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ÏNTRODUCTION GENËRALE

Les élus régionaux bretons ont exprimé la volonté de mener urre
politique draides spécifiques en faveur de certains secteurs du CenÈre -
Bretagne en voj-e de dévitalisation" CeÈte étude constitue une d.euxième
étape à lranalyse de 1'agriculture de ces zones sensibles commencée
I'année dernière par Mlles .fourd.ain et paris (1). Conformément à 1a
demande formulée par 1'Etablissement Public Régional , elle s'achèvera
par plusieurs tthypothèses dractions.tr.

I. OBJET ET INTERET DE L'ETUDE

zones sensibLes, secteurs en voie de dévitalisation ou au seuil-
de la désertification ; autant dtexpressions pour caractériser les
petites régions qui se dépeuplent et vieillissent.

Ainsi dans les pays 12) cle Carhaix et de ploërmel, centres c1e

nos deux zones drétude, 44 z, respectivement 34 Z, des jer,rnes entre
15 et 30 ans quittent rrleur pays".

Cette réalité démographique est 1a conséquence drune situatj-on
économique d.éfavorable. Exposons brièvement celle des zones sensibles
du Centre-Bretagne.

Le secteur primaire y a conservé r:ne place importante : 40 Z

environ de la population active. Le secteur industriel s'y est toute-
fois développé depuls 20 ans ; 1'activité dorninante en est 1'agro-
alimentaire. Cependant, depuis 1975, 1e nombre d'emplois industriels
stagne et ne permet donc pas dréviter I'exode rural.

Dans ces zones peu dynamiques, Itagriculture demeure le secteur
inducteur de I'activité économique.

Une meilleure connaissance de ce secteur (systèmes de production,
résultats économiques, perspectives d'évolution des structures et de
renouvellemeirt des exploitations. . " ) devrait nous penTrettre dtenvisa-
ger des actions visant la revitalisation de ces zones.

II - METHODOLOGIE

Pour cerner au mieux la situation d.e ces deux zones sensibles,
nous avons eu xecours à deux types de d.onnées :

- des données statisÈiques : elles permettent de décrire,
drexpliquer mais aussi de prévoir

(1) Paris H. et Jourdain I. "Les zones sensibles de Bretagne Centralet'
mémoire de fin d'étude - ENSAR - Septembre 1982

(2) Pays : zone dtinterdépendance "ville-campagtnetr clessinées à partir
de lrobservation des navettes domicile-travail et de 1'attraction
commerciale. T.a Bretagne en compte 17 dont 2 seulement sont entiè-
rement inclus dans nos zones drétude : pays de Carhaix et de Ploërmel

(3) "L" région coûlme ensemble de zones" - no 13 .' 1983 - Ocia'rl -iVsee .





-2-

La description des systèmes de production a été réalisée grâce au
RGA (1) " Les comptes TVA d.étenus par les centres de gestion départementaux
les comptes du SCEES (2) et des renseignements fournis par 1e CrédiÈ Agricole
ont servi de base à L'analyse des résultats économiques.

L'étude prévisionnelle concernant les structures et 1e taux de relève
repose, quant à e1le, sur le RGA, le RGP (3) et des données des ADASEA (4)
bretonnes.

- des données collectées "sur 1e terrain" : elles complètent 1es
précédent;;-;-1;-;â1it3-a;;i;;t-;î;-;-;;i;;-fâtparte " . ce*e phase d'érude
nous semble indispensable lorsgue le but poursuivi est 1'ébauche d'un pro-
gramme d'actions ; I'agriculteur n'est-i1 pas Ie premier intéressé par toute
politique de développement agricole ? Ces données ont été constituées en
3 temps, dans le canton de Gourin :

* Décembre 82 : une vingtaine d'étudiants de la spécialisation économie
rurale de 1'ENSAR ont enquêté auprès d'une centaine d'agrj.culteurs.

* Mars 83 : nous nous sommes déplacés une semaj-ne à Gourin afin de rencon-
trer des personnes ou des organismes proches du milj-eu agricole ou rural
conseiller général, caisse locale du Crédit Agricole, vétérinaires, res-
ponsables d.'entrepri-ses agro-alimentaires . . .

* Mai 83 : nous avons réalisé une mini-enquête auprès d.e jeunes agricul-
teurs en cours d'installation et d'exploitants proches de la retraite ou
retraités afin d'aborder un des "points chauds" du problème agricole :

le renouvellement des exploitations.

cette phase d'étude "sur le terrain" a été étoffée par la lecture des
rapports par petites régions agricoles des Etats Généraux du néveloppe-
ment.

Ces deux catégories de données ont consti-tué la trame du mémoire

III. PLAN

L'étude se déroulera en trois étapes :

- g!g_p!1:g_g:glCly:g de I'agriculture de ces zones sensibles : sys-
tèmes de production, renouvellement des exploitations eÈ résultats écono-
miques. Cette partie sera étayée par 1es points de vue d'agriculteurs.

1) Recensement Général de I'Agriculture
2) Service Central des Et,udes Economiques et St,at.istiques
3) Recensement Général de la Population
4) Association Départementale pour 1'Aménagement des Structures des

Exploitations Agricoles .
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9!9_gbggg_g5ggpggllyg : elle concernera 1'évolution des structr:res
et du taux de relève. Afin d,e resituer ces deux éléments de prospection
dans le contexte régional-, nous'évoquerons les différenLs scénarios pos-
sibles pour 1'agriculture bretonne.

g!9-Pbg99-99 -etgpg: !!tgls r -revit.alisatd-on du milieu agricole et,
ses dtactions en faveur de 1adt

rural

Tout au long de cette étude, nous n'avons pas hésité, en vue "d'oxy-
géner" nos propos, d'inclure des réflexions issues de notes bibliogra-
phiques, de rencontres avec des agriculteurs. . . voire personnelles. 11 ne
s'agit pas 1à de disgressions mais drajouts volontaires visant à cent,rer
1'analyse autour d.e lragriculteur et à mj-eux approcher la réa1ité agricole
de ces zones.
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Nous commencerons 1'étude de 1'agriculture des zones sensibles
par 1'analyse d.e sa situat,ion actuelle au travers de plusieurs sources

statistiques. I,'étude sera menée au niveau de lrexploitation, cellule de

base du milieu agricole, afin de mieux cerner, pâï la suite, sa dynamique

d'évolution.

Cette dynanique sera appréciée, lout d'abord, par une étude éco-

nomique de I'agriculture bretonne ces dix dernières années, puis par

1'exposé des avis émanant dragriculteurs d.es zones concernées.





6

VOLET 1

AppRocHE DE L'AGRIcuLTURE DEs zoNEs sENstBLES

- svsrÈmrs DE PRoDUcrtoN

- nÉsuLTATs ÉcoruomtouEs

- STRUCTURES
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11 convient, dans un premier temps de caractérj-ser 1'agri.culture
de ces zones du point de vue des orientations, des structures d'exploita-
tions, des hommes. . . cette analyse a déjà été réalisée dans l'étude pré-
cédente (1). Nous nous contenterons ici- d'une approche globale par sys-
tème de production à partir du RGA 1979-80 (2).

Puis nous complèterons cet,Èe description par 1'étude des résu1-
tats économiques obtenus par ces exploiÈations, grâce aux enregistrements
de 1a comptabj-lité TVA

Enfin, nous concluerons ce premier voreù par ltobservation de

1rétat actuel. du renouvellement^ des exploitations

( 1)

{2)

Paris H" et Jourdain I. "Les zones sensibles de Bretagne Centrale"
mémoire de fin d'études - ENSAR - Sept. 82
RGA : Recensement Général de lrAgriculture
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CHAPITRE T. LES SYSTEI'IES DE PRODUCTION DES EXPLO ITATIONS

DTS ZONTS SENSIBLES

11s se caractérisent par 1a nature des producÈions réalisées et
par les facteurs de production utilisés (teire, capital et travail).

La nature des productions réalisées est connue au niveau du RGA
les exploitations sont classées par OTE (1). Cette typologie dlexploita-
ti.ons est basée sur f importance relative de chaque production, mesurée
par sa MBS (2) . Cette MBS est définie comme 1e produit brut tiré de 1a
culture ou de 1a vente d'animaux, déduction faiLe des frais spécifiques
affectables à cette production. El1e s'exprime en UCE (3). f,es MBS onÈ
été étafties pour permettre I'agrégation de données de nature physique
différent.e afin d'appréci-er l-a dimension économique des exploitations.
Les rendements ét,ant supposés uniformes, les MBS ne renseignent que sur
le potentiel productif de 1'exploitation.

Les facteurs de production, quant à eux, ntapparaissenL pas aussi
clairement au niveau d.u RGA. Aussi nous contenterons-nous d.es deux é1é-
ments suivants :

- Ia quant.ité de travail
temps complet,

exploiÈation à temps partiel ou à

- la dimension économique : t4BS de 1'exploitation qui englobe
tout l-e potentiel productif et non pas seulement la SAU (4).

lntéressons-nous tout d'abord aux OTE. Les zones sensibles ont-
el1es des orientations agricoles spécifiques ?

T"1" LES OTE DES ZONES SENSIBLES 6)

Nous avons effectué le regroupement, de certaines OTE et n'avons
pas tenu compte drauÈres en raison de leur quasi inexistence dans nos
zones d'étude. Nous avons d.onc ainsi défini 7 groupes d'OTE.

I"11. Présentation ale des 7 s drOTE : c aison avec le
reste de la Bretagne (cf tableau en annexe no )

GlobalemenÈ, 1a répartition Ces exploitations suivant les groupes
d'OTE dans 1es zones sensibles est proche de la moyenne bretonne.

L'activité agricole dominante reste 1a production de lait
(OTE 411 et 412)" Elle concerne 54,4 I des exploiÈations (49,4 È en Bretagne).

OTE : orientation technico-économique
l4BS : marge brute standard
UCE : unité de compte européenne
SAU : surface agricole utile
pour 1a nomenclature des OTE, se rapporter au RGA

(1)
(2)
(3)
(4)
(s)
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CependanL, une part importante des exploitations est, orientée
vers la production de viande :

- production "dranimaux valorisant 1'herbe" (bovins et ovins :

OTE 42 et. 44) : 9,6 B d.es exploitations (9,3 t en Bret,agne) ,

- production dtanimaux en hors so1 : "hors-sol pur" (productions
avicole et porcine : OTE 51 et 52) : 5,3 t des exploitations (4,8 I en
Bretagne) ,

- production associant, les deux précédentes : "hors-sol associé"
(ors 71 eE 72; en général, il s'agit d'une association bovins-porcins) :
10,4 t des exploit,ations (11,7 t en Bretagne).

La production mixte de bovins lait viande'demeure t,rès peu déve-
loppée : 3,1 t d.es exploitations (2,I Z en Bretagne).

La production de culÈures de vente (OTE 11 et LZ : agriculture
générale) ne concerne que 7,7 Z des exploitations (10,9 t en Bretagne).

Quant aux OTE associanÈ 1'élevage à 1'agriculture, i1s ne touchent
que 8,2 ? des exploitations (9,2 Z en Bretagne).

En conclusion, i1 s'agit de zones d.'éIevage à dominante laitière
où Ie hors-so1 est bien implant,é.

L.12. Anal-yse des OTE : diversité intercantonale

Cerùains cantons présentenÈ une ou plusieurs ori,entations spéci-
fiques. Nous pouvons essayer de mettre en évidence à f intérieur de nos
d.eux zones d'étude, des sous-zones plus ou moins spécialisées dans te11e
ou telle production.

11 est à noter que, pour un canton Ie fait d'ôtre spécialisé
n'implique pas obligatoirement le fait de disposer d'un grand potentiel
de production. En effet, le nombre total d'exploiÈations est très variable
dtun canton à un autre et, de pIus, au sein dtune même orE, la dimension
économique moyenne des exploitations fluctue d.e façon notable enbre les
cantons "

Drun point de vue méthodologique, nous considérons un canton
conme spécialisé ou non-spécialisé pour une groupe dIOTE donné, lorsque
son pourcentage d'exploj-tations se consacrant à cette production est supé-
rieur ou inférieur aux valeurs des bornes de Itintervalle moyen des zones
sensibles pour ce groupe d'orE, c'est à dire : pourcentage moyen des zones
sensibles * ou - l'écart type (cf tableau en annexe n"4)

I.121 " La produetion Laitière

Cette production caractérise essenti-ellement les cantons du Nord
de la zone de Carhaix : Bell-e-Is1e-en.-Terre, Bourbriac, Cal1ac et Huelgoat
ainsi que deux cantons de 1a zone de P1oërme1 : le Grand-Fougeray et elélan-
Le-Grand. Dans ces 6 cantons, plus des 2/3 des exploitations se consacrent
à Ia production laitière
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La partie Ouest de la zone de Carhaix est la moins concernée par
cette activité : moins d,e 2/5 des exploitations : Pleyben, Ploudiry,
St-Thégonnec, Sizun et Scaër.

D'une façon plus générale (1), on observe d,epuis I97O, environ,
une "poussée" de la production lait,ière aux confins de I'Ille-eÈ-Vilaine,
du Morbihan eÈ des Côtes-du-Nord, donc à peu pràs au niveau de 1a zone de
Ploërrnel. La zone de Carhaix, quant à elIe, a connu ces dernières années
une augmenbqkion notable de son effectif laitier moyen par exploitation.

r..I22. Les pxoductions de uionde bouine et ouine

La place relaÈive de ces deux OTE est très peu variable d.run
canton à un autre.

Trois petites zones sravèrent ôtre plus spécialisées dans ce type
de production :

- 3 cantons du Sud des Côtes-du-Nord : Corlay, Gouarec et Sainl-
Nicolas -du- Pé1em,

* 2 cantons du Sud de ta forêt de Paimpont Guer et Plélan-Le-
Grand,

- et I canton des Monts d'Arrée : St-Thégonnec

, De la même façon que 1e cheptel laiÈier, le cheptel bovin a subi
d'importantes mutations géographigues ces dernières décades mais ces varia-
t.ions ne se sont pas aècompagnées de véritable spécialisation par zone.
Les plus grands troupeaux se rencontrent dans lrEst bTet.on et 1a. zone cle
Carhaix. l

t.Lz3. Les t'hors-soL punt' et tthovs-soL associé'l

Le "hors-sol pur" est très localisé autour de Carhaix eÈ de
Loudéac

- cantons de Pleyben, Sizun, Maël Carhaix et Carhaix-Plouguer,
- et cantons de Corlay et d'Uzel.

Cette orientation concerne environ 10 ? des exploitations. 11
demeure quasi-inexistant dans une bonne partie de la zone de Ploërmel "

Le "hors- so1 associé", quant à 1ui, est le trait. agricole carac-
téristique de deux sous-zones où environ 1rl5e des exploitations s'y
consacrent :

Sizun,

Porhoët

- cantons de l'Ouest de la zone de Carhaix : Pleyben, Ploudi|.y et

- et deux cantons d.e la zone de Ploërmel : l4erdrignac et la trinité-

(1) "Carbographie cantonale sur 1révolution d.e ltaqrj-culture bretonne"
SRSA Bretagne, no 76, Décembre 1982.
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fl a été montré, au niveâu des résuLtats RICA Bretagne (l), que
le "hors sol associé" regroupait essentietlement 1es exploitations se
livrant à la fois à I-a production de bovins (lait ou viande) et de porcins

I.I24" La productton miæte de Lart et de oiande

Ce type de prod,uction est très limit,é spatialement. ELle ne concerne
de façon notable que quelques cantons finistériens : Carhaj.x-Plouguer,
Chateauneuf-du-Faou, Ploudiry, St-Thégonnec et Sizun

r"125 " Les pz'oduetions uégétales de uente

Seuls deux cantons présentent vraiment cette spécificité : celui
de scaër et de cléguérec. Dans ces cantons, plus d'r/3 des exploitations
se consacrent à ces productions. En particulier, la prod.uction légumière
de plein champ y est développée.

GlobaLement (2), s'observe au niveau de nos deux zones d'étude,
le développement d.e productions Iégumières (pomrnes de terre i-ncluses) alors
qu'elles sont en régression dans touÈ le reste d.e la Bretagne, exception
faite d,es zones liÈtorales spécialisées où elles se maj-ntiennent. Le véri-
èable foyer d,e propagation est 1e bassin de pontivy-Loudéac.

r"L26i ConcLusion (ef carte no y' )

. Nous pouvons construire une carte montrant 1a spécialisation des
cantons. Pour ce faire, nous avons choisi pour chaque orE un seuil au-
delà duquel i] y a spéciaIj-sation. ce pourcent,age-seuj-1 est à peu près
éga1 à la borne supérieure de I'intervalle moyen des zones sensibles
(cf f introduction de 1".L2") "

La zone de P1oërme1 apparaît plus homogène et moins spécialisée
que cel1e de Carhaix.

En fait, aucune véritable spécifici-té agricole ne caractéri-se ces
zones sensibles.

l4aintenant i1 convient de compléter ces observations par 1'étude
des facteurs de production : dimension économique et quantité de travail

"2. LES FACTEURS DE PRODUCTION T4TS EN OEUVRE POUR UNE UTE AU NTWA.U DE
LIEWLOITATTON

I"2L" La dimension économigue des oitations des zones sensibles

Lorsque l'on se réfère à l'unité de surface, I'hectare, (cf carte
no &pi}, 2/3 des cantons sensibles disposent d'un potentiel d.e production
très faible, comparé au reste de 1a Bretagne " Seuls les canf-ons proches
des zones dites intensives (Chateaulin, Léon, 'St-Brieuc et pontivy-Loudéac)
et ceux autour de 1a vifle de Carhaix présentent une MBSr/ha moyenne à
forte : Pleyben, Ploudéry, St-Thégonnec, Sizun, Bourbriac, Corlay, Uzel,
La Chèze, Josselin, Malestroit, Rohan, Carhaix-Plouguer et Maël-Carhaix.

(1) "Résul-tats de 1'exercj-ce 81" - RICA Bretâgne
(2) "Cartographie canlonale sur 1tévolution de lragriculture bretonne"

SRSA Bretagne, no 76, Décembre 82.

I
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Nous pouvons noter que ces cantons sonÈ ceux des zones sensibles
disposant d.es plus fortes ressources en hors.-so1 rapportées à 1'hectare
plus de 100 UCElho.(l)

Par contre, lorsque I'on se réfère à l'unité de production, l'ex-
ploitation, les cantons sensibles obtiennent un meilleur cl-assement i
2/3 d,'enÈre eux ont une llBS,/exploitation supérieure à la moyenne régio-
nale (cf carte no 3 ). Parmi ces derniers l'on retrouve les cantons cités
précédemment. ainsi que : Chateauneuf-du-Faou, Le Faou, Rostrenen,
St-Nicolas-du-Pélem, Cléguérec, Guéméné S/Scorff et Trinité-Porhoët.

Ce phénomàne s'explique par 1a taille des exploitations du Centre -
Bretagne (cf carte en annexe no L ). Vers 1970 a débuté dans lrOuesl
breton une concentration des exploit.ations qui gagne, depuis, 1a partie
Est (1) . Actuellement, !'4rêEe dorsale de la Bretagne, principalement
la zone de Carhaix, se caractérise par les plus grandes structures foncières
bretonnes "

r. 211 "
Pav,tition des erploitations suiuant Leuz, dimension éeonomique
IIBS > 4 000 ucl et MBS < 4 000 væ.

Po-ur chaque canton nous disposons au niveau du RGA d'une réparti-
tion des exploitations en 6 classes de MBS. Nous avons préféré à cette
typologie, quelque peu empirique, la simple partition des exploitations
cantonales en deux grands groupes : exploitations dont la MBS est supé-
rieure à 4 000 UCE et exploiÈations d.e MBS inférieure à 4 0OO UCE. Ce qui,
par surcroît, facilite les croisements entre groupes d'OTE et MBS.

Pourquoi avons-nous choisi Ia valeur de 4 000 UCE comme base ?

Pour 1a région Bretagne (1), les MBS ( a OOO UCE regroupent les
expJ-oitations dont Ia d.imension économique est par exemple :

- pour une exploitation laitière : un cheptel inférieur à 1l vaches,

- pour une exploitation céréalière
1l ha de blé.

une surface inférieure à

De tel-les exploitations, malgré un "grand savoir-faire" ne per-
mettent pad dans le context,e actuel des prix agricoles de faire vivre une
famille.

En 1979, cette remarque concernai-È 35,7 I des exploitations bre-
tonnes, pourcentage analogue à celui d.e nos zones dtétude : 33,9 3.

Le pourcentaqe des exploitations de MBS ( a OOO UCE par canton
figure dans le tableau en annexe no 3 . Y sont signal-és les cantons sen-
sibles dont le pourcentage diffère notakrlement de la moyenne des deux
zones.

(1) "Cartographie cantonale sur 1'évolution de Itagriculture bretonne"
SRSA Bretagine, n" 76 - Décembre 82.
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4 cantons de 1a zone de Ploërmel présentent un très fort pourcen-
tage d'exploitations de MBS ( a OOO UCE : Guer (44,9 ?), ploërmel (45,7 z),
Maure-de-Bretagne (49,0 A) et Pipriac (47,1 8)" A signaler aussi le can-
ton dtHuelgoat (44,3 Z) d.ans la zone de Carhaix.

2 autres groupes d.e cantons se caractérisent, pâr contre, par un
faible pourcentage d'exploitations de MBS 4l a OOO UCn :

- cantons du Nord-Ouest de la zone de Carhaix : pleyben (25,3 Z)
Ploudiry (19,3 t), St-Thégonnec (22,O Z) et Sizun (23,1 t) ,

- canÈons proches de Loudéac : Corlay (24,O g), Mur-de-Bretagne
(22,4 Z) et Uzel (25,7 +) .

Le pourcenÈage cantonal drexploitations de MBS

rnet-il de définir une certaine échelle cle sensibilit.é ?

4 000 UCE per-

Nous montrerons par 1a suite qu'i1 faut dist,inguer 1e cas des
exploitations à Èemps partiel de celui des exploit,aÈions à t.emps complet
car leur source de revenu nrest pas comparable.

Pour Itinstant, contentons-nous d'analyser les râpports entre 1a
dimension économique des exploitations et leur OTE.

r.2L2. Dimension.éeonomique des eæploitations et Leur OfE.

-+ Ré ition des oitations de SPq -<, 3- 999-gç!- er!re-1e:-gi5!É:ell:
" 3)glggpgg_glglP (cf tableau en annexe n

Dans nos deux zones d'étude, la quasi-totalité
de MBs ( + OOO ucn, 95 B drentre elles se consacrent à
d'OTE suivants :

des exploitations
un des quatre groupes

- production laitière ; 4I,9 4 (40,6 3 en Bretagne)
- production de viand,e z 22,O 4 (2I ,L ? en Bretagne)
- agriculture générale : 18,7 I (19,6 t en Bretagne)
- Lultures et élevage", LL,2 z {11,2 t en Bret,agne) .

Pour cette répartition, conme pour ce11e de toutes 1es exploita-
tions entre les dlfférentes OTE (cf paragraphe I.11. p I ), les zones
sensibles constituent un sous-ensemble très représentatif de 1a Bretagne

* Comparaison avec la répartition globale des exploitations par groupe
d'OTE

Ltorientation laitière demeure la principale activj-té agricole.
Sa prédominance est toutefois moins marguée dans les exploitations de
MBS < 4 000 UCE. Ces exploitations se consacrent relatj-vement plus à
I'agriculture générale et à la product.ion de viande. Par contre, p€u
dtentre el1es sont ofienÈées vers le "hors-sol pur ou associé". 11 est
vrai que ce type cle producticn nécessite de grandes unités économiques.

(1) Les coefficients de conversion pour le calcul des MBS sont spécifiques
à chaque grande région agricole française.
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* Variations intercantonales

El1es sont relaÈivement proches de cel1es observées pour 1a répar-
tition totale des exploitations par groupe drOtE (cf paragraphe f"L2. p 3 )
Ainsi, pour 1es exploitations de MBS ç, a OOO UCn, les cantons d,u Sud de /
la zone de Carhaix conservent une spécialisaÈion végéta1e et ceux du Nord.
une spécialisation laitière. Les pôles de production de viande restent iden-
tiques "

Cependant, 1'orientation cultures et élevage est très développée
dans le Nord-Ouest de 1a zone de Carhaix au sein des exploitat.ions de faible
dimension économique, ce qui n'apparaissait pas lorsque 1'ensemble des
exploitatj.ons était considéré.

