 gR

n! 
co

o9 
H

 
p

E
3F

À
e! -

D
l 

ar O
 - 

6 
€ 

6 
r 

ô 
c 

O
 O

 
- 

- 
+

 
Ô

 h 
O

 
- 

O
 h 

O
 - 

- 
a 

€ 
ç 

€
ooÔ

s-dôrÔ
 

c-+
-c€ô-22aû 

cÈ
ôo-adôô

+
J 

À
q

. H
 *X

N

:€ 
r 

Q
 

€, I 
d- F

- F
 

O
 h 

e 
vL æ

.1 
o. dr dl 

ô1 9 
oq o- €- \ 

cl 
c! o- ô..! 

-. 
-. 

æ
- q

tir; 
c.t F

i c'i d 
c.i J 

oi i 
i 

€ 
o 

d 
ts d 

6 
ts 6 

F
j d 

e 
€ 

i 
n 

j 
o 

j 
d 

ôi i 
- 

€
-N

 
- 

-- 
ç

q)

,=E
i:

U
X\g)èl

5z4Z(J<
z()EI

4à+q
n 

a, 
- 

4 
5F

 
i

=
^ 

,É
 

Ç
 

+
 ,. 

: é 
;:

+
ci ? 

-u 
i- 

â 
â 

r"q-3 
:e=

,. =
i,Z

fr ,ti 
i: 

=
 =

 
=

 q ?. z ^.\=
 

2 =
. z=

2
-x : :i - s ? 5 ï ..u 5î Ë

 É
 =

 lbX
E

î,i<
U

E
 

a I Ë
."12À

i

=
î â =

 fr ; s Ë
 ï Ë

 Ë
 =

 c c g ! efrzaâ; 
Ë

 E
 ilâctliZ

n
Ê

ô, - sçr 
æ

69 :S
 !+

! 
9r99R

F
 

F
l F

IX
nF

 R
 S

?; 
g g ge

hh 
h 

h 
h 

6 
h 

h 
h 

q 
I 

h 
h 

h 
h 

h 
n 

h 
h 

h 
h 

n 
h 

5 
h 

b 
h 

n 
h 

h 
h 

h 
n

dd 
N

 
d 

d 
N

 
d 

d 
N

 
d 

d 
d 

d 
d 

N
 

d 
d 

d 
N

 
d 

d 
d 

d 
d 

d 
d 

d 
d 

N
 

d 
d 

d 
N

160



qèdczzd(.)ozOz

.i .t 
^i

âêÈ
^iri;

?qs

?11

n;i

s

a6-

7.7- 
4

F
É

*
!i q:

161

ac)Lq)

a

e=
. 1T

dÉ
,T

+
€r€.r-a-

N

-,P
-3

i 
tt'9

dr 
æ

 -, 
o 

r 
r 

a 
o 

d 
æ

 d 
c 

e 
t 

- 
o 

T
 

r 
æ

 d 
6 

t 
€

-do- 
--,",!

!i
æ

T
È

-T
â--rC

r
o--dN

c-dc-3

!..:;'t3z
:=

 
? Â

'6; at
Ê

A
t

.r.r 
€ 

-/ 
o 

r 
- 

ç 
I 

r 
o 

- 
T

 
a 

- 
- 

ô 
-.r.r 

n 
r 

ôl â 
6

r 
a 

ç 
r 

æ
 I 

r 
- 

a 
- 

-, 
3 

r/ 
- 

3 
- 

r,.r 
- 

a 
d 

- 
- 

â 
a 

r, 
€ 

5 
r

--€crôtT
T

T
.r-i-iT

æ
o 

- 
€ 

r, 
h.

a

N
, 

d 
1

6€5-^r 
â€-âÈ

r
€-Jlc3-ô.r-.1

u
\€)

^ 
c:

;us

r- 
- 

È
 

c 
I 

c 
€ 

r 
n 

r 
I 

- 
r, 

È
 

t 
r 

r 
- 

ç 
€ 

6 
T

 
€ 

€ 
+

 
n 

o 
r, 

a 
€ 

-
-N

 
ç 

O
 O

 € 
C

 
6 

ô 
- 

r.r 
æ

 r 
+

 
T

 
€ 

ô 
ç 

r 
A

 
r 

t 
d 

6 
C

 
1., -â @

 € 
-, 

æ
_d.l.tI_i

-oÉ
6hT

c

!=
:

)- 
jd

.?<
l

:;F
)

a-.6 
c 

c 
- 

=
 

: 
c 

- 
o 

-: 
- 

- 
o: 

=
 

c 
o 

o 
a 

c 
: 

c 
s 

o 
c 

c 
c 

c 
=

 
a 

a 
c 

a

.=
!^

E
-=

ô

0)a

N
-

oa-ccco- 
=

 
(,c 

a 
c 

-:c 
aa 

<
 

=
oôo=

 
-- 

a.t=
 

=
 

:o 
a- 

a 
-

- 
a 

.l

,!;r-

- 
q 

€- T
 

e 
c 

ôL s- -, 
c 

-l 
q 

-- 
vl 

\ 
? 

v] .j 
€. €. +

. -r 
-. 

I 
- 

q 
€ 

ôl
- 

ôr d 
- 

- 
o 

r,s-, 
e 

€ 
oæ

c- 
=

 
€ 

- 
æ

r 
€ 

â 
â 

c 
- 

- 
=

.1
r- 

n 
€ 

æ
 r 

=
ccr--6È

.rJ-,-

.:'

)o 
6 

r 
o 

h 
I 

€ 
€ 

T
 

6 
6 

€.r 
cr € 

c 
J 

- 
c 

T
 

æ
 o 

d 
- 

3 
- 

3 
I 

r, 
â 

n
r- 

ô 
€ 

o 
d 

ôr c 
a 

- 
o 

c 
T

 
€ 

- 
æ

 - 
o 

i 
J 

o 
- 

- 
T

 
J 

ôt 6 
- 

T
 

T
 

€ 
+

t-----,r,-T
-r

o€-n-l.rrT
c.r

1

q)

9..=

=
cE

:,,1 bJ
\4,)

O
J

-z=
F

J<zt);

qx

.é,?
zV

 
lz 

à 
-

t 
2Ç

 
62 

i 
3 j

<
F

+
>

=
dô>

' 
iê 

Ç
. 

4 2 
?2 >

 rÉ
 

i
x; 

! 
; 

=
=

,j 
e ; 

4=
 1 !; 

;
416>

 
-zu: 

Ë
 

1

â?E
!=

E
? r çii ;? tiZ

i; r.; 3 a r *? =
* rsi ;it=

i
??É

 ; iÉ
iÉ

=
 i É

3 ?É
â=

9çË
) È

 :dË
 ;;;i,=

)=
e!É

Ê
 

É

-d 
o +

 n G
 i: 

o =
 =

: 
:1: 

9 r - ô =
 .l F

l ri I 
3 3 R

 * R
: 

;:l:: 
I 

s 5

ga g 3 s s g a g a g a e g a e 9, s e g s s e e a g p a e s 3 a g g g a

q

ù/l
!-:s:+l6

-É
 

i 
-? 

j
2<

 
':ze-;j.

.Z
ziaZ

Z
éâ92

ii93=
?2i28\

ôÈ
.od>

uôÉ
ooo

d-,Jr,€a-ôr-,r,â



U
.t)

=
^

o; 
9 ç

5*

n@
 

r 
€ 

ôr - 
ç 

- 
@

 æ
 d 

o 
i 

F
 

æ
 ç 

o
-r 

r 
Ê

 
d 

d 
ç 

- 
d 

- 
o 

- 
d 

d 
Ô

 o 
o

f,ê-ooæ
ôoôr 

o
ôn+

6ô-dôr€-

N

^9-:;
az 

ilê(
b t-

ûâ{dôrdæ
-o

-c-nd-dôr 
o-

r-ë-
E

 
4æ

È
ao

--oôr-do--j-oç-iri-
d6*@

ô-d--+

e*z
!p: 