--+ 9e I 9 - 9 !e gg9 
- s r9spe - 

g : -oAL : - el s e e - r e I e ! 1 y e - 
ge e - e rpl e I ! e I ] e

llB!_-<_1_0_0_0__or_E_ 
(cf tableau en annexe r,. 4)

MBS <

ns de

Dans nos zones d'éÈude, L/3 des exploitations, environ, sont de
4 000 UCE . Ces exploitations sont :

r . très entées dans les groupes d'OïE suivants

- agriculÈure générale : 82,L * (64,2 * en Bretagne)
- production de viande bovj-ne eÈ ovine : 77,4 t (81,4

Bretagne)
-'tultures et éIevug"" , 4g,7 z (43,6 ? en Bretagne)

?en

. ygygllgggl!_IgpIÉggl!Ég: dans la production laitière : 26,3 z
(16,0 I en Bretagne)

. Sous-repIÉggl!égs dans 1es groupes d'OTE suivants :

- production de bovins viande et. lait : 15,8 ? (9,3 ? en
Bretagne)

- "hors-sol pur" t 9,4 Ê (8,2 4 en Bretagne)
- "hors-sol associé" z 7,3 z (7,9 ? en Bretagne) "

Les productions végéta1es et eelles de vj-ande bovine ou ovine sont
donc assurées par de petites exploitations (MBS < 4 000 UCE), tandis que
1es productions hors-sol ou "animales diversifiées" consernent essentiel-
lement les exploitations agricoles de dimension économique moyenne ou grande
(MBs>4000uc8).

Les remarques précédenÈes sont aussi valables au niveau régional
mais il faut noter, toutefois, que la prédominance des petites exploitations
dans lesOTE végétales est bien moins forte en Bretagne. Ceci s'explique
par le fait que nos zones d'étude sont à peu près exclusivement orientées
vers des productions animales tandis qu'il existe au niveau breton des zones
très spécialisées en production végétale, légumière par exemple (Léon,
Cornouaille du Sud, SÈ-Malo) dont les exploitations ont une tail1e .écono-
mique moyenne voire forte.
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Par rappore aux autres cantons sensibles
les exploltations de I'1BS<4 OOO UCE sont I

Q : sur-représentées
il,,. : sous-représentée s

dans un des 4 groupesr dtOTE sulvants z

: agriculture générale
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--tinte
Dimension éco des erPl91!3!r9!9-P3r-er
rcantonale (cf carte no +)

Nous allons exclusivement ,nous
dans lesquels les exploit,ations de MBS

sentées "

d rorE. Di :P1ri!É

intéresser aux quatre groupes d' OTE

4. a OOOUCE sont. suffj-samment repré-

À partir du tabreau en annexe n" l* , a éÈé réalisée une carte où
sont repérés tous les cantons présenÈant rin pourcentage d'exploitations de
MBS < 4 00o UcE éloigné de façon significat,ive de 1a moyenne des zones sen-
sibles très proche de la moyenne bretonne pour 1'un des quatre groupes dtCTE.

* Agriculture générale

Dans nos zones d'étude 1es petites exploitations (MBS { a OOCucn I
sont à peu près les seules à développer exclusivement des cultures de vente.
puatre cantons des Monts d'Arrée en const,ituenL un cas extrême ; plus de
95 I de leurs exploitations pratiquant 1'agriculture générale ont une
MBs ( a ooo ucn : Be11e-rs1e-en-Terre, Bourbriac, cal1ac et, Huelgoat.
Deux cantons font exception ; 50 I envj-ron de leurs exploitations orientées
vers 1!agriculture générale sont de dimension économique moyenne voire
forte : !,lur-de-Bretagne (57,L Z) et Cléguérec (49,3 B).

Dans 1a plupart des cantons sensibles, les conditions agronomiques
climatiques et topographiques ne prédisposent pas à 1'établissement de
cultures de vente. Compte tenu de la surface moyenne disponible par exploi-
tation (tB ha), une valorisation des productions végéta1es par 1'élevage
s'impose. Le fait gue cerÈaines petites exploitations se livrent exclusive-
ment à ces productions végétales s'explique en partie par 1e peu de travail
qu'el1es nécessitent ; bon nombre de petites exploitations sont. tenues,
comme nous le verrons par 1a suiter pâr des retraités ou des double-actifs.

Les cantons de Mur-de-Bretagne et de Cléguérec, quant à eux, dispo-
sent de conditions assez favorables pour la production de céréa1es, un ceï-
tain nombre d'exploitations se sont donc spécialisées dans ces cultures,

En conclusion, à 1'exception de ces d.eux cantons, 1a quasi-totalité
des exploitations orientées exclusivement vers 1a production de végétaux
sont de petite dimension

* Production de viandes bovine et ovine

Peu d'exploitaÈion-s de MBS >
tion de viande bovine ou ovine i moins de 10 t (cas extrême), dans 3 can-
tons de la zone d.e Ploërmel : plélan-le-Grand (8,9 t), ploërmel (9,4 t) et
Trinité-Porhoët (9,4 Z). Quatre cantons du Nord-Ouest de la zone de Carhaix
en comptent cependant plus d'I/3: Le Faou (40,0 ?), pleyben (34,5 B), Saint-
Thégonnec (43,2 z) et Sizun (55,7 B)" ces cantons à 1'exception de celui de
St-Thégonnec n'ont pas de vocation particulière pour la prod.ucÈion de vj-ande
bovine ou ovine.

Ainsi, ces ateliers de production sont de petite dimensj-on dans
nos zones sensibles à 1'exception de quelgues cantons finistériens.





$
* Cultures et élevage

Dans le Nord de la zone de Carhaix et dans lrÊst de cel1e de ploërmel
les exploitations qui se livrent à ces types d'OTE sont essentiellement d.es
exploitations de faible poids économique (plus de 70 t d'exploitations d,e
MBS <4 0OO ucE ) .
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- Nord de 1a zone de Carhaix : Belle-Is1e-en-Terre
Callac (82,2 Z) , et Huelgoat (72,7 Z) i

('16,O Z, Bourbriac(73,7 ji

(73,
(72,

7Z
3r

* Est de la zone de ploërmel
, . I{aure- de- Bretagne (78 , I ?) ,

l4erdrignac (76,3 8), Grand-Fougefay
Pipriac (77,5 z) et plélan-le-Grand

A lrinverse, quelques cantons de la zone de Carhaix présentent unetrès forte proportion d'exploitations de MBS \ 4 0OO UCE se consacrant à
ces productions, plus de 8o ? : ploudiry (93,6 *), scaër (gz,g ?), cléguérec(85,9 S) et Gourin (94,5 t).

Contrairement aux deux précédents groupes d'OTE, celui dencultures
et élevage"n'est pas, dans tous les cantons, pratiqué par de petites exploi-
tations.

* Production laitière

6 cantons présentent une production laitière qui peut être quali-fiée
de "concentrée" : 80 ?, au moins, cle leurs exploitations laitières ont une
MBS > 4 oo0ucE

* 3 cantons du Nord-ouest de ra zone de carhaix : ploudiry (g2,g z) ,
St-Thégonnec (92,7 Z) et Sizun (84,4 A)" 11 est à remarquer que ces cantons
sont très peu orientés vers cette product,ion (en nombre drexploitations) 

"

- et 3 cantons de I'Est de ra zone de carhaix: corlay (92,9 ?),
Uzel (87,1 *) et Guéméné/Scorff (84,7 +).

A I'inverse, 4 cantons de la zone de Ploërmel présentent une forte
dispersion au sein de leurs exploitations raitières : plus d, t/3 de ces
exploitations ont une MBS (a OOOUCf : Maure-de-Bret,agne (37,g g), pipriac
(39,9 B) , Josselin (34,3 ?) et ploërrnel (35,9 È) .

f"213 " ConeLusion : &ùmeneion ëeonomique et gyoupes dt2IE

A partir de la carte précédente (carte r" l,,1. ) peuvent être définies
quatre sous-zones "hors de 1a moyenne des zones sensi-bles ou de la'moyenne
bretonne" pour 1a dimensi.on économique de leurs exploitations suivant les
groupes dtOTE :

- 1e Nord,-Ouest de 1a zone de Carhaix, caract,érisé par des exploi-
tations de grande dj-mension économique pour les groupes d'oTE lait et viande
bovine ou ovine

- le Sud-Est de la zone de Carhaix, caractérisé par des exploitations
de grande dimension économique pour 1es groupes d'oTE agriculture généraLe,
lait eÈ "cultures et élevage" i
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a
tr
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$
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fa.
f

é1evé

Source: RGA 1979- BO.



- le Nord de la zone de Carhaix, caractérisé par des exploitations
de peÈite dimension économique pour les grou.oes d'.OIE'âgr$culture générate "
et "cultures et élevage" i
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- la zone de Ploërme1, caractérisée par des exploitations de petite
dimension économique pour les groupes d'OTE lait, viande bovine ou ovine eL
"cultures et élevage".

La zone de Carhaix, exceptée sa partie Nord, apparaît donc comrne
plus homogène du point de vue de 1a dimension économique de ses exploita-
tions (moj.ndre d,ispersion au sein d'un même groupe drOTE) que 1a zone de
Ploêrme1.

T.22" Exploitations à temps partiel ou à t emps complet dans les zones
sensibles

Au niveau du RGA, les exploit,aÈions ont été répartiesr pour chaque
OTE, en deux classes ;

- exploitations à temps complet lorsqu'elles emploient plus d'une
urA (1) ,

- et exploitations à temps partiel lorsqurelles emploient, moins
d'une UTA. Cette dernière clâsse regroupe 3 catégories d'exploitations

celles donL le chef d'exploitation (2\ (c.e) est double-
actif,

: ::1i:: :::: ï: l.! il'.i3il3l'i:" de revenus salariaux
autres que ceux de 1'exploitat,ion : cas complémentaire
aux deux précédents. Par souci de simplification, 1es c.e
d.e cette catégorie seront appelés "autres".

r.22L. Intpoz.totee des eryLoitattons à tenrps partiel dæts Les zones sensdbLes
et catëgories d'agz"iculteurs concez,nés (ef tabLeau en anneæe no $ )
(ef carte no 5)

-+ IrEgrlelge -9e : - ere]91!3! i9t: - è-!9Tp9 -p3r!191

24,3 Z d.es exploitations des zones sensibles sont à temps partiel
(25,9 I en BreÈagne) . Les disparités intercantonaLes sont importantes :

lrécart type est de plus ou moins 618 t.

Les cantons du Nord-Ouest de Ia zone de Carhaix se caractérisent
par un faible Èaux drexploitations à Èemps partiel : ploudiry (16,9 ?),
St-Thégonnec (13,5 ?) eÈ Sizun (15,7 ?) ; de même, quelques autres cantons
St-Nicolas-du-Pélem (L7,2 z) et 1a Trinité-Porhoët (16,6 s).

Les cantons de ltEst de la zone de Ploërmel- présentent, quant à eux,
un fort pourcentage d'exploit,ations à temps partiel : Guer (40,6 B), Maure-
de-Bretagne (43,6 t) et Pipriac (35,5 ?) ; le rô1e attractif de Rennes est
important.

1) UTA : unité de travail annuel
2) Chef drexploitation sera noté c.e par la suite.
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--+ gg-i-sont ces iculteurs à temps partiel ?

Ils se répartissent équitablement entre les 3
demment citées :

catégorJ-es précé-

- 3310 * sont des c.e. double-actifs (37,I * en Bretagne) , Le
taux des zones sensibles est plus bas en raison de ltéloigmement des
cantons intérieurs d,es pôIes industriels.

- 3515 I sont des c.e. retraités (35,0 A en Bretagne)

- et 3115 I sont des c.e. "autres" (21,9 B en Bretagne).

de ces
+ou-

Les disparités intercantonales sont énormes (cf les écarts-types
3 catégories : respectivement, + ou - 8r1 B, + ou - 1016 B et
11,9 r) .

Les d.eux zones drétude s'opposenÈ quant au poids relatif d.e leurs
différentes catégories d'exploitations à temps partiel. La zone de
Ploërmer est homogène : les agricurteurs c.e. double-actifs sont en
général sur-représentés par rapport à ceux d.es deux autres catégories.
La zone de Carhaix est hétérogène pour les parts relatives des diffé-
rentes catégories sauf pour 1e taux d'agriculteurs c.e. double-actifs
qui est moyen ou inférieur à 1,/3, le canton de Pleyben constituant
une exceptLon.

r"222. Les eæpLoitations à ternps paz,tiel et La dimension ëeonornique(cf tableau.æ en anneæe no 5 et n" 6 ) .

Nous allons mont,rer la très forte corrélation qui existe entre
les e:<ploitations à tenps partiel et celles caractérisées par une faible
dimension économique (UeS 4 UCE) .

*--à Ieille - É gel geisse -ge:- srp Jel!s!tete- è-lgspE -psrli e J

'97'9 z (97,3 * en Bretagne) des c.e. retraités travaillent une
exploitation dont la MBS est inférieure à 4 OOO UCE. La dispersion can-
tonale autour d.e cette moyenne est très faible : * ou - 2,2 Z i ainsi,
aucun canton ne se situe en dessous d'un taux de 90 S.

- 90r1 I (92,3 3 en Bretagne) des c.e. double-actifs tiennent
une exploitation dont la MBS est inférieure à 4 000 UCE. La dispersion
cantonale étant faible : + ou - 516 4, aucun canton nrest en dessous
drun taux de 80 *, excepté celui de Ploudiry (76,9 z) "

- 79rO I (8018 t en Bretagne) des c"e" "autres" travaillent une
exploitation cle MBS < 4 OOO UCE. Le coefficient de dispersion étant
relativement grand : * ou - 916 4, les taux cantonaux fluctuent de 5313 3

à 9317 s. Si ces variations, à l'état de pourcentages bruts, paraissent
très importants, elles deviennent insignifiantes lorsque I'on se rapporte
au nombre drexploitations.



Carte no 6

% dtexploirarlons de I'IBS(+ OOO UCe
et à tenps compLet;

LES E)cI1OIT,\TIOI,IS DE FATBLE DII,IENSTON ECONO}IIQUE (<4 OOO UCE)

ET A TEI'IPS COI.IPLET : CRITERE DE SEI'ISIBILITE.

<)

. élevé z L5 rT/"
o bas : 8r3%

Sourcc: RGr\ 1979 _SO.
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\
En conclusion, 1a quasi-totalité des c.e. retraités ou double-

actifs ainsi que Ia nrajorité des c.e. "autres" travaillent des exploi-
tations de faible dimension économique (MBS < 4 000 UCE) .

---+115!-99:-Sle]e:!c!191:-è-lsse:-rer!1s1_ge!:_13:_srp_1et!3!_iet:-99
y9g- 

-<1-999-ggE-l s!e-ry: e-ilyer:e-ge-ssIle-9g-eeresrsp!s-presÉ get!)

64,3 z d,es e>çIoitations de MBS (. a OOO UCE sont à temps partiel
(pourcentage analog:e à celui de la Bretagne : 65,8 B. Sur ces 64,3 z
d I e>çloitations :

- 25,0 ? sont tenues par un c.e. retraité (24,9 I en Bretagne) ,
- 2!t7 4 r' 'r " " c.e. double-actLf (2418 ? en Bretagne),
- et 1715 Z sont tenues par un c.e. 'tautre', (19r1 ? en Bretagne).

Ces pourcentages concordent avec les observations du paragraphe
précédent" Pour un même taux catégoriel de départ (33 s environ), les
c.e" retraités tiennent plus souvent une e>çloitation de faible dimension
économique que les c.e. d.or:ble-actifs, d.e même ces derniers par rapport
aux c.e. t'autrestt.

En ce qui concerne le poids relatif des différentes catégories
d'exploitations de l4BS < 4 000 UCE à temps partiel, on observe les mênes
disparités intercantonales et opposition par zone que celles exposées
dans Ie paragraphe I.22f. p l7) pour les exploitations à temps partiel
en général.

Le tiers restant des exploitations de MBS I 4 0OO UCE est donc
travaillé par au moins un actif à temps complet.

Le RGA ne fournit malheureusement pas de données quant à 1a pluri-
activité au niveau du couple dans ce type drexploitation. Nous pouvons
cependant faire lrhypothèse que, lorsque Ie ratio cantonal,
nombre d'exploitationsj__tem,p_s pârtiel et_MBS (,, 4 000_ UCE
nombre total d'exploitations
en pourcentage, est fort par rapport à lamoyenne de Ia zone d'étude
(1'2,0 z, ce qui est très prdche de la valeur réqionale z L2,2 È'tr, le
canton considéré présente une certaine sensibilité puisqurr:n pourcentage
non négligeable de ses agriculteurs vivent dans des exploitations dont
la dimension économigue est jugée insuffisante sans ressources extérieures
(cf carte no 5 ).

Sur les 36 cantons d,e nos zones d'étude, Ie I/4 présente cette
sensibilité :

- 5 cantons autour de Rostrenen : Rostrenen (L7,3 Z) , St-Nicolas-
du-Pélen (t6,6 B), Belle-Tsle-en-Terre (1818 8), Callac (I8,7 z) et
Gouaree (t6,6 Z) i

- et 4 autres, éparyillés : Huelgoat (I5,9 A), Le Faouët (1518 %),
Ploërmel (I7,3 Z) et la Trinité-Porhoët (18,1 ts) "

En conclusion, il y a concord.ance entre les exploitations à temps
partiel et celles de l4BS < 4 000 UCE.
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Nous aurions pu aboutir à la même conclusion en analysant le
pourcentage des exploitations qui sont à temps partiel mais dont la
dimensj-on économique est supérieure à 4 000 UCE.

Etudions-le succinctement. Ce pourcentage est de 10r1 A en
moyenne dans les zones sensibles (comparable à celui de la Bretagrne :
9'2 z) " La dispersion intercantonale sravère très importante : * ou - 4,! %

(cf tableau en annexe n" 6 ). Nous avons choisi Ie seuil de 15 % (moyenne
+ écart-type) au-delà duquel la part de ces exploitations n'est plus
négligeable.

* cantons seulement se trouvent dans cette situation.
essentiellement d.es cantons finistériens : carhaix-plouguer,
Ploudiry et Saint-TLrégonnec

Ceux sont
Pleyben,

T""223" Les eæpLoitations à tenrps partiel et Les 0W.
nosetno6)

(tabLeauæ en anneæe

Dans nos zones drétude, les exploi.tations à temps partier se
livrent à 3 grands types de prod.uctions :

- Ia production l'aitière : 3019 ? drentre elles (30,
- lf agriculture générale z 24,9 % d,,entre elles (23,
- et la prod.uction de viande bovine ou ovine z 24,5

(25,5 ts en Bretagne) .

Les disparités intercantonales sont énormes
en annexe n' ( ).

BB
5%
Bd

en Bretagne),
en Bretagne),

rentre elles

(cf les écarts types,
tableau

En fait, ces exploitations ne sont représentées de façon signifi-
cative que dans quelques groupes drOfE.

- Iragriculture générale
- viand.e bovine ou ovine
- etllculture-élevag. ". . .

75 des exploitations,
65
38'

I
t
9o

il

It

It

t!

Bien que représentant les 2/3 des exploitations de moins de 4 000 UCE
et moins de 5 & des e>çloitations de plus de 4 000 ucE, la répartition
des exploitations à temps partiel diffère querque peu de celres des
exploitations de lIBs < 4 000 ucE.

Elles se consacrent moins à Ia producÈion laitière (3019 B contre
4I,9 z) mais, par contre, plus à ltagriculture générale (24,9 ? contre
I8,7 z) .

En moyenne, Ies exploitations à ternps partiel préfèrent se livrer
à des activit,és agricoles rnoi ns cont,raignantes .
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T.3. CONCLUSTON CONCERNANT LES SYSTET/ES DE PRODUCTTON

Tout au long de cette analyse concernant 1es orientations
agricoles et les structures dre:çloitations (dimension économigue et
temps de travail), les zones sensibles ont cor$Eitué un sous'ensemblè
très représentatif de la'rBretagne moyenne". rl s'agit de zones dréle-.
vage à dominante laitière où le hors-sol est bien implanté et dont une
exploitation sur trois est de petite dimension (<4 000 UCE).

Une assez forte concordance existant entre les exploitations à

lerçs partiel et celles de dimension économigue modeste (< 4 000 UCE).
Les systèmes de production peuvent être simplement caracté-risés par
deux seuls critères : Irorientation agricole (groupe dtOTE) et 1a
dimension économique (MBS) (cf carte n. { n 15 ).

Les systèmes de production donnent une image précise de ltagri-
culture tout en constituant un support de prévisions. Ainsi, ài Ie
prix drune production chute, on peut, rapidement connaitre les cantons
les plus atteints par ce revers économique.

Connaissant les spéculations et les facteurs de production de
ces exploitations, intéressons-nous à leurs résultats éconorriiqùes.
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CHAPTTRE IT. T]NE APPROCFiE DES RESIJLTATS ECCNOMIQUES DES EXPLOITATIONS
AGRICOLES DES Zo{ES SE}JSIBLES DU CENTRE-BRETAG{E (',t980)

Préambule : 1e support de I'an e : les comptes TVA

Ltanalyse et 1a comparaison avec le reste de la Bretagrre, des
revenus des e>çloitations des zones sensibles est, sans conteste, drune
grande utilité pour apprécier, dans Itespace économique, la sensibilité
de ces zones.

Compte tenu de leur délimitation, elles sont réparÈies sur 4 dé-
partements' il nous fallait rechercher des données relatives aux cantons.
Nous disposions de plusieurs sources :

- lréchantillon breton du RICA : nous ne lravons pas utilisé en
raison du très faible effectif dtexploitations concernées au niveau
cantonal,

-la tabitité tion des rents des différents centres
de gestion bre tons : nous avons renoncé à cette source de

données en rai.son des difficultés d.'accès mais aussi en raison de la
faible reprisentativité drun tel échant.illon ; les exploitations sont
souvent fiau-dessus de la moyennett,

- ta conpt+lil.ité TVA au niveau des centres de gestion : 11
sragit de comptes relatifs à lrassujettissemenL fVÂ, obfig,atoire ou
optionnel, des agriculteurs. En 1980, ce type de comptabilité touchait
19 % des agriculteurs bretons (50 S environ d.es agriculteurs bretons
établissent une comptabilité wA par eux-mêmes ou, dans la majorité
des casr pêr ilintermédiaire drun centre de gestion ou dtune coopéra-
tive) " Cet échantillon est considéré comme plus représenLatif que les
deux précédents. A noter que les erçloitations concernées sont drune
certaine taille (>4 000 ucE), il s'agit d'exploitations employant en
général au moins un actif à temps complet"

IT " 1" RENSETGNEIûENTS FOURNTS PAR LES COWTES TVA

Sur les comptes 1I/4, par erçloitation, figurent les renseigne-
ments suivants :

- une donnée géographique : numéro du canton dtappartenance,
- des données de caractérisation de lrexploitation : SAU,

production principale, âge du c.e" et année du premier assujettissement,
- des données fiscales de régularisation annuelle de la TVA :

" le chiffre d'affaires (noté CA par Ia suite)
" Ies biens ne constituant pas des immobilisations et

services (noté BNCIS) correspondant aux achat.s courants
avec TVA et aux prest,ations de service avec TVA,
les biens constituant des immobilisations (noté BCI) :

matériels mort et vif, bâÈiments, "

Ies livraisons à soi-même (noté ËSM) : matériel de
construction acheté par lragriculteur pour ses propres
réalisations.



Carte n" 7

EBT eir F par c:<ploitaÈion
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E )1o9 5oo

I'toi' g 1r11g-ll re t a'ne :

87 4?.7

EBT/EXPLoITATI0N CANToNALE IioyEt\lt,iE.

Sourcc: conrptes-TV/. des ceirtres de 3estion.
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Les dépenses hors -TVA :

salaires, fermage, assurances,
honoraires de vétérinaires, cotisations,
charges sociales, frais financiers,

impôts. ". ne sont donc pas connues.

Ntayant pu obteni-r Ie traitement informatique de ces données par
exploitation, nous avons dt nous contenter de moyennes cantonales, toutes
productions et systèmes de prod.uction confondus.

rr.2. ANALYSE DES C2I/PWS TVA

I1.2t. Méthodologie : 1lexcéd,ent brut de trésorerie, fil conducteur de
cette approche économigue

Lragriculteur assujetÈi à la TVA doit obligatoirement enreqistrer
tous 1es flux monétaires de ltexploitaÈion soumis à la TVA : il réalise
en queque sorte.une "trésorerie TVArr.

Ir. 21 1 " La tyésoy,ez,ie dttme erpLoitation

La trésorerie enregistre lrensernble des encaissements et décais-
sements drune année, crest à dire :

- ceux qui sont soumis à la TVA :

. ventes et achats courants du rycle drexploitation considéré,

. " rr rr t' dépendants dtun autre cycle
d re>çloitation,

. ventes et achats exceptionnels.

- ceux qui ne sont pas soumis à la TVA :

. remboursements dremprunts,

. charges d'exploitation : charges sociales,
vétérinaires, assurances, impôts " " .. prélèvements personnels de lfexploitant.

fermage, frais

Le solde de trésorerie, excédent brut, doit être positif sur une
année, sinon lrexploitation se voit contrainte drent,amer une "partie
de sa substance" : vente de biens, ou de recourir à des aides extérieures
emprunts, pour faire face à ses échéances.

rr.2t2. La tttz,ésoy,eï"ie TVAtt ; son eucédent by,ut : EBT (L)

Elle ne tient compte que des flux monétaires soumis à la TVA. Son
excédent brut, EBT, srexprime en fonction des données fiscales figurant
sur toute comptabilité-TvA (cf introduction du paragraphe II:I. ped),
de la manière suivante :

EBT = CA + LSM - (eNCfS + BCI) où

chiffre dtaffaires,
montant des achats et services courantg,
montant des j.nvestissements réalisés,
part des achats courants qui ont servi à des immobi-
lisations ; on la rajoute au CA car elle a été dé-
duite deux fois, au niveau des BNCIS et cies BCI.

CA
BNCÏS
BCI
LSM "

(1) EBT : excédent brut de la i't.résorerie-TVArr.
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Cet EBT permet une comparaison intercantonale en chiffrant la
quantité drargent dont dispose une exploitation cantonale moyenne, pour
faire face à ses charges drexploitation et à ses remboursements d'inté-
rêts ainsi que pour dégager un revenu.

'!etLa carte no /'donne une partition des cantons bretons suivant
cinq grand^es classes d'EBT.

Les zones de plus fort EBT se superposent aux zones de culture
ou d'élevage dits intensifs (maraichage, légumes de plein charrp et hors-
sol) : Finistère (surtout le Nord Ouest : le Léon), régions de F.ennes,
de St-Malo et de Locminé. Les cantons de Rostrenen et de St-Nicolas-du-
Pélem présentent aussi un très fort EBf. .: -jc -'- .:." .y'rinr,r."f f/ '.l.. *,"

A lropposé, les pays de Redon et du Méné, les landes de Lanvaux,
û la partie Est des Monts d'Arrée et des Montagnes Noires se caractérisent

par un EBT très faible. On peut les qualifier de régions pauvres d'un
point de vue agricole.

La zone de Ploêrmel, à I'exception de trois cantons centraux,
dispose d'un EBT par exploiËation faible, voire même très faible. Celle
de Carhaix est moins homogène : sa partie Ouest ainsi que guelques
autres cantons / RosÈrenen et St-l.Iicolas-du-Pélem, sont riches.

Nous alloâs maintenant étudier dans le détail Ia formation de
IrEBT afin d,e mieux caractériser les différences intercantonales obser-
vées précédemment et d.ren donner si possible des e>plications"

L'EBT d'une exploitaÈion dépend de son potentiel de production
et d.es rendements qurelle en obtient, mais aussi de la part de cette
production finale (= CA) qurelle utilise pour s'approvisionner en
rimatières premières" (= BNCIS) et pour renouveler son capital d'exploi-
tation (= BCI).

II.22. Le potentiel de production cantonal (ou dimension économique
cantonale) (cf carte no 6 ,tableau en annexe n" 7 )

Il est mesuré par la marge brute standard (l4BS) moyenne du
canton : Ies exploitations de MBS<4 000 UCE n'ont pas été comptabili-
sées car elles sont, en généra1, absentes de I'échantillon TVA des
centres de gestion.

fi..22I. MBS des ctttons sensibLes

Elle est :

';)

- faible dans 1/3 des
Redon et cantons situés dans

cantons : cantons proches du pays de
la partie Est des Monts d'P-rrée ;

- forte, voire même très forte, dans Ia noitié des cantons :

cantons limitrophes de la région de Pontivy-Icudéac, cantons finisté-
riens du Nord Ouest et de Carhaix.

Les exploitations des zones sensibles disposent, donc, en moyenne,
dtun potenti.el économique saÈisfaisant surtout 1a partie Ouest, 1.es va-
riations intercantonales sont cependant importantes.



Cartc n" q
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II.222. Le niueau du potentieL productif sterplïque t-iL par Les
orientations technico-éeonomiques de L' erpLoitation ou pay
sa suz.face ?

yE!-9!_9519!!g!_i9!9_!e9blf9g:Ég9!9gigg9: (cf carte no /1 p l5 )

La comparaison des cartes de MBS et drorientations cantonal-es
spécifiques montre que les cantons se livrant à peu près exclusivement
aux productions bovines (lait et/ou viande) se caractérisent par une
MBS faible. Par contre, 1es cantons pratiquant en plus, le "hors-soll'
associé" ont r.tne l{BS supérieure. Nous avions déjà noté au niveau de
1rétude des systèmes d.e production que les petites exploitations
(MeS < 4 000 UCE) se lj-vraient très rarement aux "productions animales
associées " .

(cf tableau annexe 7 et carte annexe B)

Parmi ces cantons à faible MBS par exploitation, seuls ceux de
Gouarec, Rostrenen et de St-Nicolas-du-PéIera présentent une MBS,/ha
élevée. Dans ces deux cantons, une augmentaÈion de Ia I'IBS ne peut se
faire, à priori, gu'en relation avec un agrandissement. pour les autres
cantons à faible MBS/e>çloitâtion, La MBS/ha est modeste ; en raison
du système économique et/ou des conditions naturelles ?

Les cantons à forte MBS par exploitation ont une MBS par hectare
importante (le canton de Cléguérec fait exception) " Leur potentiel pro-
ductif nra donc pas été obtenu par une accumulation inconsidérée des
terres, du moins en moyenne.

En conclusion, il n'existe pas de relation de proportionnalité
entre la t4BS et Ia SAU.

Ayant apprécié 1a capacité productive d.e I'exploitation canto-
nale moyenne, intéressons-nous maintenant aux rendements qutelle obtient
réellement.

II"23. Les rendements (cf carte no gtet, tableau en annexe nol )

I4BS et SAU

cole

Nous allons utiliser le rapport CA comme indicateur de rendement
MBS

La MBS représente en quelque sorte r:ne unité de production agri-
(les différentes natures de production ont été agrégées) "

ï,e CA correspond à la valeur de vente de la prod.uction réalisée
par cette unité agricole. Nous considèrerons, -Dar approximation, que Ia
valeur de vente est proportionnelle à la quantité produite.

Ainsi connaissons-nous la quantité produiÈe par unité de l.{BS, donc
le rendement drune unité de production eÈ, par conséquent, eelui de
toute lrexploitation.



Cci:te no 4O
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Les rendements de la zone Est sont globalement plus faibles
que ceux de Ia zone Ouest,. Dans la zone de PIoërmeI, 1es cantons pré-
sentant déjà une faible l4BS par exploitation, obtiennent des rendements
très médiocres sauf celui de Merdrignac" Leur niveau de production est
donc bas en raison de la faiblesse de leur potentiel productif et de
ses résultats" Paradoxalement, 1a quaèi-totalité des cantons de Ia zone
de Carhaix à faible MBS par exploitation (le canton de Bourbriac étant
lrexception) ont des rendements bons, voire mëme très bons, comparés à
ceux du reste de la Bretagne.

En ce qui concerne les cantons à forte MBS

sont essentiellement localisés dans Ia zone Ouest
sont très variables. Les rendements sont très bas
Cléguérec, Carhaix-Plouguer, Corlay, UzeL, Scaër,
élevés dans ceux de : Pleyben, Le Faou, Ploudiry,
St-Thégonnec, Sizun et La Chèze.

De
valeur de

par exploitation, ils
et leurs résultats
dans les cantons de :

Trinité-Porhoët mais
Chateauneuf- du-Faou,

En première approximation, les rendements bas de la zone Est
s robservent dans les cantons présentant les plus mauvaises conditions
agronomiques. Cette remarque n'est pas valable pour la zone Ouest. La
zone de Ploêrmel apparaît donc plus tributaire de Ia qualité des sols

. que la zone de Carhaix. Ceci srexplique en grande partie par sps orien-
tations agricoles, assez peu tournées vers le tthors-sol pur ou associé".

Les conditions naturelles ne constituent pas Ie seul facteur
explicatif des diftérences de rendements observés, il faut aussi tenir
compte du niveau delitectrnicité des agriculteurs, des systèmes de pro-
duction employés. ". Nous ne disposons malheureusement pas d'indicateurs
statisÈiques permetÈant de mesurer I'impact de têls facteurs sur le
revenu ; ils ont certes leur importance.

la combinaison de la MBS et des rendements, résulte le CA,
Ia production agricole finale de I'expj"oitation"

II.24" Le chiffre draffaires (cf carte no y'o et tableau en annexe no / )

Les combinaisons
draffaires (CA)

(MBS, rendements) donnent 3 niveaux de chiffre

T.r"24I" Les cqntons à ty'ès faible CA Lié à une II{BS et des rendementg
bas : L/4 des eantons sensibLes

- la moitié de la zone Est, les cantons de : Grand-Fougeray'
Plélan-le-Grand, Maure-de-Bretagne, Pipriac, Guer et Mauron,

* der:x cantons de Ia zone ouest : Bourbriac et Le Faouët"

I\.242. Les cættons à CA faibLe ou moAen Lié à wle MBS irnportætte et à
des v,endements mé&ioeres (ou uice*oersa) : L/2 des cættons
sensibLes

- lrautre moitié de la zone de Ploërmel, le canton de la Chèze
faisant exception. tes cantons de : Merdrignac, Josselin, Ploêrmel,
Malestroit, Rohan et la Trinité-Porhoët.
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Est) g

Corlay,
ferre,

- et 1a majorité des cantons de la zone de Carhaix (sa partie
Scaër, Gourin, Guéméné SrlScorff, Cléguérec, Mur-de-Bretagne,
Gouarec, UzeI, Rostrenen, St-Nicolas-du-Pélem, Belle..Isle-en*

Callac, Carhaix-Plouguer et le Faou.

rr..243 Les cantons à CA éLeoé Lië à une I/ES irnportcvtte et à de forts
rendements : L/4 des euttons sensibles

- la quasi-totalité des cantons finistériens : Chateauneuf-du-
Faou, Iiuelgoat, Pleyben, Ploudiry, St-Thégonnec et Sizun ;

- les cantons de t4aél-Carhaix et de Ia Chèze dans les Côtes-du-
Nord. A part celui de la Chèze, ces cantons appartiennent tous à la
zone d,e Carhaix. A noter que le canton de Chateauneuf-du-Faou se carac-
térise par une l4BS Èrès faible mais celle-ci est compensée par de hauts
rend.ements.

I] "244" ConcLusion coneeynant Le CA

Le CA des cantons de la zone de Ploërmel est plus
de la zone de Carhaix. Comparée au reste de Ia BretagTne,
téuroigne drune certaine sensibilité pour ce critère.

P2
(cf cartes n" y'4et no lë6t

faible que celui
la zone Est

Le CA, fonction de 1a l4BS et des rend.ements, d.épend donc à Ia fois
de la technicité de l'exploitant, du système de production et des condi-
tions naturelles,

Quels liens existent-ils entre le CA et I'EBT ?

La comparaison des cartes de CA (cf carte n lO p!(1 et d.'EBT
(cf carte n'.i|. p/3) montre gu'il n'y a pas coincidence systémaÈique
entre les zones à forte valeur de production et celles à EBT élevé"

Exemples : Ie canton de St-Nicolas-du-Pélem dégaqe en moyenne un
EBT par exploitation important malgré une valeur de production faible"
Celui de La Chèze témoigne du cas de figure inverse.

11 faut, donc srintéresser au fonctionnement de lrex-oloitation ;
les données TVA renseignent sur les parts du CA consacrées aux consom-
mations internédiai-ies (BNCIS) et aux investissements (BcI).

CA

rI.25. Formation de I|EBT artir du CA : BNCIS et BCI

CA

tab

Pour cette analyse nous allons
cantons précédemment définies "

CA CA
leau en annexe no f )

reprendre les trois catégori-es de

apports BNCIS et BCI assez moyens
CA CA

II"25L" Les cqntons du type 1"

Ils se caractérisent par des r

(rapport
élevé) .

- BNCIS inférieur à la moyenne sauf le canton du Faouët
CA
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Ces exploitations font relativement peu appel aux consommations
intermédiaires i nous pouvons les qualifier de 'tplus autonomes". Ceci
s'explique par :

. Le fait que, dans ces cantons, pêu drexploitations se sont
orientées vers l'élevage hors-sol très demandeur de consommations
intennédiaires i

. Les systèmes de production pratiqués plus trad.itionnels ou
visant une certaine autonomie.

- BCI inféÈieur à la moyenne, les cantons du Faouët et de PléIan -
CA

le-Grand constituant une exception (rapports élevés).

Les investissements réalisés concernent surtout lrachat du chep-
tel et de matériel ; investissements d.e rrrapport immédiat", rarement le
bâtiment (les cantons du Faouët et de Guer faisant exception). (cf don-
nées du CA pour I'année 1980 en annexe no-9 ).

En moyenne, les exploitations de ees cantons obtiennent un CA
très faible. Bien que consacrant une très faible part de ce CA aux
achats et aux investissements, e11es ne dégagent qurun EBT très moyen.
Par conséquent, compte tenu du montant des intérêts et des charges
drexploitation à.orélever de cet EBT, Ie revenu de ces exploitations
ne peut être que très modeste, comparé à celui du reste de Ia Bretagne.

rI.252. Les cdntorls &t tgpe 2

Ils présentent des rapports BNCIS et BCI moyens à élevés, en
grénéral" - CA- CA

- BN-CIS supérieur à la moyenne, les cantons de Rostrenen, Saint-
CA

Nicolas-du-Pélem et Guéméné faisant exception (rapports faibles).

Ltagriculture des cantons du type 2 apparal.t plus "poussée" que
celle de la catégorie 1 puisqurelle est plus grande consommatrice de
biens intermédiaires.

- 9-CI supérieur à la moyenne, les cantons de Rostrenen, St-Nicolas -
CA

du-PéIem, Merdrignac et Josselin faisant exceptions (rapports faibles).

Ces exploitations font donc un effort drinvestissement" Les
emprunts contractés concernent essentiellement la construction de bâti-
menÈs drélevagerce qui dénote, en particulier, dtun certain développe'
ment d.es productions hors-sol. Dans les cantons morbihannais, ltachat
foncier est toutefois important : en raison du fort vieillissement de
la population agricole, de nombreuses terres se libèrent. (cf données
du CA pour I'année 1980 en annexe no.$ ) " Comparés aux investissements
réalisés par les cantons du type 1 ceux-ci peuvent être qualifiés drun
ttrapport molns immédiat". I1s correspondent en quelque sorte à ,.:n stade
ultérieur de f investissement agricole.



Cr.rrte n" 43

Tau:< ric convers ion :

|" ,T.\ux Do coi.tvuRsrofr z

l.iOYENNL- C,\NTOti/,LI;

<)

f-Tl ( 1,18
t:t é[ ]_8

€.lt,Ztt
ffi én,3i
E >1,3S

7,2d
1 ,3il
1 ,39

Sou.:ce: compt.es-ïVrt des cenLres cle gest.ion



-29-

Le CA d.es cantons du type 2 est très souvent supérieur à celui
de Ia catégorie 1" Cet avantage de départ est cependant annulé par
Iteffort d.rinvestissement réa1isé et llachat important de biens inter-
médiaires" Ainsi IIEBT dégagé par ces exploitations et par conséquent
leur.revenu sont , en moyenne, aussi faibles que ceux d.es exploitations
du type 1.

Seuls les canÈons de St-Nicolas-du-Pélem eÈ de Rostrenen se
garantissent un EBT très élevé en investissant très peu et en achetant
peu de biens intermédiaires.

II.253. Les ctttons du type 3

I1s se caractérisent par un BNCIS é1evé et un BCI bas.
CA CA

- BNCIS supérieur à 1a moyenne, les cantons de St-Thégonnec et
CA

Huelgoat faisant exception (rapports faibles) .

Ces cantons sont très riches en élevages hors-sol.

- BCI faible à moyen, les cantons de Maêl-Carhaix et drHuèlgroat
CA

faisant exception (rapports éIevés) .

Les exploitations de ces cantons investissent relativement peu
et les prêts contractés ne présentent pas de spécifieité particulière
(cf données du CA pour lrannée 1980 en annexe no_l )

. stagit-il Itdrexploitations modernestt en phase de "croisièret'
ne pratiquant plus que des investissements de renorivèIlement ?

" ou,/et s'agi-t-i1 d.'un choix délibéré compte tenu de la conjonc-
ture économique assez difficile ?

Grâce à leur CA élevé et à leur faible investissement, les exploi-
tations de ces cantons réalisent un EBT inportant et dégagent, par
conséquent, un des meilleurs revenus agricoles bretons.

Nous avons tenté jusqurà présent drévaluer Ie revenu dégagé par
"l texploitation cantonale moyenne". Essayons maintenant drapprécier sa
rentabilité.

n.26. Approche dtune rentabilité de "l texoloitation cantonale movenne"

Cette approche nous est fournie par Iranalyse dri:n indice de
'orentabilité" d,e ttt,ous les systèmes de production confondus" pour chaque
canton":

soit ç. =CA*LSM
BCI + BNCIS

rapport entre ce que lron ob

Ce taux de conversion permet une approche des performances de
ltagriculture de chaque canton.

i nous lrappelerons taux de conversion,

tient du t'système"sur ce quton lui a fourni.
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Dans le tableau annexe n" V , nous présentons les résultats
obtenus pour lrannée 81 :

,( remarquons tout d.rabord qu'un tiers des cantons sensibles
ont un taux inférieur à la moyenne bretonne (C= 1130)

Certains cantons se remarquent par leur taux très faible
La Chèze (0,98) , l.{erdrignac ( 1, 10) .

It l'étud.e d,es interrelations enÈre les différentes variables
économiques nous montre r:ne forte corrélation entre le taux de conver-
sion (n et :

- la valeur ajoutée (p = O,84)
- lrexcédent brut de trésorerie (p = 0,85)
- la capacité drauto-financement mesurée par le ratio

cA - BNCIS (2) (P = 0,95)
CA

L'analyse de ce taux de conversion permet donc de confirmer les
mauvais résultats économiques de certains cantons.

* Observons ce taux de conversion au niveau des zones sensibles :

Ouest
(Carhaix)

Est
(PloërmeI)

::
: Ille-et-:
: Vilaine :

Côtes -du -

l.Iord Morbihan Finistère'Bretagne'

T I,3t I,2O 1,35 L,2! 1 ,2g : t,:s 1 ,30

Si Ia zone Ouest présente un taux semblable au taux moyen breton,
l'écart est défavorable pour Ia zone Est (t= t,2O). Ainsi, Ies systèmes
de production étant pris globalement, à montants égaux de BCI et BNCIS
injectés dans le système (ex : 1 000,00 F), la zone Ouest dégagera en
moyenne 1 300100 F tandis que la zone Est nrobtiendra que 1 200,00 F.

Nous saisissons plus réellement lrhandicap cumulatif que peut
représenter un système de production relativement peu rentable. Le
surplus de 100r00 F pourra être réinvesti et permettra de creuser encore
davantage I'écart si I'on réalise avec ce surplus d'investissement des
gains de productivité

Indépendamment d.e la dispersion obÈenue par cet indiée de renta-
bilité, nous pouvons nous interroger sur lradaptation des systèmes de
production en place dans les zones sensibles : Ia t'mise à niveau" de
ces zones (entendue comme maintien d'une agriculture compétitive, cotts
d.e production comparables à drautres régions) se doit de débuter par
une réflexion sur 1'adaptation des systèmes de production en pIace.

(t) ratio utilisé lors des études TVA menées par les centres de gestion.
ce ratio est une approche de la capacité drautofinancement.
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TT"3" CONCLUSTON A LIAPPROCHE ECONOMTSW

En ce qui concerne les résultats économiques, nos zones d!étude
sont [loin derrière'r le bassin d.e Rennes ou le Finistère t à lrexcep-
tion du Nord-Ouest, de la zone de Carhaix, le revenu des exploitations
y est inférieur à la moyenne bretonne.

Si les écarts sont importants entre les cantons, il en est
certainement de même entre les systèmes de production dont la renta-
bitité peut être apBréciée par le taux de conversion précédemment dé-
fini (cf paragraphe II.26. p e3 ). Une telle analyse de dispersion per-
mettrait de réaliser une typologie approximative des systèmes de produc-
tion en fonction du revenu qurils permettent de dégager.

Nous ntavons malheureusement pas pu entreprendre cette étude en
raison de Irimpossibilité que noug avions d'obtenir un traitement infor-
matique des données brutes exploitation par e>çloitation"

Au terme des deux chapitres précédents :

- lragriculture des zones sensibles nous est apparue sans gran{e
spécificité en ce qui concerne ses systèmes de production ;

- quant à ses résultats économiques, très variables drun canton
à un autre, ils se situent, en moyenne, en-dessous de ceux du reste de
la Bretagne.

Dans ces zones, peu favorisées du point. de vue des conditions
naturelles et connaissant déjà une situation démographique crit,ique,
quelle peut être la situation du renouvellement des exploitations ?
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CXTAPITRE III. ETAT ACTI,]EL DU RENOI,J\IELLE}'IENT DES EXPLOITAT]ONS DAi\iS LES
ZONES SENSIBLES DU CENTRE-BRETAG}IE

Pour appréhender le renouvellement des exploitations, il
convient dranalyser les surfaces détenues respectivemenÈ par les
exploitants jeunes et par les exploitants âgés"

TTT.1. ETUDE REGIONALE ET DEPARTET/ENTALE

J.Y. Bariou (1) a défini un indicateur de renouvellement, le
rapport : e}rfaces exploitées par des qoins de 40 ans

surfaces exploitées par des plus de 65 ans

En règle générale, cet indicateur est de

4 lorsque les jeunes détiennent. 19 à Z: g des terres contre 4 à 5 t pour
les aînés,

3 lorsque 1es jeunes détiennent 17 à 2t B des terres contre 5 à 6 g pour
les alnés,

et 2 lorsque les jeunes détiennent 16 à 20 t des terres contre 6 à 9 I pour
les ainés.

En France, les jeunes exploitent en moyenne trois fois plus de
terre que leurs ainés.

Depuis tgTOt l-e renouvellement des exploitations en Bretagne srest
dégradé" La situation y demeure cependant favorable comparée à celle
dtautres régions françaises, la Basse-Normandie par exemple, même si les
écarts se sont considérablement réduits"

D'après la carte n' 14, en 10 ans, intervalle entre les 2 RGA,
lrIlle-et-Vilaine, les Côtes-du-Nord et le Morbihan ont connu un taux
de renouvellement convenable mais avec un taux annuel de disparition
dterçloitations très différent. Ce qui montre quril peut y avoir main-
tien important d'exploitants âgés et installations de jeunes agricul-
teurs à r:n taux satisfaisant si les premiers conservent une part réduite
des surfaces i 1'IlIe-et-Vilaine eonstitue un exemple caractéristique.
Ie Finistère, quant à lui, allie un taux de disparition d'exploitations
fort (similaire à celui des Côtes-du-Nord) à un taux de renouvellement
faible ; ainsi 1a population agricole y demeure très âgée et la réten-
tion foncière par les ainés y est forte.

Remarque : Iorsqu'il y a cessation de ltactivité agricole par IVD (2),
celle-ci se fait tôt en Bretagne et sur des surfaces importantes. LrOuest
de lrIlle-et-Vilaine fait exception, ltexploitant âgé y cède tardivement
une surface déjà réduite"

(1) J.Y. Bariou : "Le renouvellement des exploitants dans }es régions
agricoles de Irouest'r. clrAsEA - Délégation Régional"e de Rennes,
Janvier 82.

(2) IVD : indemnité viagère de départ"
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TTT"2. ETUDE CANTONATE

La carte no y'î, construite à partii au tatrleau en annexe n"4o,
permet d.e relier Ie nombre de chefs drexploitation (c.e.) par classe
d'âge à Ia surface (SAU) qutils occupent.

La moyenne bretonne nous donne le.croisement âge-SAU suivant :

- I/10e des c.e. de moins de 35 ans détiennent 118e des surfaces
- 3/t0e rr rr " 35 à 50 rr 2/5e rr rt

- 2/5e rr rr tt 50 à 60 rr rr t/5e rr rr

- t/Se rr rr rr plus de 60 rr tr t/tOe rr rr

Les départements des Côtes-du-Nord, du }{orbihan et de 1rIlle-et-
Vilaine présentent une répart,ition similaire ; quant au I'inistère, il
se trouve dans une situation alarmante : forte rétention foncière de Ia
part des aînés et peu drinstallations i ces dernières se font de sur-
croit sur des surfaces réduites.

Analysons plus précisément cette carte no 15. Nous regrouperons
1es cantons présentant une situation voisine en 1980 puis, nous nous
j-ntéresserons plus particulièrement aux deux zones sensibles qui se
rattachent par parties aux g'roupes précédenrnent définis.

Chaque canton est caractéri-sé par I données (cf Èableau en
annexe no/0 ).

- les pourcentages de c.e. (1) appartenant à une des quatre
classes drâge permettent drapprécier fe renouvellement des c.ei

- les pourcentages de SAU détenue par ces différent,es classes
de c.e. renseignent quant à la reprise du foncier par les jeunes agri-
culteurs.

Pour chacune de ces données, un intervalle régional moyen peu
être défini (cf tableau en annexe n"4Q ) "

Lorsqurun des I pourcentages cantonaux ntest plus contenu dans
son intervalle, 1e canton est affecté drun des quatre sigines suivants
indicés de 1 à 4 suivant Ia classe d'âge concernée :

-o
-a
.E
-E

pourcentage de
à considérer
pourcentage de
à considérer
pourcentage de
à considérer
pourcentage de
à consid.érer.

c.e. ( à la

c.e.) à la

sAU(àra

sAU)àla

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

de Irintervalle

de lrintervalle

de lrintervalle

de lrintervalle

borne

borne

borne

borne

(1) c.e. : chef d.'exploitation (comme précédemment)
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IIl"27. La Bret.agne par zolles

III.211. La CozmouaiLle

Sa population de c"e. est, très âgée : 65 t drentre eux ont
plus de 50 ans. Le renouvellement des c.e. y est insuffisant z 6 4

seulement des agriculteurs ont moins de 35 ans.