Â
.t 

oæ
e3*

f-, 
r 

n 
h 

o 
- 

d 
r, 

T
 

o 
- 

F
 

{ 
æ

 r 
x

--x€ar-â4É
,olt9dcr-r

\s 
æ

 æ
 - 

t 
d 

-, 
ç 

o 
T

 
r 

ôl
-F

æ
dæ

onæ
âT

æ
dæ

-3-æ
.r--

53i
il

0

Ê
o

i- 
r 

d 
- 

- 
o 

ô 
b 

d 
- 

- 
ç

1-, 
r 

4 
r 

^ 
d 

d 
-.r 

c 
É

 
! 

ç 
c 

ô 
-

oï 
_ 

æ
 -, 

c 
o 

I 
.t 

o 
_ 

F
 

c 
b 

r, 
6 

d
ponon-aN

dr,+
-,ç--6€

-oÈ

trI
f,!æ

T
+

âÈ
rr,o-r,oa

aaç,û€doæ
-È

fd-+
ç-or.r,d

r
tI

Ftsts

a

9\OcJa

!c-:!oi

6S

nq 
n €-? 

-r ê-r- 
q 

09 .. r: q\ct 
1 

-1
6- 

- 
ê d - 

h ô d r 
ô 6 b o c - 

o
ôrôr ô d 

r 
d N

 +
 d

æ
d6,6S

æ
r,ôrN

O
T

È
Ô

n6+
--+

ô

_=
^â

r9<
o

ùxo
ér3

66 
{ 

h 
n 

È
 

d 
h 

r 
È

 
I 

n 
o 

o 
€ 

æ
 

F
æ

êtsF
€€.r-ôo

.H
.E

{
,-

I
+

. q c. -. i- 
æ

. rt -..1 
--

roæ
t--€âd-

E
t

c:9o

ôæ
 

n 
r 

-i 
d 

d 
h 

- 
t 

- 
c 

ç 
N

 
Ô

 
o 

€
sid 

i 
iri 

d oîd 
d d o d id-i 

d c
d-

>
c-o

6È
 

O
 

- 
=

 
€ 

ç 
h 

- 
-

-oO
O

C
O

€O
-O

,i ^^
=

=
-

c 
q:

n- 
E

o
-'2 

2 
È

!Ê
Ë

oéi 
o

!^l
r

.9 
Y

^:

g
-iâal€---G

æ
O

-iF
idcôid.t+

dd
!

9,.:
,==

l
!,,1 bJ

\OO
J

=
z

o?Z
OE

(! 
-i 

4a 
=

r.i? 
aj 

1z 
fg 

1z
4i 

or-Ê
Ê

sl\zz!=
 

iru

xia**iéât éË
iliÉ

F
=

-don6€F
,ô!t!1=

:rriÈ

ôrd 
d 

d 
d 

d 
d 

d 
d 

d 
d 

d 
N

 
N

 
d 

d 
d

>
za

C
<

e
x) 

<
6O

 h U
Ii 

J 
I

I

aio 
=

 
z-

F
- 

a 
t=

È
 Ç

 z È
 z 

iL
?;qË

x?Ë
É

!Ë
-aË

6àù;:ô;Ë
-d-nr€rr5c

l€J

-f

qti

d

=
;

u '-2
â?-P
)fr22.
<

)û5

zQJ

q)(t)
(t)

a

o6\oozzd(JzOz

oIo!'eX

.ts:
Ë

È

162



6;o'6zz= cOzOz

!.!a11ç\qâ?hû+
+

)Qzza4i 
Â

:

163

-âdi €"

@
tr]

=
2

,-| ;

U
.

qL

,4, 
i

o- 
? i

=
6 

T
 

- 
J 

-

3N
-rf-T

A
-â€di9

.rrlJ 
ar,-.êIo

m
dâaço

-ddçF
d

6!-iô tx
=

.û

€çiç6c
tsF

çâN
O

- 
j 

a, 
Ê

, 
o 

-. 
- 

- 
€ 

=
 

r 
- 

r, 
â 

F
 

_ 
!

€ç5ôæ
â

a

z.=
z

t=
=

:
'lci
t-;-

.ô 
- 

I 
J 

r

n

ççoÊ
r€

O
€€ts-ç

=

{

a

eri 
*=

5

,I

€
€ç6oF

E
eêæ

ûh€
F

ts-æ
rts

ê6-€O
N

a
T

t

qJq
\q,)

--
â€ € € È

,
-ô+

33d€N
€€dçôôrF

€€
È

ræ
€+

na-6-r-âÔ
^r-ê€ô

T
ôr 

- 
ôr r 

d 
T

 
$ 

-, 
- 

+
 

d-, 
- 

+
 

- 
o 

T
roâdoê
brO

ââ-
N

T
F

d-N

tre=
.E

-o

=
E

 i
aa!

F
-dæ

dd

-N
droi

2!j.=

c-.t 
- 

- 
è,

t 
I 

- 
T

 
- 

b 
r, 

t 
- 

' 
€ 

d 
â 

.r 
+

 
û 

- 
É

é'l 
é 

"i 
+

 
ri-i 

r 
r 

+
 

+
'dc 

+
 

el 
i 

j 
oi

O
ïO

ts-ê
o€ 

ts 6 
6 

â
I

Ia

+
 

- 
- 

- 
- 

€ 
3 

- 
r,.t.t 

d 
o 

c 
e 

6.r 
-

----aN
aa-J-r--=

q-o
a6r6ç-
c60€6â

oç 
dÉ

d

c€ 
r 

ô 
t 

r
F

rC
N

e€
hdO

O
r/d

d

c=
^

-, 1tr:

ô

€- 
- 

ô 
È

 
r

Jidd-,qT
çrr-r-o

a-+
r.r903r-,ddh+

Jêæ
o

hboæ
c€

N
F

T
€F

-

q)

9..:
,==

L
:',1 

ôJc

=
z

=
F

<
z

v<zt)
t.Z

- 
z=

î=
5>

ift27
-) 

- 
7 

! 
L

!r 
<

 E
 =

 o

ar/ 
€ r 

ô o

tt 
I1t 

a

:.aîiz 
>

 
L 

q 
<

t=
à=

82a"*â ,2.-1.3
1À

zv=
14=

 *'^:a ô; =
 '; 

a
i;?i 

aû1i=
=

'.é:f 
;i;i

-ôr-T
r,€È

æ
o9::-i€r-6

27.9>ê 
!.ls<

x'4Ë
?f

Ë
É

E
Û

H
i

9vrD
tt

O
<

ao<
<

!iJZ
>

>

F
dû!h€

!çç{çç

Fz

uz
2

3iz<
'

Fz9>
zt=
E

Ê
.tr]

)ô4
65Y

I





Bibliographie

AUBRY D., BORG D., FALLET 8., Elëments pottr la caractërisation par le tertiaire privé des bourgs et de leur zone rurale, le cas du
mas s il du Jur a, CEMAGREF/INERM, Grenoble, 1993 I 03.

BARBIER J. et THEVOZ L., La chaîne du Jura suisse, Monographie d'une région industrielle en mulation, CEAT, Lausanne, 1979.

BASSANDM.etCENTLIVRESP., PanoramaduPaysjurassien, lY,Vivreensociété,Sociétéjurassienned'émulation,Porrentruy,
t993.

BOICHARD J., La Franche-Comté, PUF, la question régionale, Paris, 1985.

BOICHARD, J. (dir), Le Jura, de la montagne à l'homme, Privat, Toulouse, Payot, Lausanne, 1986.

CEMAGREF-INERM, Grille d'analyse de diflërentes zones d'emploi dans la région Franche-Comté, Grenoble, s.d.

COMMUNAUTE DE TRAVAIL DU JURA, Etude sur l'Armature urbaine et économique de I'Espace C.T.J., Novembre 1990.