La répartition foncière, quant. à elle, met à jour la mauvaise
adéquation ent.re les strucÈures drexploitations (sAU) et les effectifs
par classe drâge : les c.e. de plus de 50 ans y détiennent plus de 50 ts

de la SAU.

Les agriculteurs de cette zone cèderaient très tardivement leur
e5ploiÈation en raison du faible taux de succession assurée par des
descendants. ifY. Bariou (2) a montré cependantr Çlue cette faible Iibé-
ration de terres servait essent.iellement aux i_nstallations.

rI:..2L2. Le Trégoz,

II se rapproche assez de la Cornouaille ; sa situatlon est Èou-
tefois moins catastrophique : population agricole âgée, faible renou-
vellement des c.e. et mauvaise répartition foncj.ère au très net désavan-
tage des plus jeunes agriculteurs. Les Ëerres libérées sont en majorité
utilisées par des agrandissements.

III. 213 .. Le Noy,d-)uest Finistéz,ien

Comme tout lrOuest breton, il se caractérise par ute population
agricole relativement âgée : 60 t des agriculteurs ont plus de 50 ans.
Le renouvellement des c"e. y est faible conme dans les deux zones
précédentes.

I.e Nord-Ouest Finistérien sren distingue cependant par sa répar-
tition foncière qui, bien que favorable aux agriculteurs âgés, ne srest
pas faite au détriment des installations : la part de SAU occupée par
les jeunes agriculteurs est comprise dans f intervalle régional moyen.
Il est fort probable que cette rétention constitue aujourdrhui un obs-
tacle certain à lrinstallation.

rlr.zt4. Une zorze nectanguLqlv,e : Dinæt-Loudéac-Vannes et Le Gz,and-FougeraA

Les agriculteurs âgés y sont faiblement représentés numérique-
ment mais aussi sur 1e plan foncier : moins de 7 * de la SAU sont
tenus par 1es agriculteurs de plus de 60 ans.

Ce rrsurplus foncierrr profite essentiellement. aux jeunes agri-
culteurs, nornbreux à srêtre installés, sauf dans quelques cantons proches
de Loudéac et de Broons où ce sont les aqriculteurs de 35 à 50 ans qui
en ont bénéficié.

(2) .T.Y. Bariou : "Lê renouvellement des exploitanÈs dans les régions
agricoles de lrouest. CNASEA - DéIégation Régionale de Rennes -
janvier 82.
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I1L.2L5. Autres paz,ties de La Bretagne

Du point de vue du renouvellement des exploitations, Ie bassin
rennais et le littoral de st-Malo nronÈ guère de spécificité tandis
que le Sud l4orbihannais et le littoral de St-Brieuc sont très hétéro-
gènes.

Irr.276. ConcLusïon à Ltétude pa!, zones

En ce qui concerne la répartition des c.e. par classe drâge et
par structures (SAU) ItEst et le CenÈre-Est bretons présentent en 1980
une situation plus favorable que lrOuest de la région.

Il est à noter, cependant, euê la pression foncière peut être très
inégale au sein dtun même canton, à lrintérieur dtune même conmune, en
particulier en raison de la nature très variable des so1s.

ITL.22. Ies deux zones sensibles de Bretaqne Centrale
(carte no 13 y3tt)'

Elles sont à rapprocher par parties aux zones précéderunent défi-
nies.

rrr.zzL. Le Sud de La zone de Carhaùæ

qui correspond au Nord de Ia Cornouaille
Scaêr, de Gourin et de Guéméné/Scorff.

cantons du Faouët, de

Les agriculteurs les plus âgés (classes 3 et 4) "monopolisentrl
Ie foncier au détriment des généraÈions montantesl sous-rêprésenÈées
numériquement. La classe 1'dans les cantons du Faouët et de Scaër ne
détient que 8r9 I de la SAU contre t2,4 Z en moyenne en Bretagne tan-
dis que Ia classe 2 dans les cantons de Gourin et de Guéméné/Scorff
occupe respectivement 3Lr0 I et 3116 g de la SAU contre 3811 a en
moyenne en Bretagne.

rrr.222. Ltvst de La zone de
PLoër,rneL

Cayhaiæ et La majoz,ité de La zone de

sont inclus dans la zone rectangulaire : cantons de Rohan, de
la Chèze, de Merdrignac, de Mauron, de .Tosselin, de Malestroit, de
la Trinité-Porhoêt, de Guer, du Grand-Fougeray, de Pipriac, de Cléguérec,
de Mur-de-Bretagne et drUzel.

La part foncière des agriculteurs les plus âgés est réduite :

moins de 7 B de la SAU cantonale. Par contre, celle des jeunes (classe
1 et 2) est importante ,

- plus de 16 B de la sAU pour Ia classe 1 dans les cantons de
la zone de Ploër:rnel précédemment cités à lrexception de celui de Rohan,
ainsi que dans celui drUzel ;

- plus de 42 B de Ia sAU pour la classe 2 dans les cantons de

Rohan, Cléquérec et Mur*de-BreÈagne"

Dans cette partie des zones sensibles, la rotation fcncièr:e est
donc rapide.
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1LI".223" Auty,es carttons des zones sensibles

Bon nombre de cantons sensibles nront pas été t,ouchés par les
zonages précédents :

- les canÈons de Plélan-le-Grand, Belle-IsIe-en-Terre, Bourbriac,
Ploudiry, Carhaix-Plouguer, le Faou, Pleyben et Ploërmel en raison de
leur peu de spécificité ,

- les cantons de St-Thégonnec, Huelgoat, Chateauneuf-du-Faour
Maël-Carhaix, Rostrenen, St-Nicolas-du-Pélem, Gouarec, Carhaix et Callac
où la rétention foncière de Ia part des agriculteurs âgés, souvent nom-
breux, est importante sans nuire, toutefois, de façon notable à une
classe drâge particulière.

III"3. CONCLUSTON CONCERNA]IT LE RENOUWLLEMENT DES EXPLOTTAruONS

Nos deux zones drétudes ne sont guère homogènes guant à Ia répar-
tit,ion du poÈentiel hunain et foncier par classe d'âge.

A I'exception du Sud de Ia zone de Carhaixr.la lituation est
moyenne voire même plutôt favorable dans 1a zonê de Ploërmel, comparée
à celle de la Bretagne en général.

Nous concluons cette analyse de Ia situation agricole actuelle
en Bretagne Centrale par un essai de modèlisation des cantons sensibles
tenant compte à Ia fois de paramètres démographiques, économiques et
agricoles.
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crIAprrRE rv" EXISTEI{G DIUN 'tul0DELE CAI{TOhI SENSIBLE BRETAG,IE CENTRALE" ?

Au terme des diverses analyses des cantons sensibles, analyses
démographique, agricole et économique, qui ont engendré la récolte de
données relatives à ces cantons, il nous a paru intéressant de les
confrontér afin de caractériser la sensibilité des cantons par une
approche autre que démographique : en effet, 1a délimitation des can-
tons sensibles s'est appuyée sur des crit.ères uniquement de cette
nature ( 1) .

Loin de remettre en cause cette délimitation, nous nous conten-
terons de caractériser les.cantons retenus, de les grouper.

Pour cette étude, nous utilisons I'analyse en composantes prin-
cipales 

"

IV.l" L,ANALYSE EN COWOSAJVTES PRTNCTPALES : ACP ; VARTABLES EMPLOYEES

LrACF permet de faire Itanalyse drun ensemble multidimensionnel,
cet ensernble forme un nuage de points. LIACP nous fournit Ia meilleure
représentation possible sur rm plan engendré par deux axes qui sont
combinaisons linéaires des variables utilisées.

Ces axes, ont, généralement une signification ; de plus, les
individus étant représentés sur le plan, il nous est possible de faire
une typologie des individus en fonction des variables.

- les individus sont donc ici les cantons sensibles,
- quant aux variables, .nous en avons retenu douze : (Annexe no 11)

+ 3 critères démographiques utilisés pour la délimitation des
cantons sensibles :

\TPOP

AGES

variation de la population sur la période 1968-1975

poids relatif des personnes âgées de plus de 65 ans
en 1975

AGRI : poids relatif du secteur primaire dans Ia population
active en 1975

+ FOUR : I de cultures fourragères dans la SAU cantonale

+ STH : B de surface toujours en herbe dans Ia SAU cantonale

+ CERE : B de céréales dans la SAU cantonale.

+ MATE indice dtéquipement matériel par exploitation : ce
critère est calculé draprès la néthode utilisée par
P" Le Clézio Q) et en prenant, les données cantonales
du RGA (nornbre de tracteurs selon 1a puissance, presses,
ensil-euses, etc..")"

(1) Etablissenent Public Régional : Budget primitif 1981, premières pro-
positions pour une politique en faveur du développement des zones'
sensibles de Bretagne Centrale, Septembre 1980"

(2) Le Clézio p. : le remembrement en zones bocagères - êttets économiques
et- soclaux - IIrfRÀ, station df économie rurale de Rennes, 99 paoes,
Décembre 7977.
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+ TC (4 : t d'exploitations à temps complet dans Ie nombre des
exploitations de MBS(4 000 UCE (1)

+ EBT excédent brut de trésorerie moyen cantonal, draprès
1es comptes lVA 81

+ EFOR : effort dtinvestissement mesuré par le ratio BCI

+ r/cA mesure de lrinvestissement à la production,
par 1e ratio BCI/CA

CA.BNCIS

appréciée

+ CONV : taux de conversion (approche dtune rentabilité cantonale)
mesuré par CA + LSM

BCI+BNCIS

Ainsi, Ies variables seront représentées sur 1es graphiques par
Ies abréviations précédentes : FOUR, STH, GRE, etc.. " Les individus
par la codificaÈion attribuée aux cantons, ex : M009 : Gourin.

Iv.2. SIGNIFICAII)N DES AffiS (carte no 16)

Pour cela, nous nous reportons à lrannexejteû /3 recensant res
principaux résullats de lrACp.

- nous notons tout dtabord lrabsence de corrélation entre va-
riables d.e nature différente ; se reporter à Ia matrice des corrélations
(annexe 4g ). Nous remarquons seulement un coefficient de corrélation
moyen = 0163 entre AGES et FOUR.

- sur lraxe 1, Ies variables alzant des coordonnées élevées et
res contributions les plus fortes sont : le pourcentage de cultures
fourragères (fOUn), Ia proportion de personnes âgées de plus de
65 ans (AGES) , la variation de population (WOp) .

Cet axe disperse donc les cantons suivant Itimportance rela-
tive d,es cultures fourragères mais il comporte également une dimen-
stion démographique en dispersant les individus suivant les variables
AGES et VPOP.

Cette double signification est à relier au coefficient de
corréIation = 0163 entre AGES et FOUR.

- sur lraxe 2, ce sont les variables EFOR, EBT et CONV qui ont
des coordonnées éIevées et de fortes contributions, celles-ci confèrent
à rraxe une dimension économigue, répartissant res cantons suivant
leur situation technico-économique, rappelons qu'EFOR est corrélé
négativement avec EBT et. CONV.

(1) MBS : marge brute standard t UCE : uniÈé de compte européenne
dans la typologie OTEX (RcA).
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Ceci dit, sur Ie.plan formé par ces 2 axes, nous discernons
trois groupes d.e canÈons encore que les limites entre ces groupes
soient parfois assez floues

IV.3. WRS UNE AUTRE APPROCHE DE LA SEIVSTBTLTTE DES CANTONS DE
BRETAGNE CENTRALE

IV"31. Situatlon économique relativement bonne, mauvaise situation
démggraphigue

Notre premier groupe se situe en haut et à clroite du graphique
(NE) ; iI est constitué par 7 cantons de la zone Ouest :

MO 07
ct[ 43

FÎ 16: Huelgoat; FI 25: Pleyben, Clf 23: l4aël-Carhaix
: Le Faouët, FI 09 : Cl:ateauneuf du.-Faou, FI 41 : Scaër,
: Rostrenen.

Ils sont caractérisés par :

- une variation de population négative : la plus forte pour
Pleyben (- Lz,'l 4), en généraL - 7 à - 10 S (sau{ Rostrenen + 0r3 3)

- AGES : plus de 20 B de 1a population est âgée de plus de
65 ans

- poids du secteur primaire varj.able selon les cantons

- SfH : de 7 à 18 3 ; ? de céréales faible = 12 à 16 %

(m = 20,6 3) , sauf Pleyben (27,t 4)

- proportion de cultures fourragères supérieure à 60 g . (alors
que Ia moyenne des cantons se situe à 55rB B), on y trouve Huelgoat
avec 74,6 *. 

j

- pour ce qroupe, nous trouvons un EBT supérieur à 110 000 F
(en 1981) ;

- lrinvestissement à la production est variable mais I'effort
dfinvestissement est relativement faible (22,2 t à 33,1 I pour une
moyenne = 4314 4)

- le taux de conversion est généralement bon (Huelgoat = L,1t i
Rostrenen = 1163).

En résumé, ce groupe de cantons se caractérise par r:ne situation
démographigue assez critique avec, néanmoins, une situation économique
des exploitations généralement et relativement favorable" Les cultures
fourragères sont dominantes dans ces cantons.





40-

II est à noter 1a remarquable position de Huelgoat (FI 16) qui
cristallise convenablement lrallure de ce groupe : relativement à
Itensernble des cantons qui figurent sur Ie plan, voici quelques posi-
tions de ce canton : \

VPOP
AGES
STH
FOUR
r/cA
EBT
CONV

@RE

30e/3t :

2e/3I :

28e/3t :
ter/37:
2e/3t :

Ier/3L :

ter/3I :
27e/31 :

12,6 z
27,6 È

10,L %

7416 z
t7,7 %

206 000 F
1 ,71
I7,9 4

IV.32. Situation économioue ô démoqraphique assez mauvaisest

Ce second groupe de cantons se trouve en haut et à gauche sur
le plan (NW). 11 comporte une dizaine de cantons :

cr,{ 05 :
UzeL i
Porhoët

Ft 42 : Sizun ; C1'{ 02 : Be1le-Is1e-en-Terre i CS{ 03 : Bourbriac
Cal1ac r CN 15 : Gouarec r CI.I 46 : St Nicolas-du-Pélem ; CN 48

M0 09 : Gourin ; MO 12 : Guéméné /Scorff ; MO 36 : La Trinité-

Mis à part ce dernier canton, ils sont tous de la zone Ouest
(dite de Carhaix) ; ils se caractérisent par :

- une variation de popr:lation négative,
- une proportion de personnes âgées supérieure à 20 ? = moyenne
- Ie secteur primaire (AGRI) est très souvent supérieur à 50 B

(exceptés Gourin et Guéméné) i nous trouvons Callac et St-Nicolas-du.
Pélern avec AGRI = 60 I

- STH varj-able, de même que la proportion de céréales : nous y
trouvons les deux extrêmes : Callac z 8,6 I et Ia Trinité-Porhoët t 36rt Z

- FOUR : supérieur à 60 I pour Ia partie I du groupe
. - l" proportion drexploitations à temps complet d.ans celles de

MBS (4 000 UC! est supérieure à la moyenne (= 35,2 z) sauf Gourin
- EBT(tOO OO0 F' (en 1981), nous trouvons d.e très mauvais résul-

tats pour Sizun, Guéméné, Belle'Isle.en.Terre
- lrinvestissement à la production (I/CA) est variable mais

I'effort, dfinvestissement est supérieur à la moyenne (= 4314 z) sauf
pour Uzel et la TriniÈé-Porhoët" Sizun, Belle-Isle-en-Terre, Callac,
Guéméné font de gros efforts drinvestissements.

Ainsi, dans ce groupe, la situation démographique inquiétante se
double drune situation économique peu enviable, la sensibilité de ces
caRtons y est d.onc d'autant plus aiguê.

Comme pour le premier groupe, nous proposons un cantcn représen-
tatif, il sragit de Sizun (FI 42) :

\POP
AGES
AGRT
1"/CA
EFOR
EBT

26e/31
ter/ 31
8e/31

28e/3t
Ier/3L
3Le/37

-'l 1 44
7+
0?
2z
44
223

28,
54,
I,

81 ,
34 F
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rv. 33 " Un .état g*noqraphique m.oins crilique.. des résu.ltats économigues
faibles

Ce dernier groupe rassemble le bas du graphique et embrasse du
même coup tous les cantons de la zone Est (dite de Ploërme1), excepté :
la Trinité-Porhoët. 11 peut englober également des cantons isolés de
la zone Ouest, à savoir : Corlay (C1{ 10), Mur-de-Bretagne (CbI 27), }laël-
Carhaix (rI 07).

Ces différents cantons se caractérisent par :

- une variation de population différente selon les cantons : on
y trouve néanmoins lrensemble des cantons ayant une VPOP) 0 (PléIan-ls-
Grand): + 615 ?)

- une proportion de personnes âgées ( ZO z (Guer z !I,4 4)

- STH variable (P1é1an-1e-Grand :25,5 t; Maël-Carhaix: 816 A) i

- la proportion des céréales est en général supérieure à la moyenne

- cultures fourragères : I inférieur à la moyenne (42 s FOUR 53 g)

- EBT : inférieur à la moyenne (sauf Mauron et Maël-Carhaix) ,
même constataLion pour le taux de conversion (sauf Mauron et Maure -de-
Bretagne)

- lrindice de matériel par eryloitation est inférieur à la
moyenne (sauf Le Grand-Fougeray et Maël-Carhaix).

En résumé, si la situation démographique parait plus 'rsouri-ante",
Ia sensibilit,é demeure dans les faibles résultats économiques.

Quelques cantons'sont limitrophes I nous pouvons rattacher
Ploudiry (FI 28) et Cléguérec (Mo 05) au premier groupe.

Notons enfin, que par absence de données démographiquqs, cinq
cantons sensibles ne sont pas figurés sur les graphiques, i1 sragit de :

Le Faou (FI 14) ; Saint-Thégonnec (3'I 40) ; La Chèze (C1{ 08) ; Malestroit
(Mo 19) ; Rohan (Mo 33).

IV.4. CONCLUSÏONS

Si les nouveaux regroupements obtenus nous restituent pratique-
ment les deux zones étudiées, sensibitité dérnographique et fragilité
économique ne se superposent pas forcément" Les "atoutstt de chaque zone
sont ici largement représentés. Selon les forces motrices ultérieures
du développement agricole, certaines zones seront marquées drun déclin
progressif de ltactivité agricole tandis gue d'autres verront s'instau-
rer une agriculture trperfornante'r mais plus extensive

De plus, ceci nous prouve lrextrême diversité de situation des
cantons sensibles, Ithypothèse drun modèle unique canton sensible est
donc à écarter.
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CONCLUSION DU VOLET 1

Dans ce premier volet, nous nous sommes contentés dranalyser
1'agriculture des zones sensibles de façon statistigue (année 19g0) ,
en nous référant à d'autres sous-ensembles agricoles bretons ou à
la moyenne régionale.

fl conviendraj-t maintenant de resituer cette agriculÈure dans

le contexte économique général afin d'apprécier sa dynamique évolutive.
Ltagricurture de ces zones sensibles, "peu différente" du point de

vue des systèmes de production et des structures dtexploitation de

lragricurture bret,onne dans son ensemble, est donc soumise aux mêmes

contraintes économiques 
"

Ainsi le deuxième volet constituera t-il une approche économique

de ltagriculture bretonne depuis L97Q ; ce qui permettra certainement
de dégager dr:utres critères de sensibilité pour ces zones.
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VOLET 2

UNE AppRocHE Économlouc DE L'AGRIcuruRc BREToNNE

PRODUCTION, REVENUS AGRICOLES, SURPLUS DE PRODUCTTVTTÉ

ET DYNAMIoUE o'Évotuttot't .



l:Ùi.Yù|tC( )*uo

f.i.gz y' toù

{oo

t

ra

fig: J

---arssr
Dleb.1nc

,.ra lÉ
- - Frovree

ts ta 11 ?t 'tt lo l,t

drdvolution en \re.l-eur réelLe,bose 1OO-7O

gt

to
?

tl

t6

5.ô"

lxo'

tp

lt
'f----- *---*-
lo 3llrtatJh

RBE mo.r/exo1:indice

I rr, ?l r| ?5 15

lô

RBE/expl.BB,ET1'GNE.France=lOo. ensembles des elrploitations

lEt mov/cllrl (Fr <o*r-.b\

----Jsaqce

-B;ek 

a1a e

rr ta lt tl +5

RBE/expl.enseulble des

13 tc llt

Rs?.
*

tcacô

ioooO

+___-t__- i_
ùL r, l+ 15 16 ll

F !"ANL€
/att86a+2c5tg
g4É1qÔN€

t: t9l6ari9é53
(^= â^&, - iglo)

lo F ït 19

flsz ë

1" rt

J è"ca

Regression 1inéaire:RBIi/exPl
lo lt

lr exn'l oi tati ons fig: +



-44-

CHAPITRE I. LIAGRICULTURE BRETONNE : RESULTATS ECONOMIQTIES ET APPROG]E
DE SA DYt'lAl"fiQIlE D'EVOLUTION

r.1 LE I'POI]PqIJOTII DE æTTE ETUDE GETTERALE DES REST]LTATS ECONOMIQWS DE
L, AGRT CïJ LTURE B BETON NE

Lrextension d,es zones sensibles, passant de 29 à 36 cantons,
appuie partiellement Irhypothèse suj-vant laquelle les problèmes agri-
coles rencontrés ne sont peut-être pas tous spécifiques à ces zones
et relèvent plus d.tune situation d'ense:nble de lragriculture bretonne.:

- situation qui se retrouve au sein de Iragricultu:e des zones
sensibles, avec une plus grande acuité, du fait drhandicaps naÈurels
structurels et dénographiques i

- la question est, dès maintenanÈ posée : problèrnes agricoles
isolés au sein drune zone naturellement défavorisée ou préIude à une
crise profonde du développement agricole au confluent de diverses évo-
lutions ? Lrextension des zones sensibles peut-elle faire tâche
dfhuile ? ,

De p1us, les données du service régional de statistique agricole
permettent drapprécier 1révolut,ion des revenus agricoles bretons, ce
qui nrétait pas réalisable, sans traitement'infonnatique, avec les
données fVA, au niveau des zones sensibles.

Cette présente analyse sera centrée autour du revenu agricole
et de son évolution, en parallèIe avec celle drautres critères éconc-
miques (production agricole finale, valeur ajoutée, charges...) durant
ces dix dernières années

T..2. TPPASSES ET IIEFUTS DE LA CROTSSA]ICE AGRTCOLE BRETOTITIE

Si la croissance agricole bretonne a été remarquable durant les
vingt dernières années, drautres évolutions, peu souhaitabLes, I'accom-
pagnèrent, prenant corps vérit,ablement dans le contexte de crise écono-
mique qui sévit depuis 10 ans et révélant les impasses et, Ies méfaits
de cette croissance.

Ainsi, en 20 ans, Ia plupart des productions animales ont qua-
druplé. En valeur, 1a production agricole finale a été multipliée Par
t2 (1), production constituée pour 91 ? en 1981 de spéculations animales.
Cette croissance impressionnante fait de la Bretagne la première région
agricole française avec, environ, 11 ? de la production nationale et
I'a d,otée d'un puissant appareil agro-alimentaire assurant, en partie,
la transformation des produits.

Parallèlement à cetÈe évolution, ltorganisation des agriculteurs
bretons fut à Ia hauteur de leurs revendications : amélioration de leurs
revenus, mise en place de structures d'approvisionnement, drécoulement
des prod.uits , modernis ation, etc. . .

(1) Houée P. : Bretagne en mutation-transfonnat,ions de 1'agriculture
bretonne, tome 2, 315 pages, INRÀ Rennes, Octobre L979
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Mais si déjà, ces revendications se sont réalisées au détriment
du naintj-en drrrne population agricole nornbreuse ou au risque d'une
dépendance accrue d.e lragriculture vis à vis des autres secteurs éco-
nomiques, ctest la baisse du revenu agricole qui a tiré la sonnette
dtalanne quant à la logique de croissance engagée.

r..21 . sre co : une roche de Ia situation é
des agriculteurs

Depuis t973, premier cùroc pétrolier ou premiers effets de la
crise économique, le revenu agri-cole ne suit plus la progression de
la production agricole finale" La figure no 4 nous montre ce décroche-
ment. Nous raisonnons ici en termes réels, et crest dans cette même
unité que lron constate une diminution de 3r5 t par an du RBE (1) par
actif familial enÈre 1975 et, 1980, alors quril augnnentait annuellement
de plus de 7 * dans les 5 années précédentes (2).

Une remargue de même nature est à faire pour le RBE par exploi-
tation. De plus, Ies positions relatives des courbes (I'rance et Breta-
gne) révèlent une situation plus défavorable pour Ia région étudiée :
pour préciser ceci, nous présentons des ajustements linéaires dans les
figruresn"tàn"8.

- par trois fois seulement sur 12 années, 1e RBE/exploitation
breton est supérieur à la moyenne nationale, bien que I'on assiste
depuis t977 e une remontée du ration RPE mo]'_e.n/gxptoitati.on Bretaqne

RBE moyen/exploitation France(fis 3 )

- notons enfin un RBE/ha breton) RBE/ha français. Ainsi-, au
niveau des structures, Ie système de production breton, apprécié dans
sa globalité, permet de dégager, pour un nombre d'hectares donné, un
revenu brut drexploitation supérieur à celui qurengendrerait une sur-
face de nême dimension prise au niveau national ; cette différence
provient, bien str, de I'effort drintensifieation animale entrepris.

Lragriculture bretonne, très disparate quant à ses structures,
ses systèmes de production, présente également une extrême diversité
quant aux résultats économiques individuels. Cette remarque est
appuyée par 1es diverses études des échantill-ons RICA (3) et par les
études de groupe des centres de gestion.

(1) RBE 3 Tevenu brut drexploitation
(2) Broussolle C. , Daucé P., Houée P., Mouchet C" : scénarios pour

1'agriculture bretonne (1980-2000), 222 pages, INRA Rennes, station
d'Economie et de Sociologie Rurales, Décenbre L982.

(3) RICA : Réseau d'Info:mation Comptable Agrico1e"
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Notant aussi lrinversion de tendance dans ltévolution du revenu
moyen - inversion plus prononcée pour Ia région Bretagne - il serait
inÈéressant, dès à présent, de repérer 1es causes de cette dégradation
des revenus, par lranalyse des autres postes du compte de production
de rrlrexploitation Bretagnet'"

I"22" Fraq'ilité économigue de lragriculture bretonne (cf fiq. no 9 à 13)

Cette fragilité trouve son iLlustration à 1'aide de la fignrre
no 3 , le graphique nous montre l'évolution des cotts de production,
des livraisons et du revenu agricole, en valeur réelle, pour la région,
Bretagne :

+ Nous remarquons touÈ drabord que lraugnnentation de la PAF (1)
a été de pair avec une évolution d.émesurée des consonmations intermé-
dlaires (en valeur réelle), CT (2) 

"

Ceci nous esÈ nettement plus précisé par le ratio CI dont
PÀF

1tévolution nous est retracée fi{ure n" 40 pour les années 1970 à 1981.

Cette évolution est générale à lrensenble de lragriculture fran-
çaise mais plus marquée en Bretagne.

Les causes de cette évolution sont (3)

- unerrtendancet' lourde à lraccroissement du volume des moyens
de production ; Francer jusquren 1973, 8 */an après L974-75 o rythme
ralenti r 3 B,/an ; Bretagne, de 70 à 73, 77,4 */an après L974-75 z

614 */an"

- d.e fortes hausses de prix des C.I.

Ce rapport CI/PAF traduit égalenent ltévolution du système de
production agricole breton, tendant à devenir de plus en plus dépendant
vis à vis de lramonÈ"

L'écart entre les rapports (CI ) breton et français prennent de
Irimportance au fil des années pAF (voir figure nol.O; rapporÈ :

consonmations intermédiaires/PAF) .

Àinsi, lragriculture bretonne subit, de plein fouet, Ia détério-
ration des termes de 1réchange avec lrenvironnement dtanont mais aussi
avec celui draval dans Ia mesure où lrévolution des prix agricoles à
la production ne t'suit" pas celle des prix des CI. Cette stagnation des
prix agricoles est Tesponsable, pour une grand.e part, de la dégradation
des revenus agricoles"

FAF : producÈion agricole finale
CI : consonmations intermédiaires
Cahiers de statistique agricole, no
culture, L982.

(1)
(2)
(3) 316, scEES , l,tinistère de l r Agri-
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+ ComplérnenÈaire à la remarque précédente, est la baisse de la
valeur ajoutée relative, gui a accompagné lraugmentation de la produc-
tion. Comparons lrévolutlon des taux de VA (1) entre 70 et 81 :

70 7L 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

France

Bretagne

Source : annuaires statistiques
SRSA Bretagne

Nous remarquons :

- une tendance marquée à la baisse
- un taux breton inférieur au taux français avec une différence

qui sraccroit :. (70 z 9r1 * . L!écart double en dix ans.
(80 : 18,9 I

Lragriculture bretonne, de plus en plus intégrée dans le système
économique global, voit sa capacité à valoriser les intrants (quand
ceux-ci augimentent en volume) se réduire au fil des années.

f.23. Vers un accroissement des impasses

La dégradation du revenu agricole nrest pas le seul "voyant
rouge" d'une agriculture qui se prend à douter dtelle-même ; 1e milieu
agricole nous révèle dtautres maux ou t'malformationst' de 1a croissance.

Ainsi, lrexistence des zones sensibles nra t-elle pas été
décrétée suite à la prise de conscience d'un déséquilibre démographique
croissant, ? Corrélés à I'exode agricole, c'est la chute de la natalité
et le vieillissement qui entravent gravement l'avenir de la Bretagne
Centrale

Crest la situation démographique qui détermine, pour une large
part, les suecessions, Ies installations, paramétrant par là-même,
1révolution des structures. Le libre jeu du libéralisme agricole ne
peut donc ind.uirer pâr une concenèration et un agrandissement j-mmodérés

des exploitations, qu'une poursuite de la désertification. Véritable
enjeu quant à la revitalisation des zones sensibles, ce problème épi-
neux des structures sera repris et précisé par la suiÈe.

De cette dynanique drérrolution de ltagriculture bretonne, il
émerge non seulement des problèmes économiques (revenu agricole) mais
aussi des problèmes structurels, démographiques et sociaux"

64r3 6I,5 66 19 64,4 60r3 60rB 6r,3 59, I 59,6 59 ,4 54,6 52,4

55, 1 4t ,4 4t 13 39,9 35 t7 34,755 12 52,5 57 ,A 47 ,8 5t,2 45 r0

(1) VA : vafeur ajoutée.
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T.3. CONCLUSTON

Aujourdrhui, dans un contexte de crise économique, lraccroisse-
ment des impasses se fait sentir plus nettemênt que ce soJ-t pour les
agriculteurs, les collectlvités ou les Pouvoirs Publics.

Retenons de cet.te analyse qurelle montre lrinterdépendance
entre la dégradation du revenu aqricole et lressoufflement de produc-
tivité des consornmations intermédiaires : ceci constitue une première
remise en cause quant aux rnodes, aux systèmes de production engagés.

De plus, lrévolution relative des prix (prix des intrants, prix
agricoles à la production) nous propose drautres éléments explicatifs
quant à cette situation eÈ mesure le "prix à payer" pour une insertion
croissante de lragriculture au sein des autres activités économiques.

Ceci est, lrobjet du chapitre suivant, à savoir, lranalyse des
compÈes d.e surplus de lragriculture breÈonne.
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CHAPITRE II. ANALYSE DES COMPTES DE SURPLUS DE L IAGRICULTURE
BRETONNE.

TNTR.OUCTTdN

Ayant saj-si la réalité aqricole bretonne au travers de ses
résultaÈs - prenière région agricole et agro-alimentaire française mais
parallèlement des revenus,/exploitations inférieurs à la moyenne nationale -
il convient maintenant de fournir des éléments explicatifs à cette
situation d'ensemble : la baisse d,u revenu agricole continue depuis
1973 (mise à part I'année L982) et qui caractérise I'ensenble de 1'agri-
culture française, peut trouver son origine dans la dégradation des
termes de lréchange dont la coexistence avec re progrès technique pose
plusieurs questions :

- Comment s'effectue Ia redistribution, sous forme de revenus ou de
prix, des richesses créées dans 1'agriculture ?

- Quels en sont les bénéficiaires, dans quelles proportions et avec
quelle évolution ?

Crest à cela que tentent de répondre les résultaÈs des comptes de
surplus pour ltagriculture bretonne.

TT " 1 . METHOOE DES COMWES OE SURPIUS

II"11. Présentation de la méthode

I,a prod.uctivité est en effet souvent appréhendée dans une
optique production, par la mesure de 1'écart quantitatif entre le
volume des produits et celui des facteurs. Il stagit maintenant de
se pencher sur I'optique Revenu, c',est-à-dire de savoir à qui profi-
tent les bienfaits de 1a productivit,é.

Ainsi, la méthode utilisée repose sur le raisonnement
suivant :

"Ce sont les variations relatives de prix (des recettes ou
des charges) qui permettent de redistribuer - sous forme de rémunéra-
tion ou de revenu - Ies surplus de productivit,é globale réalisés par
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la branche agricole, ce surplus résulte lui-même de variatj-ons en
volume de Ia production et des facteurs nécessaires pour la réaliser"

Nous avons donc une double approche du surplus : I'une en
termes plysiques (variations d.e volume) , ltautre en termes monétaires
(variations relatives des prix).

(1) 
"

C'est, le SCEES (Ministère de l'Agriculture) qui a été en 1975
le premier à effectuer des comptes d.e surplus pour la période I97O*L974 "
Ensuite, quelques auteurs isolés "épluchèrentI et enrichigsèfént te
thème d.ont Monsieur M. BOURDON enseignant à la Chaire d'Economie Rurale
de ITENSAR (2), thème qui fuÈ ensuiÈe vulgarisé et popularisé par de
nombreux organismes de recherche (INRA, BAC, etc.).

Ceci dit, nous avons donc utilisé les mêmes conventions appli-
quées lors des travaux pratiques (3) animés par M. BOURDON pour 1'établis-
sement des comptes de surplus au niveau régi.onal.

En Annexes ( /4â J7), nous présentons :

- les convçntions adoptées pour ces calculs
- les données utilisées
- un exemple précis de calcul de surplus de productivité globale et

de répartition du surplus tot,al .

II.12. Précisions quanÈ aux termes-clés de I'analyse

rr " 1 . 2. L . Le 
^ulLpluÂ 

de- 'pnoduc.tiv.i.td. gl-oba.Lz

Si dans Irintervalle d'une période donnée, la croissance du
volume de la production agricole est supérieure à celle du volume des
facteurs nécessaires à cette product.ion, il en résulte la création
doun supplément de richesse par I'agriculture : ce supplément est
appelé SURPLUS DE PRODUCTIVITE GLOBALE.

Notons que ce surplus est un indicateur de l'évolution d.e

I'efficacité technico-économique de I'agriculture.

rr" 1. 2 "2. I'Ld.tLLta"gu e,t avent0"gL6

Considérant toujours une période donnée (nous prendrons conme
intervalle une année), ce ne sont pas seulement les volumes des produits
et des facteurs qui varient mais aussi les prix"

Ainsi, le prix de vente dtun produit agricole augmentant, il
en résulte un gain supplémentaire pour la branche aqricole : ce gain
est appelé "HERITAGE" dans la méthode des comptes de surplus" Dans le

(1) Rapport de l-rassemblée générale de la confédération française de ta
coopération agricole (CFCA), 9 décenbre 1982, p" 30 : les gains de
productivité ne profitent plus aux agri-culteurs"

(2) M" BOURDON : Revue Agriculture, no 410, juillet-août 1977 "(3) Agriculture et Développement économiquê, M. BOURDON, DAA Economie,
septenbre 1982.
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cas contraire (diminution du prix de vente), il en résulte une perte
pour la branche agricole mais un gain pour I'acheteur du produit,
appelé encore "AVANTAGE" au profj-t des partenaires (1) de I'agricul-
ture. Le raisonnement inverse stapplique aux variations des coûts
de facteurs de producÈion.

Ceci dit, ce sont donc les variations relatives des prix (en
termes réels) des facteurs et des produits qui règlent le partage
des gains de produeÈivité, variations traduisant les rapports de
force entre les différents partenaires économiques.

rr.1.2"3. noilln de compte dz,sunpLu.'s

La relaÈion de la répartition définitive des gains de producti--
vité se présente alors :

(HERITAGES) + PRODUCTMTE t*On*" = I des avantages reçus

De même que I'identité existe entre solde des variations en
volume et solde des variations de prix, I'identité se vérifie entre
les ressources (apportées par le surplus de productivité globale et les
héritaqes) et les emplois (Avantages aux'partenaires)

Schématiquement, le compÈe de surplus se présente comme suit :

/ COMPTE DE SURPLUS /

Ressources (Apporteurs) Emplois (bénéficiaires)

Surplus de Productivité
globale (volume)

Héritages (prix)

RépartiÈion
(sous forme d.'avantagres aux
partenàires )

Dans le cas où le surplus de productivité bst négatif, sa
valeur figure en emploi du compte de surplus"

Ceci dit et en se reportant, si nécessaire, à ltexemple détaillé
d'une mise en place de compte de surplus (annexel(rtl?), nous pouvons
maintenant, analyser les résultats obtenus pour Itagriculture bretonne.

TT"2. PROOUCTTVTTE OE LIAGRTCULTURE BRETOfuNE : A 0L$. VONT LES TRUITS ?

TI.2.1. Présentation succincte des résultats
Ces calculs sont fenct,ion des conventions établies et, précisées

en annexe (44) : il se peut, que par lradoption de conventions diffé-
rentes, les résultats puissent varier sensiblement..; retenons Èout de
même que ces calculs nront pas été établis "officiellement" au niveau
régional.

(1) par le terme de partenaires, nous entendons Ies différenÈs types
dtagents économiques insérés dans le fonctionnemenL de la branche
agricole : amont, a';al, l'état, les agriculbeurs"."
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rJ."2.t"1. Le 
^uppont 

de eompattaiuson t Le,s
. L'agn ieultune Çnanea,tÂe (1)

eomptet de aunplu,t poun

Résumé du partage social (France) entre tfZt et teeO

EMPLOISRESSOURCES

Surplus de producti-
vité
héritag'es

propriétaires
agriculteurs

L6 843 ,3 95, I *

434,4
2 510,8

19 788,5

Clients
Fournisseurs
l.'lsc
Fabricants
Ouvriers
Créanciers

2,2 z
12,7 z

11 1,74,2
2 683,6

540,4
1 036,9
3 501,9

951 ,5
19 788,5

56,5 I
t3,6 *
2,7 z
5,2 *

t7,7 \
4,3 t

Annexet (lïc|l3) nous présentons les comptes français détaillés (1), ce qui
pernettra une comparaison, année par année, FRANCE-BRETAGNE.

tableau ( 4 ) : COMPTES DE SURPLUS ; RESULTATS CUMULES

l- FRANCE {surplus annueL et parts regpectrves culru1és en francs courants ?b)

7t 72 73 74 75 76 77 7A 79 80
surplus annuel cusulé
palt agriculteurs cuDulée
pârt èlients cuoulée
part fournlsseurs curaulée

1665,.4

+98 ,6
759, 3

263,3

724,9

+3598,9

-3890

-123,6

I 200,3

+3814,3

-5555

983 ,8

4970 | I
+1213,8

-2282,4

3763, I

701 3,8
+1453,3

-t96,8
2977 ,3

5048,6

+1 053,4

-r369,3
2333,6

6599,6

+ 163 5,4

- 563

2380, 5

7768,3

+749,5

+1 730, I

t743,3

1

5

1 0243 ,8

-25r,9
4 399,8

2244,2

8883,

+483,

2980, 1

r713,2

t0550,3

-494,3
4473,9

2472

2' BRETÀGNE (surplus annuel et parts respectj.ves curourés en francs constants 70)

71 721 73 74 75 76 77 lé g0 81
surglus annuel cuoulé
pârt âgriculteurs cu.Bulée

part cllents curouLée

part fournlsseurg cu!ul.é6

388, 6

t41,2
206,6

-to,4

223,4

- 183 .8

-40r8

463,7

647,2

-521
+229,g

922,8

12o.4

3 39,4

343,3

73,2 900,8

35, I

345, I

476

782,3

.18 ,5

295

305,8

858

-295,2

529,9

432

t221,1

-394

i 258

242,7

roel 
i

-538,2 I

! 169,4

2A2. I

79

I 557

-654.9
1691,8

403,1

(1) M" BOURDON, Travaux pratiques : Agriculture et développement écono-
mique, DAA économie, septembre 1982



Tableau\ lr-3: les comptes de surplus pour I'agriculture bretonne L97r-tgBO

Ànnée 1971

Année t972

Année 1973

Année 1974

Année 1975

Apporteurs

Surplus de produc*
tivité globale
héritages

fournisseurs

410

LT

421

97t4 4

'2,6 4

Bénéficiaires
Clients
Fabricants
Ouvriers agric "
Propriétaires
l"rsc
Créanciers
Agriculteurs

218
13
18
T6

6
1

r49
421

51,8 ?

3,I z
4,3 z
3,8 I
L,4 *
O,2 z

35,4 z

7L,2 z
7,5 z
2,8 *

18,5

héritages
fournisseurs
fabricants
fisc
clients

surplus d.e produc-
tivité globale
héritages

clients
propriétaires
créanciers

surplus de produc-
tivité globale
héritages

fropriétaires
créanciers
agriculteurs

469 53,4 *

6Lr 45,6 z

s "P.c "
ouvtiers agric "
propriétaires
agriculteurs

fournisseurs
fabricants
ouvriers
fisc
agriculteurs

clients
fournisseurs
amortiss "
ouvrj-ers agr.
fisc

SPG

clients
fournisseurs
ouvriers agr"

34
1

24
437
Afi

15
13

701

496

353
37
14
ôt

325
3

37
tr

s09
405

2
J

6,9 z
0,2 4

4,8 z
88, 1

46,1 z
O,2 z
0,3 B

I,L 4

1,0 %

52,3 4

4z
9z
38
4z

34'
6,
oJt

37 t0
0r3
4r2
or6

57 ,9

3B
I
1

4

LL'
2,
0,
0,

L2f7 z
3,9 t

76,8 z
6,6 %

879
879

tL45
151

37
2

5

114'o

33
10

r99
L7

ffi

85,4 4

1 340

surplus de produc-
t,iviÈé globale
héritages

propriétaires
fisc
créanciers
agriculteurs

89
18
24

128
259

49
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rr"z"t.2. I-u compteÂ de 'sunytLu,s ytown- L'agtuLeu,ttune bne.tonne

Nous présentons tableaux 2 eE 3 res comptes pour chaque année"
Nous nous pencherons davantage sur lrévolution à moyen terme de parts
respectives de surplus des différents partenaires économiques plutôt
que sur la valeur nominale et. la précision des résultats qui sont fonc-
tion, répétons-Ie, des conventions adoptées.

I.I"2.2. Accumulation des qains d.e productivité

Dans I'optique de pouvoiT cumulér les gains de productivité
annuels, nous avons converti les valeurs des surplus globaux en francs
constants 70 : nous nous référons donc au tableau ( 4. ) p 5g

Ces m&es chiffres ont été repris sur les figures ( l4l et ( /S I p 55
qui constitueront Ie support de notre analyse "

* L'évolution dans lraccumulation des gains de productivité est sensi-
blement équivalente pour la France et pour la région Bretagne i

. à savoiT un surplus négratLf, en 1972 : I'augmentation du volume
des livraisons (Or4 Z pour la Bretagne, 7r3 t au niveau français) s'est
décrochégde celle du volume des consommations intermédiaires (+ 13 t
en Bretagne, 9 I en France), ceci étant I'origine principale de la
baj.sse de productivité

. la reprise de I'accumulation a lieu dès 1973 suivie d'une
nouvelle chute i

dès 75 pour la Bretagne
en 77 pour la France.

Comment peut-on expliquer cette baisse d,e productivité dès 1975 ?
A relier avec une baisse des livraisons (-2,3 Z) et une augmentation
importante du volume des intérêts (+ 1618 *).

" l'accumulation reprend ensuite régu1ièrement jusqu'en 1980.

11 nous reste à "Placer" maintenant I'agriculture bretonne
dans cette accumulation des gains de productivité.
en 1990 surplus cumulé de productivité globale breton = 1 557 (.l\cf,lO1
en 1980 surplus cumulé de productivité globale français = lO 243,7 (lC'F,70)

L5s7 /,, 10 243 t8 # 0 tr52
ce qui implique lragrriculture bretonne procure 15r2 % du surplus national

de Productivité globale.

Pour apprécier ce scoie des 15,2 z de la productivité bretonne à 1'en-
senble, situons ce chiffre par rapport aux ratios Bretagne,/France
portant sur la Production agricole finale, la valeur ajoutée, le
volume des travailleurs, etc.



Année 1976

Année 1977

Année 1978

Année 1979

Année 1980

koblro.r,3 (s*ife)

Apporteurs

héritages
fournisseurs
f i-sc
créanciers
clients

surplus de produc-
tivité globale
héritages

propriétaires
créanciers
agriculteurs

surplus de produc-
tivité globale
héritages

fournisseurs
fabricants
ouvriers
fisc
créanciers
agriculteurs

455,5 36,2 %

1257

Bénéficiaires
surplus de produc-
tivité globale
fabricants
ouvriers agric.
propriétaires
agriculteurs

clients
fournisseurs
fabricants
ouvriers agric"
fisc

clients
propriétaires

i lients
fabricants
fisc
agriculteurs

clients
fournisseurs
fabricants
salariés

280
3

13
B4

380

135 I7,6

73,7 %

0,8 t
3,4 z

22,! z

2rO
0'3

80, I

24
6z
18
08

28
4
2

ao,g I
0,8 g

1,4 z
42 t4 .%

195

64
92
22

380

51r3
7'8

16,8
24,2
5r9

15
Ié

613
æ

419
225

3

L7
101
æ

1 250
7

r257

559, 5

54,8
29,4
or4
2'2

4*
6z

99,
0,

23,3
or6
l14
0r 3

or4
37,8

293
7

T7
3r5
6

475

surplus de produc-
tivité globale
héritages

CI
ouvriers
propriétaires
créanciers

surplus de produc-
tivité globale
héritages

propriétaires
fisc
créanciers
agricultcurs

280,5 50,1 ?

85
160

23
TL

559,5

806 54,5 4

191
t7
40

311

34,

5 7,
55,15,

z
%

z
z

1

0
3

6

,54
,04
,5 ?

,0 ?

t04r 70
385 26
22r
30213

t2
2t

626
t478

L47B
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Ce résultat ne peut que témoigner des efforts de productivité
de loagriculture bretonne durant les dix dernières années.

Notons qu'il serait intéressant de prolonger cette étude dans
une rétrospective des années antérieures, ceci, afin de mesurer plus
précisément Ie "Boom" de productivité de cette agriculture et son évo-
lution jusqu'à ces dernières années "

Le surplus ainsi créé est réparti suivant une dist,ribution régie
par les variations relatives des prix, ce qui nous amène à examiner si
ces variations ont permis de transférer aux agriculteurs (principal
sujet de notre propos) les gains de productivité accumulés dans la
branche "

TI .2.3. Agriculteurs et gains de productivité

rr"2"3"r. LQÂ gtuLn^ de pttctductLvi,td. ne pnad,<,tewt p.LuÂ urx egnicuttu)tt
es5

Sur la figure (t+), repérons la courbe traçant 1'évolution de
la part de surplus cumulé des exploitants : pour simplifier la lecture,
notons que si la courbe se trouve au-desgus de 1'axe horizonÈal du
graphique, ceci signifie quril lui est transféré une part du surplus
sur la pé?iode considéréei dans Ie cas contraire, c'est I'exploitant
qui apporte sous forme "d'héritages'r des ressources au compte de surplus.

Nous constatons deux temps dans cette évolution que ce soit
pour la France entière ou pour la région Bretagne :

- L971-L973 : surplus positif pour les agriculteurs
- depuis 1973 : Ie surplus annuel est négatif, continuellement pour

la Bretagne (sauf en 76 et en 79) et pour la France (sauf en 75 et
en 77) .

Ànalysons de plus près cette évolution récente :

- 1973-1974 : les agriculteurs laissent une part d'héritage (dont la
cause est I'augrmentation en valeur des C"I" (2) : péÈrole;engrais)
alors que le surplus global est positif"

- tg74-tg'75 :

. au niveau national, part de surplus positif engendréapar un surplus
de productivité globale positif

" au niveau régional breton, part d'héritage engendrée par un surplus
né9atif "

P"A"F" : Production Agricole Finale"
C.I" : Consommations Intermédiaires"

(1)
(2)



FRANCE: Surplus de productivlt'é- gLobale
Pa::t de u.ttpl,t" des exploitanÈs cumulée
Part de surplus .des clients curnulée
entre TL et BO
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BRETAGITIE:Surplus de prorluctivité globale
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t976 : nouveau surplus négatif,
sécheresse.

compensé en Bretagne par 1es indemnités

- A partir de t977-L978, ultime phase en date dans 1'évolution des
parts de surplus accumulées par les exploitants "

Alors que les gains de productiviÈé réalisés d.ans lragriculture
augrmentebt, la part de surplus des exploitants est constamment négative

. depuis 1978 pour la France

. depuis 1977 pour la Bretagne.

Ce qui signifie clairement que les gains de productivité ne
profitent plus aux agriculteurs et c'est à ce niveau que lrécart est
flagrant entre I'agriculture bretonne et I'ensemble français :

1980 ; France : part de surplus ci:rnulée des exploitants
1980 ; Bretagne : " rr rr rr

(en francs 1970)

z - 25t,9
: - 653,9

( 106
( 106

F)
F)

sous d'autres termes, crest dire que 1'héritage laissé par les agricul*
teurs bretons est 216 fois supérieur à celui laissé globalement par
les agriculteurs français !