CONSEIL FEDERAL SUISSE, Rapport sur la coopëration transfrontalière et la participation des cantons à la politique ëtrangère,

Berne, 7 mars 1994.

CONSEIL FEDERAL SUISSE, Rapporl sur l'état et l'évolution de I'utilisation du sol et de l'urbanisation en Suisse, déc.1987.

CONSEIL REGIONAL DE FRANCHE-COMTE, Franche-Comté 2005, Ière phase, document de synthèse, 1992.

CONSEIL REGIONAL DE FRANCHE-COMTE, COMITE REGIONAL DU TOURISME, Bilan d'activité de la saison hivernale 9l/92
et de l'annëe 91, Besançon, 1992.

COURGEAU D., "Comparaison des migrations intemes en France et aux Etats-Unis" , in Population 6, 1982, pp. I I 83- l2l 8.

CREVOISIER O. et MAILLAT D., Quel développement pour l'arc jurassien ?, Institut de recherches économiques et régionales,

Neuchâtel, 1995.

CREVOf SIER O., Industrie et rëgion : les milietx innovateurs dans l'Arc jurasslen, EDES, Neuchâtel, 1993.

CUYNET J., Histoire du rail en Franc'he-Comté, La Régordane-éditions, Saint-Laurent du Var, 1989.

CLTNHA A. et RACINE J.-8., Changements structurels et ëvolution du rëseau urbain helvétiqr.re, PNR 25, Lausanne, 1993.

DAVEAU 5., Les régionsfrontalières de la montagne jurassienne : ëtude de géographie humaine, Mémoires et documents / lnstitutdes

études rhodaniennes de I'Université de Lyon; no 14, Université de Lyon, 1959.

DIRECTION DES ROUTES, Paris; OFFICE FEDERAL DES ROUTES, Berne; DRE Franche-Comté; DDE Tenitoire de Belfort,
Doubs et Jura, SERVICES CANTONAUX DES ROUTES Jura, Neuchâtel et Vaud, Traversées jurassiennes, étude de circulation
I 987-l 988, rapport de synthèse, 1990.

DUCOS B., FALLET B., ROUDIER 8., La ntontagne structures et dynamiques de l'urbanisation, Approc'he statistique et cartogra-
phique, étude dirigée par la Direction de I'Architecture ct de I'Urbanisme, CEMAGREF-ALITEC, Grenoble, 1994.

FALLET 8., La dynamique territoriale jurassienne, CEMAGREF-lNERM, Grenoble, 1993.

FALLET B. et Perret 8., Per,spectives d'ëvolution de l'agriculture du massifjunzs.sien, CEMAGREF-INERM, Grenoble, juin 1992.

FONDATION REGIONALE POUR LA STATISTIQUE, Classeur statistique, Moutier, 1994.

HAUG W., La Suisse: Terre d'immigralion, sociétë multiculturelle, Eléments pour une politique de migration, OFS, Berne, 1995.

HELD D. et MAILLAT D., Marché de l'emploi, Entreprises et régions, PPR, Lausanne, 1984.

HUMBERSET C., Le rôle des migrations /rontalières dans le Jura neuchâtelois, Université de Neuchâtel, Groupe d'études économiques,

Documents d'économie appliquée no 33, 1980.

HUSSY C., Atlas du bassin genevois et de la région lëmanique, Un espace transJrontalier au coeur de l'Europe, Encyclopédie de

Genève, Genève, 1991.

INSEE / DRIRE, Frunc:he-Comté, Visage industriel, Besançon, 1995.

INSEE, Refl e ts d e l' ë co no mi e J r a nc -c o m I o i s e, di fférents numéros.

INSEE / OCSTAT, Atlas du bassin genevois, l'espace franc'o-valdo-genevois, Lyon, Genève, 1994.

INSEE, Recensemenl général de la population de 1990, volume "Evolution Démographique 1975 - 1982 - 1990", par région,Paris,
1992.

INSEE, Recensement général de la population de 1990, volume "Population - Activité - Ménages", par département,Paris, 1992.