Ceci inplique des agricult,eurs d'autres régions bénéficiaires
des comptes de surplus

Les tableaux résumant le partage sociai entre 71 et 80 (fig. t6 
rSApour la France et la Bretagne nous montrent les parts relatives drhéri-

tages laissées par les agriculteurs :

France z I2,7 È

Bretagne , is'* du total des ressources du compte de surplus

soit près d.e 2,8 fois plus !

Notons enfin que l'évolut.ion des parts de surplus accumulées
par les exploitants correspond assez bien à celle du revenu agricole
enregistrée par le biais des comptes de lragriculture.

rt.2"3"2" LQÀ tnaya.6eÀf^ ind.gaux de ,sunytlu.a aux frah.tzna,ûLeÂ deÂ
'a"gnicuX,teutu

A partir de t977, les agriculteurs ne bénéficient plus des gains
de productivité : la suite de notre analyse nous montre à qui sont
transférés ces gains de productivité ainsi que les "héritages" laissés
par les exploitants ou d.'autres de leurs partenaires.

Remarque prélininaire
Rappelons-nous que le surplus de productivité globale à partager

est "grossi" d'héritages laissés par divers agents économiques (dont
souvent les aqriculteurs) ; ainsi :





en 1971

en 1980
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: le SPG (1) constituait 98 % des ressources partagées
pour la France (donc héritage = 2 %)

pour la Bretagne, SPG = 97,4 4

: France, SPG = 6312 a des ressources
Bretaqne, SPG = 5415 % des ressourëes.

Plus que la concrétisation du partage du S.P.c., les comptes
de surplus témoignent ainsi de 1'affronÈement entre les divers agents
économiques par le biais d,es variat,ions relatives des prix, affronte-
ment, nous 1e verrons, d.e plus en plus inégal .

Les tableaux résumant le partage entre 71 et 80 (France et
Bretagne) nous l?rontrent que cet affrontement est amplifié au sein de
lragriculture bretonne : les héritages constituent en effet 37,9 4
des ressources distribuées (contre 14,9 Z au niveau français) et
ceci pour un S.P.G" breton tout à fait remarquable, nous 1'avons vu.

a) les clients de 1'agriculture, premier servis
Nous entendons par "clients de lragriculture", les industries

agro:alimentaires, les consommateurs éventuellement.

Ainsi sur la période 7L-BO, ils sont bénéficiaires pour un montant
de 8014 % au niveau de I'agriculture bretonne (contre 5615 Z au niveau
national) .

Fj:g. l( Tableaux résumant le partage social entre 1971 et. 1980

(francs courant,s)

1. FRANCE

RESSOURCES EMPLOTS

Surplus de
productivité
héritages

Surplus de
productivité
globale
héritaqes

t6 843 ,3 85, 1 S

2 586 62,!

CIient.s
Fournisgeurs
Fisc
FabricanÈs
Ouvriers
Créanciers

EMPLOTS

Clients
.b'rsc
Fournisseurs
Ouvriers
Fabricants

tI r74,2
2 693,6

54O,4
1 036,9
3 501,9

951,5
19 788,5

434,4
510,8

2z
7z

2,
12,

56,5 z
13,6 È

2,7 z
5,2 z

L7,7 z
4,3 4

2

propriéÈaires
agriculteurs 2

19 788,5

BRETAGNE
RESSOURCES

3 348
97

582
45
94

80,4 B

2,3 z
14,4 z
I,l z
2,2 %créanciers 92

propriétaires 28
agriculteurs 1 460

4 166

2r2
O'7

35,0

S. P.G.(1) surplus de productivité globale "

4 166
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- 11 est intéressant, pour éclairer ce constat, de remarquer sur les
figures .'/1 et tSp551e parallélisme très signifiant entre les
deux courbes retraçant respectivement Ie SPG cumulé et la part de
surplus cumulée des clients : presque "parfait" au niveau français
alors que les deux courbes se croisent en 1978 au niveau breton"

Ainsi, I'on peut affirmer sans crainte qu'une partie appré-
ciable du SPG est transférée aux clients de I'agriculture par le biais
des variations relatives de prix.

- Mais la remarque essentielle, dans la logique de notre étude, reste
cette inversion de posit,ions respectives des deux courbes représenta-
tives pour la Bretagne : autrement dit, à partir de 1978, la
richesse cumulée captée par les clients de I'agriculture bretonne est
supérieure à la richesse cumulée et physiquement créée par cette même
agricul.ture i aussi le vocable "vaches à lait" attribué aux agricul-
teurs bretons n'est pas totalement dénué de sens !

Nous reprendrons dans nos conclusions cette remarque très
signifiante.

b) Ies fournisseurs de biens courants
Ils sont bénéificiaires pourl4 I des emplois dans Ie compte

de surplus breton (71-80). Les deux chocs pétroliers et d'une façon
générale le renchérissement des moyens d.e product,ion ont été favorables
aux fournisseurs de biens courants.

Notons enfin que les salariés agricoles sont également bénéfi-
ciaires (politique du maintien du pouvoir d'achat d,es bas salaires)
ainsi que les fabricants (matériels d'exploitation, bâtinents).

c) Conclusions quant à 1'analyse des transferts de surplus
- Agriculteurs, clients d.e I'agriculture et fournisseurs se

partagent ou apportent 1'essentiel d.u surplus"
- Le compte de surplus breton montre la vigueur des rapports

de force entre 1'agriculture et ses partenaires, rapports de force
tendant à devenir de plus en plus inégaux, l'agriculteur est le véri-
table "laissé pour compte" dtun productivisme dont il est le principal
artisan.

* Ceci- nous amène :

. à prendre acte de cette situation
" à justifier la présence de cette analyse dans l'étude des zones

sensjlcles de Bretagne Centrale
. à poser une réflexion quant à la logique de l'évolution de I'agri-

culture bretonne.





1

t
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II" 3" LTMTTES ET FAIBLESSES 
'E 

L'AGRTCULTURE BRETONNE

Nous reprenons les figures 14 et 15 p55 afin de saisir Ia
situation acÈuelle.

Ayant remarqué 1a part de surplus cumulée des clients de I'agri-
culture supérieure au SPG, nous ajoutons que la situation au niveau
national est tout autre, ceci pour confirmer I'acuité de 1a situation.

Depuis t978, I'effort de productivité des agriculteurs n'est
pas récompensé, à la limite du raisonnement engag:é, à quoi sert-iI
d'intensifier, de produire p1-us en rationalisant, en incorporant du
proqrès technique si I'on sait, par avance, que le surplus de richesse
créé sera intégralenent digéré par d'autres partenaires.

A ce jeu-là, les agriculteurs bretons ne s'y plairont plus longtemps.

L'origine du problème se situe, nous I'avons dit, dans les varia-
tions relatives des prix ; rendre notre agriculture plus compétitive,
par le biais des moyens utilisés jusqu'à présent (intensification,
augmentation du capital d'exploiÈation, etc.), ne peut que faire le
"jeu" des partenaires économiques et ceci à quel prix ?

Au prix drune sélection inpitoyable des exploitants, des exploi-
Èations, ce qui induit une dj.minution de la population active agricole
droù une poursuite de la désertification.

- Peut-on sacrifier, au nom de la compétitivité (qui n,a de sens que
pour celui qui en récolte les fruits), des exploitations rendues peu
viables par le fait des rapports de prix ?

- Crest toujours ce même critère de "compétitivité", de "rentabilité"
qui masque les "bras de fer" de plus en plus défavorables au secteur
agricole depuis te début de la crise de 1973-L974.

- Mais voilà, la Bretagne, vis-à-vis d.e 1'ensemble français, fait
figure d'éclaireur dans eette position pour le moins inconfortable,
caractériséesingulièrement par :

un surplus cumulé de productivité globale < part de surplus
cumulée des clients de I'agriculture.

Comment renverser "Ia vapeurtt ?

. par le jeu drattributions de su.bventions (1)
les avis sur ce point sont divers.

(1) voir à ce sujet, M. BOURDON : une justification par 1es comptes de
surplus des subventions à I'agriculture" Revue d'Economie Rurale,
no 149, mai-juin 1982.





-59-

par une maîtrise des coûts.de production, il s'agit, également, dans
une conjoncÈure actuelle Jéfavorable, de poser le pied sur le frein
quant à l'incorporation de progrès technique de plus en, plus indisso-
ciable drune incorporation largement plus que proportionnelle de
capital

a

Ceci nous amène à poser une réflexion quant aux modes de produc-
tion utilisés, aux systèmes de production, ayant mesuré les conséquences
néfastes d'un libéralisme intra-sectoriel agricole et inter-sectoriel
au détriment de 1'agriculture"

Conclusion générale : justification de cette analyse pour 1'étude des
zones sensibles

Il nous semble que 1révolution actuelle décrite précédemment,
la polarisation de plus en plus poussée d.e zones agricoles à haute pro-
ductivité, Ie "laissez-faire" passif dans I'agrandissement des structures
d'exploitations prédisposenù au délaissement de zones sensibles (au
nom de la producttvité, compétitivité, rentabilité, etc.), régions
véritablement sacrifiées par une agriculture qui se prostitue dans sa
fonction économique délaissant sa fonction sociale, humaine.

Il s'agit de prévenir gue la recherche de la productivité
à outrance suivant les voies utilisées jusqu'à présent, menée à son
terme et dans lrenvironnement économique actuel ne peut que :

1. faire le "jeu" des autres secteurs économiques
2. contribuer à la dévitalisation de tout un milieu,
3" accroître le nombre de ceux qui ne peuvent prétendre à une fonction

jugée utile, rentable qg4s et par Ie système économique global"

'i Cette remarque, nous tenons à le souligner, tient plus d'un
avis personnel que d'une déduction analytique.



a



CONCLUSION DU VOTET 2

Lranalyse précédente nous révèle un secteur agricole de plus
en plus dominé économiguement, domination peut-être plus ressentie en

Bretagne que dans drautres régions f,rançaises. Depuis quelquç temps

déjà, les agriculteurs en perçoivent les conséquences".

Ainsi, leur avis sur la situation
en ont, leurs aspirations ne peuvent que

connaissance des conditions agricoles et
Nous proposons dans Ie volet suivant, de

actuelIe, Ia perception qu'ils
compléter efficacement notre
économiques des zones sensibles.
leur donner la parole.
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VOLET 3

CONTRIBUTION DES AGRICULTEURS

A L,ANALYSE DE LA sITUATIoN AGRIcoLE
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CHAPTTRE I. CARACTERISATION DE LA SITUATION AGRICOLE ACTUELLE

DES CANTONS SENSIBLES..AVIS DES AGRICULTEURS CONCERNES

Les rapports, par petite région agricole, des Etats Généraux
du Développement, ont constitué nos données de base. Nous avons utilisé
ceux de : Redon, Malestroit, Nord-Ploërmelais, Locminé-pontivy, Loudéac,
Rostrenen, Guingamp, Le Faouët, carhaix et chateaulin,(rls ne regrou-
paient pas toujours que des cantons sensibles).

Qu'il s'agisse de petites régrions agricoles touchées ou non
par la déllniÈation en zones sensibles, la situation agricole actuelle
est perçue à peu près de Ia même manière" SeuI I'exode rural est ressenti
plus cruellement dans les zones sensibles.

Du point d,e vue de la présentation, nous nous somrtres attachés
à retranscrire textuellement les interventions (1) des agriculteurs guj-
figuraient entre guillemets dans ces rapports, même Iorsque la termino-
logie enployée n'était pas exacte. Nous n'avons donc effectué qu'un
simple agencement de ces interventions autour de trois grands thèmes :
les revenus, le choix d'un système de producÈion et les installations.

INTRODUCTION

"Depuis 10-15 ans, un progrès technique 'important a été constaté i cepen-
dant, I'agriculture actuelle est élitiste et maintient des inégalités
flagrantes entre les agriculteurs" (pontivy) .

"Ce progrès aboutit à.un gâchis de production (destruction d.e récolte trop
abondante, à un système de production fragile et. dépendant : énergrie,
crédit, firmesl' (PonÈivy) et à i'la disparition de nonbreuses exploita-
tions" (Loudéac).

"Le maintien d'une certaine densité de population pour une vie sociale
et' humaine satisfaisante est indispensable "(iarhaix). Or "1'agriculture
est le moteur de I'économie (locale)" (ploërmel).

"Nous nous interrogeons sur l'envie et re goût que les jeunes auront
encore à srinstaller compte tenu des condit,ions de travail et de vie.
L'évolution des charges ne cesse de grignoter le revenu" (carhaix).

(1) Ces interventi-ons sont en général très brèves : une phrase. A noter
guê, seule une partie des agriculteurs s'est exprimée ; et dans
quelle nesure est-elle représentative ?
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r.1. lEs REyENUS

I"11. Apçréciation du niveau des revenus

"Le revenu est insuffisant, à cause de I'augmentation rapide
des charges, non suivie par une évolution correspondante des prj.x"
(Pontivy) et "ce ne sont pas les subventions et les rustines gui
changent quelque chose" (Rostrenen) .

Aussi, les agriculteurs sont-iIs "condamnés à produire tou-
jours plus" (Chateaulin), "sans toutefois résoudre la question du revenu"
(Ploêrnel). 11 faudrait "assurer la parité des revenus avec les autres
catégories professionnelles" (Carhaix) .

f..12" Appréciation des relations économigues entre I'agriculture et
les autres secteurs

"L'Etat ne peut pas augrmenter le prix des produits agricoles
car ils jouent sur le panier de Ia ménagère" (Rostrenen).

"Le produit, agricole n'est, pas cher, les intermédiaires gagnent
de I'argent mais en donnent aussi beaucoup à I'Etat, qui s'y retrouve"
(Rostrenen) .

En conclusion, "nous espérons qutil y aura moins de gens à
vivre à nos dépends, les agriculteurs sont de bonnes vaches à lait"
(Ploërmel) .

I.13. Solutions à apporter

I,131 " Le nLveau du ytnLx

"Le prix de vente des produits doit prendre en compte le prix
de revient.réel" (Carhaix) ; "ferme expérimentale pour calculer le prix
de revient par région (transparence) " (Le Faouët) .

Il est possible de "vendre à des prix plus rémunérateurs par
une meilleure gestion des marchés, la mise en place de filets protect,eurs,
le démantèlement des montants compensatoires monétaires et le conÈrôie
des importations" ( Malestroit) .
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L 132. Un ttevenu gananbL

Il faudrait "garantir un revenu pour un quota de production
et lj-miter les quantités par production " (Ploërnel) i "des prix garantis
par actif et différenciés par région" (nedon). Certains agriculteurs
pensent que de telles iresures nuiraient à 'rlresprit de libre-entreprise
et à 1'épanouissement ind,ividuel" (Rostrenen) .

f "133" La. maïfiu'se deÂ c0û.t6 de pnoducLLon

Ceux-ci sont de trois natures : consommati.ons internédiaires,
charges d'exploitation et amortissements (ou investissements) .

I,es consommations internédiaires et les ch -9lsrcler!e!te!s
Peu de souhaits ou de propositj.ons ont, concerné ces deux

catégories de charges.

" Les consomnations interméd,iaires
Afin dren assainir le prix, i1 a été proposé de s'associer "en

groupements d'achats" (Le Faouët) .
Pour en diminuer le montant, il a été souhaj-té "d'étudier et

d'expérimenter d'autres systèmes de product,ion :

moins dépendants des marchés extérieurs (soja, manioc...)"
(GuingamP)

- t'plus autonomes" (Le Faouët)
- "plus économésr par exemple : spécialisation laièière avec des

cultures de pois, de trèfle blanc,, d.e betteraves..."(Rost,renen)

Ce qui pose 1e problène de la circulation de f information :

- entre les agriculteurs, trop souvent isolés dans "leurs expérimentations",
- au suJet des résultats obtenus par les stations expérimentales.

. Les charges d'exploitation
Ce sont souvent les charges salariales qui sont considérées

conme trop lourdes : "I'enploi d'un salarié est impossible" (Le Faouët).

. Les investissements

Ils déchaînent les passions. Tout d'abord un constat :

"Les investissements nécessaires à Ia mise en place de 1'outil de produc-
tion deviennent de plus en plus lourds" (Carhaix) mais, "s'il y avait
une rémunération plus juste des produits, on pourrait vivre de modèles
plus petits nécessitant moins dtinvestissements" (Chateaulin) .

Les agri,culteurs remettent en cause la capitalisation croissante dans
leur outil de travail et son mod.e de financement"
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Conrnent, dininuer Ie montant. des i.nvestissements ?

- en raisonnant ses investissements. "Il faut mettre en causetoutes les potentialités existant sur 1'exploitatj.on avant d'investir ,penser à 1'utilisation de bâtiments existants pour certaines product.ions
hors-sol... " (Malestroit) .

Aussi convient-iI de s'affranchir de certaines "influencesnéfastes" :

- "ne pas aider à Ia compétit,ion dans les investissements, ni subir les
modes" (Malestroit)

- "investir selon ses goûts et ses capaci.tés et non pas sous la pression
de technico-conmerciaux', (Guinganp)

ce souhait dtindépendance dans 1e choix pose le probrène dela formation : la "formation doit pernettre à lragriculteur d.e gérer sonexploitation sans être assisté" (Malestroit) .

- en investissant en connun. "rl y a en natériel un suréquipe-
ment indivj.duel" (Redon) aussj. faut-il développer "les achats en matériel
en CUMA ou en copropriété" (Malestroit).

- en se libérant du poids du foncier. "Régler le problème dufoncier au plus vite car capitaliser dans la terre aux d.épends du revenuest intorérable" (carhaix), "le foncier ne devrait pas être financé à
chaque génération" (Rostrenen) .

Révision du mode de financement
Plusieurs possibilités ont, été envisagées :

- des prêts de carrière
"Donner au jeune (agriculteur) une dotation correspond,ant auprix du cheptel rernboursable en fin de carrière. Le montant. de ce prêtserait proportionnel au nombre d|UTH" (Guinganp).
"I1 faudrait allonger la d.urée du remboursement. des empruntsfonciers, c'est llidée des prêts d.e carrière". certains évoquent pour

"l'Etat de récupérer ces bonifications successives de façon à pouvoir
à nouveau financer des jeunes" (Rostrenen).

- un financement global
"Il faut envisager le financement globa1 de I'exploitation (hors

foncier) révisable tous les ans afin d'éviter des investissements financéspar des crédits de trésorerie. Dans le cadre d'un financement global,
il serait nécessaire d,'avoir des différés dramorti-ssements les premières
années" (Malestroit) .

- financement à f installation
"un volume suffisant de prêts pour éviter lrattente, un finan-

cement en rapport avec la reprise, un taux d'intérêt très faible, des
différés d'amortissements et un financement de trésorerie" (carhaix).

T1 est souhait,é également "un élargissement des aides financières à tousles systèmes de production" (pontivy).
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1"2" LE CHOTX 
''UN 

SYSTEIIE OE PR(NUCTTON

Les agriculteurs insistent sur la précarité d'un tel choix
dans un contexte économique fluctuant.

"Le choix des productions est difficile, compte tenu des
cours et des marchés. Drautre part, leur financement est variable en
taux et, en durée, ce qui crée des inégalit,és entre 1es productions"
(Carhaix) 

"

"La surface nécessaire pour qu'une exploitat,ion soit viable
est trop difficile à déterniner surtout dans les conditions actuelles
puisqu'il n'y a pas vraiment d,e productions qui donnent un revenu sûr"
(Carhaix) .

"Pour combien d'années, Ia réponse sera-t-elle valable ?"
(Rostrenen) 

"

I.2L. Promouvoir la diversification des systèmes de production

Certains agriculteurs dénoncent "les modèIes-types d'exploita-
tion (objectifs standards : il faut x vaches ou y truies pour vivre)
qui créent un clinat de compétition entre les agriculteurs. On ne tient
pas assez compte des capacités et des besoins de chaque exploitant" (Car-
haix). "Est-ce qutil sera possiJcle (d'installer le maximum de jeunes)
si on encourage un seul modèle d'installation productif et intensif ?"
(Carhaix) .

Ils préc onisent une agriculture :
"créatrice d'emplois : cela suppose une répartition des moyens de
production" (Ploërnel)
"solidaire eÈ autonome : qui produit et transforme sur place" (pontivy)
et "qui vise I'améliorat,ion des conditions d.e vie et de travail"
(Malestroit) .

I.22. Quelles productions ?

Lorsque I'agriculteur choisit une production, il doit penser
à "dégager un revenu, mieux vivre, d.isposer de temps libre pour les
loisirs et la réflexion" (Carhaix).

La production hors-sol a suscité de nombreux commentaires :

"Les productions hors-sol sont jugées trop aléatoires et pré-
sentent trop de risques financiers" (Chateaulin).

Ces risques "financier et sanitaire pourraient être amoindris
par une meilleure solidarité entre agriculteurs et la mise en place de
caisses de péréquation" (Malestroit) .
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"Face à I'intégration (j.L
teur et ne pas rejeter totalemenÈ ce
de revenu dans certaines situations"

11 faudrait "aiguiller le
du point de vue du sol" (Loudéac).

faut) maintenir la liberté du produc-
syst.ème qui- peut assurer un complément
(Chateaulin) .
hors-sol vers les zones défavorisées

En ce qui concgrne la spécialisation, les avis sont très
partagés :

"La multiplication des productions entraîne souvent des sur-
charges de travail peu souhaitables avec le suivi de chacune" (Loudéac).
"Concilier plusieurs productions est difficile pour des raisons de
main-d'oeuvre, d'investissements..." (Loudéac). Cependant,, "la spéciali-
sation est un grand risque, en l'absence de garanties de prix" (Loudéac)

En conclusion, il est préférable de "ne pas mettre tous ses
oeufs dans le même panier" (Rostrenen) mais il faut veiller à "ne pas
devenir un touche-à-tout" (Loudéac - Crédit Agricole).

I. 23. Ouelles sÈructures ?

La SAU ne décrit que partiellement les structures,
"Les structures, c'est Ia surface plus les productions hors-sol" (Loudéac).
11 faut "moduler les normes de SAU en fonction de Ia climatologie et de
La valeur agronomique (l{alestroit) .

Notion de vi-abilité et de SAU.
"La notion de viabilité est indépendante de la surface" (Carhaïx).
"Ce ntest pas la surface qui rend une exploitation viable mais la volonté
et la formation des hommes et des femmes qui la travaj.llent" (Chat.eaulin).
"Ce n'est pas la taille qui compte mais le revenu" (Loudéac).

Si la notion de SMI est parfois conÈestéé, Ie cumul sernble
. être très crit,iqué :

"Pour une plus grande justice, on voudrait un meilleur partage de I'outil
de travail, 1a terre en particulier" (Carhaix).
Certains ont proposé d'instiÈuer une "limite des surfaces et des ateliers
pour une meilleure répartition de la production'r (Carhaix) , d'autres d.e

"définir des normes de SAU par UT[T" (Malestroit,) 
"

I"24. Conrnent travailler ?

Les agriculteurs semblent très préoccupés par les conditions
de travail ;

"I1 est nécessaire de réfléchir en particulier à la durée du
travail dans I'agriculture par (la mise en place) d'ateliers à taille
huraaine...".

Certains veulent "favoriser des formes (dtagriculture) associat,ives"
(Le Faoùët)., d'autres préfèrenÈ "garder des exploitations familiales"
(!e !'aoueE) .
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I" 25. Comment décider ?

"Un premier problème en agriculture est la non-formation et
la non-informat.ion ou I'information mensongère" (Carhaix). "Nous atten-
dons des conseils, non des décisions" (ploërmel) .

Les agriculteurs aimeraient des "agents (de développeurent)
indépendants des organismes financiers et conmerciaux" (Malestroit)
ainsi qu'une._meirleure diffusion de 1'expérience vécue par les autres
agriculter.rs" (Le Faouët.) . Ils posent aussl Ie problème des "laissés
pour compte" Cornment les toucher ?" (ploërmel).

r"3 PLACE DE L'AGRICULTURË, 0ANS tE M0N0E RURAL : PRIVLLEGIER LES,TNSTAtLAll(]NS

I. 31. L'aqriculture dans le monde rural

"La diminution dunonbredragriculteurs dans nos communes
rend la vie de celles:ci de ptus en plus difficile i

- les communes disparaissent
- 1es écoles ferment
- le ninimum d'équipements sportifs et, culturels devient impossJ-bIe
- 1a population vieillit et la densité atÈeint un seuil critique"

(Redon) .

"I1 en résulte un manque de dynamisme régional qui incite à partir" (Redon).
Il faudrait une reconnaissance des. particularités du monde rural : établis-
sement de normes différentes r refus du calque systématique sur le milieu
urbain" (Carhaix)

Aussi, I'installation de jeunes agriculteurs est-eLle
considérée comme une priorité.

I. 32. Lrinstallation des ieunes agriculteurs une priorité

Cependant, les agriculteurs ne sont guère optimistes.
"I1 paraitrait qu'i1 n'y a plus de jeunes à vouloir s'installer"

(Carhaix) .

- "La succession de nombreux agriculteurs ntest pas assurée : leurs enfants
préfèrent partir en ville ou trouver d'autres emplois, principalement à
cause des conditions de travail" ( (Carhaix) 

"
- "Devant I'importance des capitaux nécessaires pour s'instarler, les
jeunes hésitent à reprendre une exploitation" (Redon) . "Les parents doivent
lraider (le jeune agriculteur) car d.émarrer à zéro est impossible"
(Loudéac) .

- "Un jeune est dans I'obligation d'hypothéquer 10 à 20 années de sa vie,
travaillant pendant ce temps pour la banque" (Carhaix).
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- "Trop de contraintes existent pour un jeune qui srinstalle (inpôts,
cotisations sociales, comptabilité...) même si certaines sont malgré
tout utiles" (Carhaix) .

Certains agricult,eurs sont mêmes franchemenË pessimistes :

- "Augmenter le nonbre d'installations de jeunes agriculteurs est illu-
soire tant que I'on n'aura pas régle. les cas difficiles "(Ploërmel).
- "La réussite en agriculture est conditionnée par la possession d'un
tel nonbre de qualités physiques, int,ellectuelles et professionnelles,
gue celle-ci devient aléatoire et risque d.'être réservée à un petit
nornbre" (Chateaulin) .

Pour lrinstallation des jeunes, Ies points soulevés concernent :

la formation, le foncier eÈ le financement du capital d'exploitation

1.321 . La" donmation
En rnatière de formation, les avis sont assez contradj-ctoires.

Les uns "pensent qu'il faudrait plus de pratigue dans les écoles d'agri-
culture" (Rostrenen). Certains préconisent même "l'intervention d'agricul-
teurs dans les cours pour une ouverture plus grande sur les réalités
du monde agricole" (Rostrenen) .

Dtautres, au contraire. esÈiment qut"i1 faut une format,ion
généra1e maximum ; se spécialiser ensuite est facile, se reconvertir
aussi éventuellement. Une bonne formation de base doit donner 1'envie
de savoir" (Guingamp).

Un certain nombre d'agriculteurs conseillent d'allier ces
deux formations : "La capacité professionnelle dolt être définie par
la formation générale, plus la formation technj-que et pratique" (Ploërmel).
Elle doit pertroettre à I'agriculteur de gérer son exploitaÈion sans être
un asslsté" (Chateaulin) .

Certains prétendent que "dès l'école, on a I'esprit indivi-
dualiste. On sait tou$ours les bons coups, jamais les mauvais" (Malestroit).

Beaucoup d'agriculteurs considèrent que "la formation à la
qestion est une priorité'r (Ploërmel) et qu'il ne faut "pas s'installer
trop jeune" (Guinganp) .

I.322. Le. doneien

"Les conditions d'accès au foncier sont un facteur limitant
à lrinstallation des jeunes" (Carhaix). En effet, "il est imposs-ible pour
un jeune de l'acheter (la terre) et de financer en même temps 1e capital
drexploitation" (Rostrenen), or "à qui vont les terres ? souvent, à
ceux quj" en exploitent déjà assez" (Rostrenen).
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Afin de "favoriser f installation des jeunes plutôt que de
renforcer les exploitations déjà très importantes en surface" (Carhaix),
des aqriculteurs proposent de :

- "renforcer les contrôles de cumuls et améliorer la législation" (P1oërmel) ;
"la commission locale (des structures) devrait être plus efficace" (Rostrenen).

- "constituer des réserves foncières dans chaque conmune qui pourraient
être louées (Gf'a "."; aux jeunes qui s'insta1lent.. Pour éviter que les
petites surfaces, libérées aillent uniquement. à 1'agrandissement, iI
faudrait pouvoir les stocker afin de reconstituer des fermes viables
permettant lrinstallation de jeunes" (Malestroit) eÈ ernpêcher le"déman-
tèlement des exploitations qui sont libérées par des départs en retraite
au profit de fermes déjà inportantes qui seules ont les moyens d'acquérir
de nouvelles terres" (Malestroit) .

- mettre en place une "taxation rigoureuse des prix, en particulier
autour des villes et des villages" (Malestroit).
* 'onationaliser le foncier" (Le FaouëÈ) .

- "permettre à la SAFER de louer des terres" (Le Faouët) "

- "encourager les acheteurs éventuels qui achètent de la terre pour la
louer à des agriculteurs" (Rostrenen) et inciter les agriculteurs âqés
au départ en ret,raite" (Malestroit) .

Certains agriculteurs insistent sur Ie fait qu"'une insÈallat,ion
doit se faire progressivement même à partir d'une demi-SMI" (Le Faouêt),
"Ia notion de SMr est à revoir, ce critère n'est pas toujours synonyme
de fiabilité" (Ploërmel) .

L"323" Le (inancemQ.nt du eayti.ta,L d'exytloi.ta.tion
Le maître-not Esf"l'investissement progressif"' (Guingamp) . Se

rapporter aussi à la partie "financement, de I'installation du paragraphe
I.133" La maitrise des coûts de production, page 63 ).

I " 324. A,Ldu ytatuLteu.LLëtp,t à. L' Lnsta,t-La.tion

De la part d'autres agriculteurs ;

"I1 faut encourager toutes les formes d'agriculture de groupe pour aJ"der
les jeunes à s'installer I GAEC, CUMA, copropriété du matériel, banque
de travail..." (MalestroiÈ). Il a été également proposé de "soumettre
les projets (de jeunes agriculteurs à une critique collective" (Guingamp)
et de mettre en place "un suivi de I'installation par d.es agriculteurs
expérimentés" (P1oërmel) .

De la part des agents du développement :

"Les jeunes en particulier doivent être la cible privilégiée des techni-
ciens et des groupes de développement" (Chateaulin). Certains ont reproché
cependant, au développemenÈ de "passer à faire d,e gros investissements"
(Chat.eaulin) .
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L . 325 . Co nclsaio n,sun .L, iyata.t-b,f,Lon

L'installation "requlert beaucoup de paramètres favorables :
formatj.on, financenent, entente entre agrlculteurs, capitaux". "" (Cha-
teaulin) " Droù la remarque : "les jeunes doivent être optimisÈes pour
s rinstaller" (Chateaulin) .

r.4. c0ilctuslol\/

Les raPports des Etats Généraux du Développement témoignent
d'un certain malaise : r'opt,Lmisme n'est pas plus que jamais, de rigueur.
Les avis sont clairs et incisifs ; ils concour ent à une remise en ques-
tion partielle ou totale du modèle de développement agricol_e prôné
depuis les années 60.

Certains agrici:lteurs ont nême Brolongé cette démarche par des
proposit.ions ; celles-ci ne font, pas toujours 1'unanimité, Le milieu
agricole étant d.emeuré, malgré tout, très hétérogène.

Nous allons poursuivre par l'étude des transformations
agricolesrdans le cas^du canton de Gourin.

7ricis
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CHAPTTRE II. LES TRANSFORMATIONS AGRICOLES''PREVISTBTES''.

CANTON DE GOURIN.

Nous nous contenterons d'apprécier l'évolution de lragriculture
dans le canton de Gourin à travers I'analyse des activités et des
strucÈures aqricoles.

Nous disposons pour cette analyse d'enguêtes réalisées,
courant décemhre 1982, par les étudiants de la spécialisation d'économj-e
rurale de ITENSA-Rennes. Nous nous sonutres également entretenus avec une
douzaine d'agriculteurs afin de mieux cerner les problèmes fonciers
liés à Irinstallation (1).

IT.1. EVOLUTTON DES ACTTVTTES AGRTC()LES

fI.11. Comment I'aqriculteur fait-il son choix ? Voies du développement
et disparj-tés locales

17.111 . Comment L'a"gruLcw%euL ,6a,i1.-i,L ,son choix ?

Nous allons exposer les prineipales démarches suivies par
les agriculteurs. En pratique, elles sont souvent intimement liées.
Lraqriculteur :

- observe ses voisins,
- reçoit Ia visite drun agent technico-commercial,
- demande conseil auprès d'organismes officiels du développement.
* ou se d.ocumente (journaux, prospectus...)"

Les informations fournies à 1'agriciilteur sont-elles toujours
fiables et complètes ?

Y a:t:il vraiment libre choix ? (pression d'agents commercj-aux
par exemple).

Le choix est-il toùjours raisonné ? L'agriculteur se livre-t-i!
à des calculs de rentabilité économiquê, s'interroge-t-il sur ses capacités
profesÈ.ionnelles ? ou se lance-t-il dans une production parce qu'e1le
"est à la mode" ou "semble rapporter" ?

11 ne peut y avoir choix sans compétence ; ce qui pose Ie probième
de la formaÈion des agriculteurs.

(1) Les adresses nous ont été fournies par Mr Yvon Seité" conseiller GVA,
canton de Gourin.
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Dans la praÈique, la mise en place d'une prod.uction nécessite
un financemenÈ" Par conséquent, c'est au crédit agricole qu'iI apparti-ent,
en dernier recours, de trancher.

Cet exeinple nous nontre les voies qu'emprunte Ie développement
agricole pour toucher I'agriculteur" Nous allons brièvement les analyser
afin de mettre en évidence des facteurs explicatifs des disparités locales.

I'1.112" Voie.t du dd.ve,Loppement. at d,isytatui,td.a Loca.t-u.

. Draprès 1'exempre précédent, le développement ag::icole est
véhiculé par :

- les agriculteurs. C'est tout particutièrement I'installation des jeunes
agriculteurs qui "pousse au changement".
- Ies entreprises para-agricoles. Ainsi le développement de petites mino-
teriesbretonnes a-t-il "insufté le progrès,, dans les exploitations agri-
coles environnantes.
- la vulgarisation officielle. Elle n'a pas touché les régions agricoles
en même ternps et avec la même intensité.
- les nédias. Ils permett,ent 1a divulgation de techniques nouvelles,
mais aussi de façons de vivre urbainesl ce qui incite I'agriculteur,
conme 1e rura1, à de nombreuses remises en question.

Dans une petite région agricole, 1'évolution de I'agriculture
résulte donc de I'effort de vulgarisaÈion entrepris (éléments exogènes)
et du dynamisme local (éléments endogènes).

L'effort de vulqarisation découle de ra politique agrricole
sui-vie. Après la seconde guerre mondiale, la relance de la production
agricole nationale apparai.ssait comme une priorité. La vulgàrisationofficielle, soutenue par le mond,e agricole (;aC en particulier) oeuvre, d.onc,tout d'abord, dans res régions agricoles les plus riches et les mieux
reliées aux centres de consommation. ce qui eut pour conséquence.d'ac-
croître les disparités régionales.

Le dynami-sme local est le ferment essentiel du développement
agricole. Il explique une partie des disparités observées.

Preaons I'exemple de Gourin pour caractériser le dynamisme
intrinsèque d'une population. Ce dynamisme est très lié à la"mentalité',
locale. La petite région d.e Gourin avait du "retard." vis-à-vis de
carhaix, région plus riche, au début des années 60. cepend.ant, une fois
que la population eut. pris conscience de son retard et des possibilités
offertes par le "progrès agricole", la peËite région de Gourin rattrapa
rapidement celle d.e Carhaix. Des cas inverses peuvent se rencontrer :
région de Loudéac par exemple. Une zone riche peut conserver voj-re même
accroitre son avaRce i son essor est facitité par lrexistence de
valeurs ajoutées importantes.

Le dynamisme local conprend aussi une part d.e dynamisme écono-
mique, fonction Je ta "r.nentalité" et d.es potentialités naturelles et
humaines de la zone. Ainsi une région rurale (comme celle d.e Gourin)
qui périelite d'un poi.nt de vue démographique et économique se voit prj-ver
du dynanisme d.rentreprises agro-alimentaires et de eelui des jeunes agri-culteurs.
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11 convient donc de raisonner le développemenÈ agricole à une
écherle locale afin d'en d,ominer tous res rouages. ce qui ntempêche pas,
bien au contraire, drenvisager des bases de concertation beaucoup
plus vastes.

î.L"t2. Ouelles productions déve lopper dans un proche avenir ?

réponse
Les agriculteurs interrogés ne donnent que des bribes de

rien ne paraît sûr dans un contexte socio-économique fluctuant.
Int,éressons-nous, tout d'abord, aux potentialités naturelles.

II.l2l . Que- daitze a"c.tue,LLemeytt danr X.e cantzx.te agtLo-cl,irnoLLquz ?

La petite région de Gourin se caractérise par un climat pluvieux
et peu ensoleillé : "le pot de chambre d,u Morbihan',.

Ses sols sont de qualité variable : le Nord. et le Nord-Est
constituent une zone accidentée aux sols bruns acides médiocres tandis
que 1a partie sud., moins penÈue, repose sur des sols bruns acides plus
fertiles.

Ainsi "l'herbe pousse toute seule dans la région". ce qui lui
a conféré son orientation élevage

Cependant, les techniques d.'affouragement ont évolué.
Le mais fourrager a remplacé la betterave traditionnelle bien

que les conditions clinatiques ne 1ui soient guère favorables. En raison
du manque d'ensoleillement et, des difficultés de ramassage (pluies autom-
nales), on lui réserve les meilleures terres. Il esÈ même conseitlé de
limiter son utilisation au rationnement hivernal des bovins.

De même, les cultures d.'herbes ont relégué les prairies perma-
nentes sur les plus mauvaises terres" En effet, comment utiliser ces
terrains pentus ou humides ?

Certains les laissent en friches ou l-es reboisent car :* "Ce n'est pas payant de bricoler ce genre d,e terres,'."Le drainage n'y
est pas valable : les charges d'aménagement sont trop lourdes".
- 'rcrest dépassé ! C'était intéressant pour de petites exploitations
d'isposant de main-d'oeuvre et obligées de tirer le maximum de ces terres".
- et "dans quelques années de nombreuses |tbonnes terres" seront libérées,
alors. . . ".

Dtautres estiment qutil est préférable de les conserver "en
état," car ?

- cela peut, être économiquement valable : "en y faisant paître des bêtes à
viande Ie printemps et l'été : pas de charges, ni de travail"...
- "en 1976 (année de sécheresse), on éÈait bien cont,ent de trouver
ces pâtures".

La tend.ance actuelle la plus courante est toutefois de vouloir
défalquer de la SAU toutes ces mauvaises t.erres.
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Quant aux céréales de vente ont-elles un avenir dans cette région ?

Ces cultures sont techniquement délicates à réaliser surtout
pour des raisons climatiques (hunidité importante) mais aussj- en raison
du choix de I'assolement. Les rendements sont souvent très moyens et la
qualité des grains inférieure à celle des régions spécialisées (grains
moins remplis et moins farineux).

De Èoute façon, compte tenu de la SAU disponible par exploita-tion, 1'élevage demeure plus intéressant d.'un point d,e vue économique.

II.122. Que da,ine ac,tuelLemznt dant Le conLextz ô.eanotwtque ?

Nous allons passer en revue les princi-pales producti-ons
1e hors-sol

Depuis les années 1970, un peu "tout le monde" s'était lancé
dans Ie hors-sol:

- des salariés d'entreprises para-agricoles (abattoirs, firmes
d.laliment,s pour bétail, coopératives. . .) .

Certains ont conservé la pluri-activité au niveau du couple.
Drautres se sont totalement reconvertis dans Itagriculture, ajoutant
parfois à leurs ateliers hors-sol une autre activité ag::icole liée à la
surface.

- des 'laméricains" revenus au pays avec un "peu de capital".
Le hors-sol constiÈuait un placement intéressant. De plus,

cette activité nécessitait peu de connaissances techniques (engraissement
de çoolets, pâr exemple).

- des exploitat,ions, queJlque soit }eur taille.
Le hors-sor s'est présent,é comme un moyen permettant à ra fois

d'utiliser Ia main-d'oeuvre familiale et d'accroitre le revenu. 11 aurait
certainement fallu liniter le nombre de ces atellers par exploiÈation,
en fonct.ion du nombre drUTH et de Ia quantité de SAU (physique) disponible.

- de jeunes agriculteurs
Certains s'installèrent délibérément, pour monter un atelier

hors-sol. D'aut,res se lancèrent dans le hors-sol en attendant de reprendre
la succession des parents ou de s'agrandir i ce qui témoigne des difficultés
rencontrées par certains jeunes lors de la réalisation de I'installation.

Le hors-soI a donc permis une certaine revitalisation de cette
petite région :

. installation en agriculture de gens qui lravaient quittée ou qui
I'auraient. quittée,
- amélioration du revenu de certaines petites exploitations,
- et création de nonbreux emplois para-agricoles 

"

Ce créneau s'est, malheureusement révé1é très fragile économi-
quement : débouchés aléatoires (avicutture) mais aussi faiblesse de
I'organisation des marchés (aviculture et production porcine).
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Cette crise a mis à jour la situation précaire de I'agricultr-urs
intégré. Ce sont surtout les nouveaux venus qui sont menacés de faitlite.

Ainsi, à I'heure actuelle, rares sont les agriculÈeurs tentés
par "1taventure hors-sol".

1a ion laitière
"Seule production qui ne soit pas encore en crise" ; la seule,

aussi, à recevoir lrassentiment, des organismes de crédit.

Cependant certains agriculteurs s'inquiètent :

- le prix de printemps a été rnis en place plus tôt que prévu : en janvi-er
au lieu d'avril .

- la coopérative UNICOPA a tiré 1a sonnette dralarme. Par une lett,re
adressée à ses coopérateurs, elle les avertit qu'elle risque de ne pas
pouvoir t,enir ses engagements (prix) .

La crise n'est-elle pas pour demain ? Comment régler ce problème
de surproduction ?

Drautres agriculteurs sont plus confiants. 11 ne peut y avoir
crise ' car la najorité des exploitaÈions agricoles françaises seraient
alors en difficulté.

La taille conseillée, en moyenne, pour une exploitation fami-
liale à orj.entation laitière est de 30-40 ha "de bonnes terres" i une
quarantaine de vaches laitières et sa suite. Au-delà, les agrriculteurs
considèrent qu'il y a surcroît de travail, ce gui nuit, au suivi technique.

Bon hombre d'entre eux s'interrogent sur les possibilités
qu'i1 y aurait draméIiorer le revenu sans pour autant augrmenter la
quantité de lait produite ; ils visent donc la réduction des charges
opérationnelles .

Ler exemple produire.des céréales et les faire consommer par le cheptel
laitier. Cette technique avait été abandonnée, surtout, dans les grandes
exploitations, par souci de simplification. Cependant, "èlles y reviennent
car payer la valeur ajoutée des intermédiaires et acheter la paille,
cela chiffre""

deuxième exemple : conserver un système intensif (chargement laitier élevé)
en réduisant la consommation d'engrais azotés et en implantant des pâtures
de léqumineuses et d.e graminées. Est-ce possible ?

Ce modèle est bien satisfaisant" Il permettrait à la fois
d'améliorer le revenu de I'exploitant et de réduire le gâchis écologique,
mais aussi économique, 1ié à la surconsommation d'engrais.

Cependant les avis sont partagés. Certains prétendent que
la chargement baisse mais que le revenu est conservé ; d'autres, que
le revenu se détériore.". Pour trancher la question ou du moins, compléter
nos connaissances, i1 faudrait multiplier les références locales et
améliorer 1a communication d,es résultats (1).

(1) Dans le courant du mois dravril (année 1983), plusieurs agri-culteurs
des Côtes-du-Nord ont pris f initiative de créer un centre drétud.e de qes
nouvelles techniques : le CEPADA (Centre d'Etude pour un Développement
Agricole Plus Autonome). Son but est de réaliser des études concrètes
montrant que I'on peut encore installer des jeunes sur des petites su:faces
Ce centre d.ispose actuellement de deux fermes : une ferme de 15 ha avec
une vingtaine de vaches et sa suite et une ferme de 20-25 ha subvenant
aux besoins dtun atelier porcs nalsseur et engraisseur dtune vinqtaine
de truies. Draprès Le frégor, 7 mai 1983.
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Actuellement, un groupe d'agriculteurs du canton de Gourin
se livre à ce type d.'expérinentation.

troisième exemple : créer des "bangues de lisier et de fientes". Cela
limiterait les concentrations organiques, source de catastrophes écolo-
qiques, tout en rationalisant 1'utilisaÈion des fumures.

" le:-erg9ggligls-yÉgÉlelss
- les céréales : se rapporter au paragraphell.tZt pV3.
- légrunes de plein champ 

* |

"CeIa peut, être intéressanÈ mais les fluctuations sont grandes
d'une année à 1'autre, malgré la caisse de péréquaÈion". (la vente d.e la
récolte n'est pas garantie).

Ce type de cultures bien naîtrisé techniquement, peut assurer
un complément de revenu appréciable, en association avec un système
fourrager, à condition de disposer d'un excès de main-d'oeuvre.

II.13 " Conclusion

Les crises successives de I'oeuf, de la volaille et du porc
ont sérieusement ébranlé la confiance des agriculteurs, dans le. modèle
de production dit "intensif". Ils se rendent compte qu'i1s peuvent
de moins en moins peser sur leur devenir.

Certains explorent les voies d'une autre logique de développe-
ment (cf . les exemples de la production laitière, paragraphe T.122 ?rt+.

Dans ce contexte tumultueux, quelle agriculture pour demain ?

Les agriculteurs eux-mêmes ne s'aventurent pas à répondre de
façon catégorique à cette question. Ils ont, pâr contre, d.es avis très
tranchés en ce qui concerne l'évolution des structures foncières.
Ctest ce que nous allons voir maintenant.

TI.g. EVOLUTTON 

'ES 
STRUCTURES

Les agriculteurs ont deux quasi-certitudes :

- les mauvaises terres ne serontplus utilisées à des fins agricoles.
- êt, si aucune action nlest menée en faveur du maintien de I'activité
agricole et d'une neilleure répartit,ion du foncier, le renouvellement
des exploitatj-ons sera gravement compromis.
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rj

I

i

!e premier point a été traité dans le paragraphe II.I2t p'fJ
concernant les potentialités agro-climatiques du canton de Gourln.

Nous allons étudier le deuxième cas au travers des "obstacles
fonciers" rencontrés par les candidats à liinst,allation; Ceux-ci, conme
nous I'avons vu, dans la paragraphe I.l33rpréfèrent louer des terres et
s'installer si possible progressivement, pour des raisons évidentes de
financement. Or, les terres susceptibles d'être libérées sont, soit
conservées par les agriculteurs âgés ou soit proposées à 1a vente, et
la concurrence pour I'acquisition de terres demeure très vive entre les
candidats à lrinstallation et ceux à I'agrandissement.

II"2I" Peu de terres proposées à la location

Deux raisons essentielles à cette situation :

- de nombreuses terres sont susceptibles d'être libérées dans les dix
années à venir z 56,8 t des chefs d'exploitation du canton de Gourin
ont plus de 50 ans et disposent de 57,7 B de la SAU cantonale ; cependant,
rétention foncière importante (23,3 t des aqriciilteurs de plus de 60 ans
détiennent encore 13,3 I des terres), limite le volume de SAU libérée.
Ce qui n'est pas le cas de tous les cantons sensibles (cf. p.35 ) .
- la location est financièrement et psychologiquement peu intéressante.

rr.2l7. La nd.tzntion (ctnuLë.tte

"Les agriculteurs retraités continuent à exploiter leurs
terres". CresÈ le constat fréquent des jeunes agriculteurs que nous
avons rencontrés. 

.)

. Avis des jeunes agriculteurs sur la rétention foncière.
Elle ne se justifie pas économiquement :

Les "vieux" travaillent leurs terres plutôt par gtoût que par
souci financier ; "ils nten Èirent, pas de revenu". "La terre a pour eux
un caractère sacré, elle est synonyme de réussite sociale".

Cette situation est agqravée par :

- "le fait que les agriculteurs-retraités aienL été exonérés de cotisa-
tions sociales jusqu'il y a deux ans",
- "les coopératives qui continuent à prendre leurs produits puisque léga-
lement ils peuvent être adhérents".
- et par le comportement des agriculteurs plus jeunes : "ceux sont les
agriculteurs actifs des environs qui jouent aux entrepreneurs (peu payés)
en espérant qu'iIs (les agriculteurs âgés) lâcheront tôt ou tard en leur
faveur" Un drentre eux attend depuis 12 ans !""

La rétention a pour conséquence de "dévaloriser'r les exploi-
tations :

- "les terres sonÈ dans un état lamentable car ils (1es agriculteurs âgés)
fonctionnent à peu peu de frais : ils mettent peu d'eng'rais."."
- "les bâtiments sont laissés tels quels, pêr manque d'investissement""
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. Avis des agriculteurs âgés
Les agriculteurs-retraités continuent à exploiter car :

- "Ia retraite est insuffisante". "Ltagriculteur qui a prévu un 'péculet
pour sa retraite voit ses économies sérieusement touchées par I'inflation".
"Aussi est-ce un peu par obligation gu'il continue à exploiter"" "En
général, il sragit de petites exploitations". t
- "la transition travail-retraite est Èrop brutale pour quelqu'un qui
n'a fait que travailler". 1'Les agriculteurs ne sont pas préparés à la
retraite : carence de 1a vulgarisation. Ils disposent de renseignements
économiques et administratifs (montant de la retraite, droits , IVD...)
mais d'aucune 'information humaine' ; il leur faudrait connaitre 1'expé-
rience bonne ou mauvaise d'agriculteurs ayant opéré cette mutation".