INSE,E, Recensement général de la population de 1990, volume "Logement - Populalion - Emploi", par départemenl, Paris, 1991.

Atlas jurassien, appui à la coopération transfrontalière
DATAR / Cemagref/ EPFL-IREC 165



INSEE, Recensement général de la populalion de 1990, volume "Logement - Population - Emploi ", par dëpartement,Paris, 1995.

JACOB J. et HAUG W. (dir.), Espace jurassienfranco-suisse, les habitanls, INSEE, OFS, Besançon et Berne, 1995.

JEANNERET Ph., Rëgions et fronlières internalionales, L'exemple de lafrontièrefranco-suisse de Genève à Bôle, EDES, Neuchâtel,
I 985.

JEANNERET Ph. et MAILLAT D.,Jura, cantonfrontière,GEE, Neuchâtel, 1981.

JOYE D., SCHULER M., NEF R., BASSAND M., Le système des communes sursses, Statistique Officielle de la Suisse, n'154,
1-Population études statistiques, Beme, 1988.

LE BRAS H., Les trois France, Editions Odile Jacob, Seuil, Paris, 1986.

LE ruRA FRANÇAIS, du Rhin au Rhône, revue trimestrielle, différents numéros.

LERESCHE J.-Ph., La région dans la dëcentralisation en France: le cas de la Franche-Comté, Thèse de doctorat, Université de

Lausanne. Lausanne. I 990.

LERESCHE J.-Ph. et LEVY R. (êd.), La Suisse et la coopération transfrontalière: repli ou redéploiemerlz, Seismo, Zurich, 1995.

MAILLAT D., "Régions transfrontalières et Marché Européen Unique: le cas de la Région Franche-Cornté/Suisse Romande", in Revue

d'Economie Rëgionale et Urbaine no l, Neuchâtel, 1988.

MAILLAT D., ANSERMET Ch. et LECHOT G , Le système urbain industriel de l'Arc jurasien ' enjeux et perspectives, Programme
national de recherche Ville et transport, Zurich, 1993.

OCDE, Les problèmes rëgionaux et le,t politiques régionales en Suisse, Paris, 1991.

OFFICE FEDERAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, Transports Jura 2000, RéJlexions, interrogations, suggestions,Beme,
Delémont, 1985.

OFFICE FEDERAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, Grandes lignes du développement souhaité de l'organisarion du ter-
ritoire, OF AT IORL. Beme. 1 993.

OFFICE FEDERAL DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, Vue d'ensemble des activités à incidence spatiale de la Confédëration,
Berne, 1994.

OFFICE FEDERAL DES ROUTES, Routes nationales sarsses, Informations 1994,Beme, 1994.

OFFICE FEDERAL DE LA STATISTIQUE SUISSE, Moyens d'hébergement touristique en Suisse, Statistique Officielle de la Suisse,
n'100, l0 - Tourisme, Données statistiques, Beme, publication annuelle.

OFFICE FEDERAL DE LA STATISTIQUE SUISSE, Bilan démographique des communes saerses, Statistique Officielle de la Suisse,
n'24, 1 -Population, données statistiques, Berne, publication annuelle.

OFFICE FEDERAL DE LA STATISTIQUE SUISSE, Exploitations agricoles par commltne 1990,2èvolwne, Statistique Officielle de la
Suisse, no360, 7-Agriculture et sylviculture, données statistiques, Berne, 1992.

OFFICE FEDERAL DE LA STATISTIQUE SUISSE, Recensementtëdral de la population 1990, évolution de la population 1850-1990,
La population des communes, l-Population, données statistiques, Berne, 1992.

OFFICE FEDERAL DE LA STATISTIQUE SUISSE, Surface productive par commune 1990,3èvolume, Statistique Officielle de ta
Suisse, n'390, 7-Agriculture et sylviculture, données statistiques, Beme, 1992.

OFFICE FEDERAL DE LA STATISTIQUE SUISSE, L'utilisation du sol en Suisse, résultats par commune, Statistique de la superficie
I 979/85, 2-Espace, paysage et environnement, données statistiques, Beme, 1992.

OFFICE FEDERAL DE LA STATISTIQUE, diverses publications des recensements de la population de 1980 et de 1990.

OFFICE FEDERAL DE LA STATISTIQUE, L'ét'onomieforestière et l'industrie du bois en Suisse, Berne, 1993.

PLASTICS VALLEES, Oyonnax, France, brochure de présentation, s.d.

RATTI R. et REICHMAN S. (éds), Theory and Practice of Transborder Cooperation,Helbing et Lichtenhahn, Bâle, 1993.

ROSSI A., La décentralisalion urbaine en Suisse, PPR, Lausanne, 1983.

SANCHIS Th., MICHEELS Ch. et MONDOT R., Emploi el services dans les Massi/s de montagnefrançais,CEMACREF-INERM,
Grenoble, 1990.

SCHULER M., BOPP M., BRASSEL K. et BRUGGERE.A., Atlas structurel de la Sui.sse, Ex Libris, Zurich, 1985.

SCHULER M., Les niveaux gëographiques de la Suisse, OFS, Berne, 1994.

TUGAULT Y., La mesure de la mobililé,INEO, cahier 67, PUF, Paris, 1973.

WAEGLI H.G., Schienennelz Sc'hweiz, ein technisch-historischer Atlas, Generalsekretariat SBB, Berne, 1980.

166



lmpimé en Fnnce. - JOUVE, 18, rue Saint-Denis, 75001 PARIS
N" 232843S. - Dépôt lfual : Janvier 1996





Participations

L'Atlas jurassien a été réalisé par :

* Bruno FALLET (Cemagref)
* Uartin SCHULER (École polytechnique fédérale de Lausanne)

avec la participation de :

O pour le suivi des travaux et I'analyse

i Vincent BRIQUEL
* Benoît DUCOS
t Joëlle GANTER
* Christophe JEMELIN
* Vincent KAUFMANN

O pour le développement et la coordination des travaux informatiques

i Jean-Jacques COLLICARD

O pour les travaux informatiques

i André TORRE Base de données et cartographie
* Dominique BORG Traitement de données
* Gilles FAVIER SIG
* Mireille GERBE Maquettage

Le secrétariat a été assuré par Patricia BERILLE et Denise VARET

Nous sommes redevables à l'lnstitut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et
à I'Office fédéral de la statistique (OFS) de la fourniture des données. Nos remerciements
s'adressent tout particulièrement à Monsieur KAMMERMANN, Chef de la Division de l'économie
spatiale de I'OFS à Berne, pour son appui précieux et son suivi.

Nous remercions également les organismes qui ont bien voulu contribuer à I'aboutissement de ce
travail par l'attention podée à sa lecture et I'apport de compléments d'informations.



ryR
Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale

Commissariat à I'aménagement du Jura et des Vosges

Cet atlas présente la structure et les évolutions démographiques, sociales
et économiques de I'espace jurassien.

Les caractéristiques du massif, décrites à grands traits, précèdent
une présentation de la structuration de I'espace en pays et réseaux de villes
au travers de la géographie physique, de I'occupation humaine du territoire,

des infrastructures et flux de population. Puis une analyse thématique spatialisée,
s'appuyant sur la cartographie d'indicateurs descriptifs de situations et d'évolutions

socio-économiques, permet d'affiner la représentation du massif .

Les cartes, graphiques et statistiques ainsi que les commentaires analytiques
font de cet ouvrage un outil pratique et opérationnel.

ll s'adresse particulièrement aux acteurs engagés dans I'aménagement
et le développement du Jura, désireux de valider, étendre et illustrer

la connaissance de la situation et de l'évolution de ce massif . La vision d'un espace
commun, montagnard et frontalier, permet de mieux en percevoir I'unité

et la diversité. et de le situer dans son contexte franco-suisse.

Cemagref

Division études rurales montagnardes
Groupement de Grenoble

Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne
Département d'Architectu re
lnstitut de Recherche sur l'Environnement Construit

, llillilillllLilU[lll rir æ's ? ::::,-"