"Le vieillissemenÈ sur place (sur I'exploitation) est grave
car tôt ou tard le !'vieux" est isolé d,ans un village qui se dépeuple.
De plus, avec l'âge, (incapacité physique) il devient très dépendant
de ses voisins (déplacements, soins"."). te mieux est d'être près (ou
dans) Ie bourg et de garder au,moins un jardin".

Propos recueillis auprès d'un agriculteur prenant sa retraite
mais ne I'ayant pas préparée 2

"Les enfants porssent parfois à tout vendre ; le vieux reste
alors entretenir le pat,rimoine".

II.212. Vente ou Loca.tion

. Aspects financiers
Actuellement, la valeur d.'usage de la terre n'incite pas à la

louer : lfintérêt annuel dégagé est de 1 à 2 I environ. "Le fermage
permet tout juste de payer les impôts fonciers".

Le placement, foncier est donc devenu très peu lucratif, ce
qui a provoqué le quasi-arrêt des créations de GFA ; GFA qui avaient
reçu I'assentiment de la grande majorit,é des jeunes agriculteurs.

Ira valeur d'achat de Ia terre est par contre très élevée. Elle
semble Èoutefois se stabiliser, voire même d.iminuer ; ce qui entraîne
une recrudescence des ventes et par conséquent, accroÎt la tendance à
ra baisse. Actuelrement, seuls les agriculteurs sont susceptibres
drêtre intéressés par I'achaÈ de foncier en zone rurale,

Il est certain que, si le prix de la terre revient à un niveau
"plus raisonnable", ils seront plus intéressés par son achat que par
sa location"

" Aspects psychologiques
- "Louer, ctest perdre son d.roit de propriété".

"Le fermj,er est avantagé. Comment récupérer ses terres ? On
ne sait jamais si les enfants...".

Dans la majorité des cas, le bailleur est un ancien exploitant
"ceux-ci sont 1es plus durs avec leur fermier".. !".
* "Comment se garantir d'un versernent régulier d.u fermage ?""

"Les locations se font de préférence à des agrieulteurs bien
assis financi-èrement" .

Nous allons donc maintenant aborder ce thème de concurrence.
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I1.22. Concurrence entre les candidats à I'installation et ceux à
I tagrandissement

II.221 . Le,,s candLdaîÀ A L'agnandLs^enQ.nt ,sont avantag6.,s

- D'un point de vue financier, ils sont mieux lotis que les candidats à
I'installation. Aussi, concluent-ils plus facilement d,es achats et des
bails ; leur, assise financière sert d.e garantie vis-à-vis de I'organisme

fu.de crédit ouîbailleur.
- D'un point de vue juridique, l'installation des jeunes est insuffisam-
ment favorisée. Si les ventes sont soumises à publicité, ce n'est pas le
cas des locations. Les commissions des structures sont parfois critiquées
certains arrivent à "échapper" aux conditions restrictives de la légi3la-
tion sur les cumuls.

II " 222 . ?ouncluoi ,s' agttanùi,tL ?

Des exploitants décident d'agrandir afin :

- d'augmenter leur capacité de production,
- dfutiliser la main-droeuvre familiale excédentaire,
- de réaliser un placement,
- d'employer un (ou des) salarié(s) ou d.e former un GAEC,
- de modifier le fonctionnement de leur exploitation : désintensificatlon

en conservant les mêmes productions. ex. : bovins "en extensif".;
modification des prod,uctions , ex. : passage de l'élevage à la
céréalicultureg activité nécessitant plus de surface.

II.223. Da"n's que,t{-L6 mQ-6uJLeÂ freu.t-on a.66i^ileh qutun a-glLand,U^ement ut.
" nu,i'sibLe" ?

- lorsque, spatialementr, il empêche I'agrandissement drun autre exploitant
plus nécessiteux. einsiiil est préférable pour un jeune de s'installer
progressivement, il faut prévoir, cependant, lui assurer une certaine
croissance. Cela pose le problème de Ia gestion du poÈentiel foncier
local, nous aborderons ce point au niveau de la proposition d'action
concernant le foncier (cf.p:IZe)
- lorsqu!il y a accumulation excessive de la capacité de production
par UTH. Ce potentiel productif comprend la terre mais aussi le cheptel.
Il faudrait envisager un seuil maximal i nous en reparlerons au niveau
de Ia proposition d'action concernant le foncier (cf. pfet)

11"23. Conclusion

Lron qualifie parfois la terre de simple support de production
d.e I'agriculture moderne ; elle n'en demeure pas moins 1'élément consti-
tutif essenÈiel de I'exploitation agricole" Cette prise d,e conscience
est même avivée par 1a crise actuelle du hors-sol.

Les agriculteurs de Gourin prévoient donc le d.élaissement des
Èerres les plus médiocres et s'inquiètent, par ailleurs, de la répartition
du foncier entre 1es différentes catégories d'exploitants.
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CONCLUSION DE LA PARTIE 1

Dans cette première partie, nous avons tenté de cerner les
particularismes et les points faibles de lragriculture des zones

sensibles.

Les agriculteurs dont la contribution nous a permis de mieux

apprécier la réalité agricole, ont cependant expriné le désir
drélargir 1'espace de réflexion au futur j-mmédiat.

Quels élénents de prcjection pouvots-nous leur proposer ?
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cette deuxième partie de notre étude compiend, deux volets !

Le preroier, suite à la demande qui nous a été faite, précise res
perspectives dtévolution de 1'agriculture d,es zones sensibles. La projec-
tlon du nombre d'exploitations à I'horizon 2000 étant réalisée (1), nous
complèterons cette étude par une analyse :

- de 1a dispersion des surfaces des exploitations autour de |a
surface moyenne,

- du taux de relève et des mouvements fonciers prévisibles,

- de 1révolution probable des surfaces des principales cultures.

Nous concluerons cette phase de projections en d,onnant quèlques
élénents d'une pr-ospective agricole régionale réalisée par I'INRA (2) 

"

Etant parvenus au terme d,es phases dranalyses (première partie)
et de projections, re deuxième volet présente une réflexion sur re
mode de développement agricole en se référant :

- aux divers problèmes recensés au fil des analyses précéd,entes,

- et aux conséquences des évolutions prévisibles des structures
agricoles.

Ce deuxième volet introduit, en quelque sorte, les propositions
pour une politique de développement agricole visant 1a revitalisation
des zones sensibles.

Jourdain I, Parls H" : les zones sensibles de Bretagrre Centrale,
Mémoire de fin d.tétudes, ENSAR, Septembre 1982
Broussolle, Dâucé, Houée, I4ouchet : scénarios pour lragriculture
bretonne, fNRA, Rennes, Décembre 1982"

(1)

(2)
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VOLET 1

ÉlÉmrrurs DE pRoJEcrI0N coNcERNANT L'AGRIcuLTURE

DES ZONES SENSIBLES
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CX{APITRE I" ACCROISSEWXT DE LA DISPER-SION DES SURFACES DES EXPLOITAI"IONS

T"1" DONNEES DE BASE POUR LE CALCUL DE LA DTSPERSION

Les projections du nonbre drexploitations nous ont été fournies
par une méthode dérnographique,

- reposant sur deux séries de données :

. la structure par âge de la population des chefs drexploita-
tion (données RcA 80)

. Ie nombre de f,ils dragriculteurs, âgés de moins de 40 ans
en 1980 et donc susceptibles d.e s'installer.

- s I appuyant sur deux- h1çothèses ( 1)

1es quotients de maintien d.es agriculteurs âgés,
les taux drinstallation d.es jeunes

ceci avec une fourche drhypothèses Ht-lf.z

H1 : quotient de maintien faible, maintien du tar:x drinstal-
Iation actuel

H2 : quotient éIevé, taux d,rinsÈallation qui sraccroit.

De plus, la répartition des exploitaÈions par classes de surface
est obtenue par 1a rnéthode de Dovringrméthode reposant sur une loi
constat.ée errpiriquement seLon laquelle, dans une région donnée, le pour-
centaqe drexploitations de surface supérieure à la surface moyenne est
constant, gue11e què soit cette surfaee moyenne.

De cette méthode, i1 résu1te que le nombre drexploitations va
continuer à diminuer dans 1es zones sensj.bles, légèrement plus vite
que d.ans le reste de la Bretagne

' Dans le sillage de cette évolution, les classes
seront prédominantes en 1990 puis régresseront, seules
augmenteront sans cesse.

La connaissance de la nouvelle répartition par classes de surface
permet 1'étude de la d.ispersion.

r."2 - ETUDE DE LA DTSPERSTON DE LA SURFACE DES EXPLOTTAMONS AUTOUR DE
LA SUREACE M)WNNE, EN 19B0, L990 et 2000" SEL1N LES HYP2THESES
H1 et HZ

La surface moyenne drexploitation drune région agricole
(ex. SAU; 20 ha) ne nous renseigne pas quant à r'1iétat de d.i.spersion"
des exploitations en fonction de leur surface :

(1) Etablies par P" Daucé, chargé cle recherches à la station d.t6coriomie
et de sociologie rurales INFA, RENNES, d'après enquêtes et recense-
ments agricoles.

rt20-50 ha"
1es "50 ha et +rl



TABLTAU : (lF) : données néceÀsaires et résultats

1. Surfaces noyennes prises en comp te pour chaque classe de surface

I

50-70 I 70-100 +et001

Carhaix

5 5-10

2, 16 7,47 12,47 | 17,54

10-15 1 5-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-50

32,29 37 ,27 44,39 I 56,6222,42 27,34 78,2 119,11

12,46 17, 56 22,46 27,34

2. llombre drexploitations en 1970, 1980, 1990 (Hr. UZ). 2000 (Hl, H2)

I 990

1 970 i980
H1 H2

Carhaix I zo qcz l5 702 eB74 lrraoo loteo la+e+

Pl oërnre I 8' 903 7 346 5 013 5 971 3 328 4 580

3. Evolution de la SAU moyenne/zone

1990 2000

19 70 I 980

H1 H1 H2

Carh ai x 14,9 19,0 29,4 | Z+"5 45,8 33,4

P loë rne I 13,6 16,8 24,6 20,7 37, 1 26,9

4 Evolution de fs

I 970 1 980

H1 H2 H1 H2

Carh aix 12,0 15,0 22,6 18 ,4 32"7 25,L

Ploë rme I 10,8

Ploërmel 2,27 | 7"28 32,32 37,35 44, 11 57,03 78,07 125,25

2000

H1 H2

Pour Ia Bretagne, en 1980, f s = 13,0

13,7 20,0

1990

1608 2q, I

2000

21 ,0
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II se peut que I'ensemble des exploitations ait une SAU comprise
entre 19 et 2I ha ou - cas extrême - :

- 50 I des exploitatj.ons ont une SAU(5 ha
50* rr ll It " )30 ha

Crest dans cette optique que nous nous i-ntéressons à "lrétat de
dispersion" des exploitations des zones sensibles, ceci afin de mieux
apprécier le point drimpact des projections démographiques.

T.. 2L. Méthodoloqie employée

Pour mesurer cette dispersion, nous avons calculé un estimateur
de l'écart-type de Ia SAU des exploitations, ne connaissant pas Ies SAU
de toutes les exploitations.

Rappelons que notre calcul sreffectue à lréchelle drune zone
entière (1) (zone Ouest, de Carhaix ; zone Est, d.e Ploërmel).

Ainsi, pâr classe de surface, nous connaissons le nombre dtexploi-
taÈions de cette classe ainsi que la SAU qu'elles occupent : Ie rapport
nous fournit la SAU moyenne de cette classe de surface.

Pour chaque zone, en fonction de I'année (1980, I99O et 2000) et
des hypothèses précédemment établies (H1, H2) , nous connaissons la sur-
faee moyenne de la zone i

Soit Si = SAU moyenne dans Ia classe de surface i

S = SAU moyenne de la zone, selon ltannée, Hl ou H2

n1 = nombre drexploitations de la classe de surface i

n = nombre d'exploitations total .de la zone

D'où lron obtient la variance V (S) = ân: (tri - F)2 a'o1:

ds = lutrt) r/2 i n

L"22. Résutla.ts

Le tableau no l+ fournit les données nécessaires à ce calcul ainsi
que les résultats obtenus.

L.23. Ana et commen res

- Ainsi, toujours dans le cadre des hypothèses'Hl et H2 précé-
demment établies, 1a diminution du nombre d'exploitations sera accompa-
gnée drun accroissement d.e Ia dispersion des surfaces des exploitations
autour de la surface moyenne des zones étudiées.

- en 1980, cette dispersion est plus forte que pour lrensemble
de 1a Bretagne : ce qui implique un écarÈ relatif croissant entre la
Bretagne et Les zones sensibles pour les années à venir.

(1) I Ceci, afin d'assurer la validité de la méthode de Dovrj-r:g
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- Dans lrhypothèse Hl, ltécart-type double en valeur et ceci,
en l'espace de vingt années.

Ceci témoigne de la Brésence, dans ces zones, drerçloitations
de petite tattte ((5 fra) eÈ de t,rès grandes exploitations.

- A priori, cet "état de dispersion" peut-il se Justifier par
wre diversification des systèmes de production ?

- 11 semble plutôt traduire la résultante des forces de reproduc-
tion du naiLlage foncier

- Quant à lraccroissement de cette dispersion, il caractérise une
évol"ution, semble t-il peu naitrisée, de 1a reproduction de ce maillage.

- En tout état de cause, quelle que soit l'évolution souhaitée
ou souhaitable, la mise en place drune réelle ét cohérente politique
foncière est indispensable pour accompagner la redistribution des terres
dans la transmission" Pour appuyer ceci, nous présentons une analyse
des mouvements f,onciere prévlsibles pour les années à venir
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CHAP]TRE IT. TAUX DE RTLETE ET MOUVEI4ENTS FONCIEPS.'
PROJECTIONS 1980-90

Ces deux projections vont nous permettre drapprécier le renou-
vellement des exploitations dans les dix années à venir.

II" 1" TAAX DE RELEW

En 1980, 58 a des exploitants bretons avaient plus de 50 ans
(57 15 B d.ans les zones sensibles) ; ta majorité drentre eux auront
donc quitté lragriculture en 1990. Combien d.e jeunes les remplaceront-
ils ?

Ces départs massifs vont sans doute provoquer une mutation pro-
fonde du milieu agricole i 1'avenir de nombreuses petites régions agri-
coles dépend de ce taux d.e relève. (Cf résultats tableau en annexe n"LA)

II" 11. Méthodologie employée

Le taux d.e relève entre 1980 et 90 étant le rapport entre les
agriculteurs gui srinstalleront et ceux qui partiront, nous avons .uti-
lisé les projections démographiques chiffrées du mémoire : "les zones
sensibles d.e Bretagne Centraletr - 1982 (1) donnant le nombre d'agricul-
teurs par classe d.'âge en 1980 et en 90, suivant, deux hypothèses (H1 :

haut,e, H2 : basse) .

Important : seules les successions assurées par des enfants dtagriculteurs
du canton sont comptabilisées.

IL"I2. 4laly!-e (cf carte no 17)

Pour la région Ouest (Bretagne, Pays de Loire et tlormandie) le
tar:x de relève entre 1980-90 se situera très vraisemblablement dans
Itintervalle : (30,6 *;5113 8). Les organisations professionnelles et
le CNASEA (2) espèrent pouvoir maintenir un remplacement pour deux dé-
parts : pari difficite. Si une politique volontariste permettait d'obte-
nir ce taux, le nombre drexploitants diminuerait tout de même de 25 È

en 10 ans !

Quelle que soiÈ lrirypothèse retenue (gf : pessimiste, H2 : opti-
miste), le taux de relève dans les zones sensibles sera inférieur en
moyenne à celui de 1'Ouest français.

Seul 1/6e des cantons, Iinitrophes au bassin de Pontirry-Loudéac
(cf carte n" l7 ) bénéficieront drun tau;c équivalent ou supérieur à
celui de la région Ouest. Ces cantons présentaient déjà en 1980 un
renouvellement satisfaisant de leurs exploitations"

Paris H. et Jourdain I. I'zones sensibLes de Bretagne Centrale"
Mémoire ENSAR 82.
CNASEA : "Une arrivée pour deux départs ; est-ce possible ? "
Ouest France - 6 Juill.et 1983.

( 1)

(2)
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A lropposé certains cantons connaftront une situatj.on très
critique : 1 arrivée pour 6 départs (H1) ou 3 pour 10 (H21. Tl sragit
des cantons de : Pleyben, Gourin, Pipriac, Carhaix-Plouguer, Maêl-
Carhaix et St-Nicolas-du-Pélem. Ces cantons pourraient perdre 40 t
environ de leurs e>çloitants en 10 ans I

Le taux de relève prévisible pcur les 10 années à venir dans
les cantons sensibles est donc très alarmant.

1T."2" MOUWMENTS FONCTERS

La perspective de faible taux de re1ève laisse entrevoir une
atténuation des problèmes fonciers, mais il faut tenir compte des
agrandissements !

Il est possible de prévoir en partie ces mouvements fonciers.

II"2I" Méthodologie employée

Pour chaque canton, nous allons approximer le pourcentage de la
SeU cadtonale qui sera libérée de 1980 à 90, puis les parts de cette
surface qui serviront à lrinstallation ou à lragrardissement.
(cf les résultats dans 1e tableau en annexe no &l).

II.?LL. Pouz,eentage de La SA.U eantonaLe Lïbérée de 1980 à 90

Nous considèrerons que celle-ci est éga1e à Ia SAU occupée par
les agriculteurs de plus de 55 ans en 80 (elle est connue) moins la
gAU qurune partie de ces agriculteurs conserveront jusqu'en 1990
(à calculer) "

Nous disposons des effectifs par classe drâge des agriculteurs
de plus de 65 ans en 1990 d'après les hypothèses H1 et H2 de l'étude
démographigue, connaissant par ailleurs fa SAU que les exploitants
de ces classes d'âge occupent en moyenne, i1 est facile d'obtenir la
SAU qui sera conservée en 1990 par Ies agriculteurs de plus de 55 ans
en 1980"

Nous aurons deux pourcentages de SAU Iibérée (niveaux H1 et H2).

Les ïnstaLLationsII.2I2" Pourcentages de La SAU Libérëe utiltsée poun
et Les agr,trtdissements

Les surfaces libérées dans 1es 10 ans à venir serviront en quasi -
totalité à ltinstallation, à lragrandissement, au reboisement ou aux
friches. Dans ces zones rurales le pourcentage de SAU urbanisée est
négligeable.



Carte .,' I E

Par rapport à lrensemble des deux
zones sensibles:

tendance à Ltlnstal"lation inrportante
faible

; tendance à ltagrandlssemenÈ import,ant,e
faibLe

}IOUVN'IENTS FONCTERS PREVUS EI'TIRE I9BO ET 1990
DANS LES CANTONS SENSIB],ES.

a

+
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Ç
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1
2

: cas
âÏ Sources:données des ADASEA Bretonnes

du RG.\-79-80.mémoire les zonessenslblesrÔz'

f
a.

se rapport.er au t,exte
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Le pourcentage de SAU libérée susceptible drêtre consacrétà
lrinstallation est obtenu en prolongeant les tendances 81-82 des
installations DJA (1).

Le pourcentage de SAU liJ:érée susceptible de servir à l-ragrran-
rti ssement est ealculé de façon approximative en projetant les augmen-
tations moyennes de surface observées entre 1970 et 80 par classe d'âge
(agriculteurs d.e moins de 55 ans) compte tenu de 1'effectif d'agricul-
teurs de moins de 55 ans en 1980.

Ces deux projections se basent sur un prolongement des tendances
actuelles ; elles sont donc foncÈion du contexte socio-économi.que.

La projection concernant le taux de relève repose, au contraire,
sur d.es données de grande inertie : d.onnées démographiques.

11"22. llqlyse
1L.22I" Les surfaces Libérées en pourcentage de La SAïl cættonaLe

(cf tabLeau en annere no 24 )

Que11e que soit I rhypothèse démographique retenue (H1 ou H2) :

I/4 de 1a SAU cantonale sera hjrérée en mol/enne dans les 10 années à
venir. La situation des différents caatons sensibles est assez voi-
sine. Les plus touchés sont ceux proches d.e Carhaix : plus de 30 B de
la SAU cantonale 1ibérée

Rep.arque : Les hypothèses Hl et H2 sont assez proches pour les classes
drâge âgé.

Ir.222" Répartition des surfaces Libé2,ées (cf catte noy'3)

Les tendances à lragrandissement ou à lrinstallation pour les
10 années à venir sont très variables drun eanton à un autre. Afin d'ap-
précier ces différenÈs mouvements fonciers il est intéressant. de consi-
dérer leur somme. En effet :

- Iorsqurelle est supérieure à 90 I (seuil empirique) : cas 1 î
il y aura risque drrraffrontement'r entre agrandissement et installation
(forte pression foncière) .

(1) Données du CNASEA - déIégation régionale de RENNES.
Avant 1981, ces installations DJA (dotation jeune agriculteur) ne
représentaient que la moitié environ des installations (totales)
enregistrées par la MSA (t4utualité Sociale Agricole) " Depuis les
procédures drattribution de la DJA et d.es prêts JA (jeune agriculteur)
étant devenues identiques et 1e montant de la DJA de plus en plus
attractif, un plus grand nombre de jeunes agriculteurs font d.onc une
demande de DJA. Ainsi peut-on considérer que depuis 81, la majorité
des j-nstallaÈions enregistrées par la l4SA sont aussi des installations
DJA. Le pourcentage calculé est donc touÈ de même approximé par défaut.
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Iorsqurelle est inférieure à 60 g (seuil empirique) : cas 2 î
un certain volant d.e terres sera alors disponible pour des installations,
installations qul pourraient nécessiter Ia venue d.e jeunes agriculteurs
drautres cantons, à condition que les investissementsglobar:x d'installa-
tion soient en rapport avec la valeur agronomique des sols. Si cette
condition n'est pas réalisée, certaines terres risquent d'être reboisées
ou d.e reÈourner à la friche.

La zone. de Ploërmel présente une certaine homogénéité :

- 1e taux dragrandissement est faible à moyen, le canton de Rohan
faisant exception. Nous avions déjà remarqué (cf paragrapb,eîIeæp jg) que
les agriculteurs âgés de cette zone sont peu enclins à traccaparer" les
terres "

- le taux d'installation y est par contre moyen à fort. Ce nombre
irnportant d'installations crée r.tne certaine pression foncière (cas 1)

dans les cantons concernés : Merdrignac, Malestroit, Mauron, Ploërmel
et Ie Grand-Fougeray.

Seul le canton de Maure-de-Bretagne risque de ne pas trouver
preneur pour une partie de ses terres, si les tendances actuelles se
prolongent. Il est difficile drexpliquer ce cas, Ia valeur agronomique
des sols étant très semblable de celle des cantons voisins..

La zone de Carhaix esÈ beaucoup moins homogène dans cet essai
de projection :

- le taux d.tagrandissemenÈ est extrêmement variable drun canton
à un autre,

- le taux drinstallation est faible à moyen (cas opposé de la
zone de Ploêrmel) excepté dans les cantons de Belle-Tsle-en-Terre, St-
Thégonnec et Cléguérec.

Dans ces trois cantons pourrait se développer une certaine pres-
sion foncière (cas 1) ainsi que dans celui de Carhaix-Plouguer où les
agrandlssements sont considérables.

Drautres cantons auront peut-être une partie de leurs terres
reboisées ou abandonnées : cantons du Faou, de Ploudiry, de Gourin et
de Guéméné/Scorff. Cela s'observe déjà sur le "terrain" (1) : dans les
cantons de Gourin et de Guénréné/Scorff, par exemple, les terres humides
ou pentues sont abandonnées.

La zone de Carhaix libèrera relativement plus de surfaces que
celle de Ploërmel en raison de sa structure dérnographique plus âgée
mais dans certains cantons des terres ne trouveront plus preneur-

La zone de PIoërmeI présentera r:ne situation plus favorable bien
que les agrandissements nuiront souvent aux inistallations.

(1) Agent foncier du contraÈ du Pays de Pourlet"
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II.3. CONCLUSTON

. "Ici, des terres sans paysans, 1à des paysans sans terres. Dans
certains secteurs, la course aux hectares se poursuit., dans drautres
les signes drune désertification naissante apparaissent" (1).

Cette remarque est valâbJ-e pour nos zones d'étude . Cependant,
derrière la présence ou Itabsence d.e pression foncière un même pro-
blème : un taux de relève extrêmement bas qui inclte à accorder la
priorité aux installatlons.

Cette période 1980-90 se cafactérisera par une importante
'rredistribution'r du foncier. Ce qui induira sans aucun doute une modi-
.fication des parts respectives des productions agricoles puisque celles-
ci varlent en fonctlon de la classe de surface. Voyons rnaintenant les
grands traits de eette évolution prévisible.

(1) Difficile relève : 'rquat,re départs, une arrivée :
pas.. " " - Ouest France 18-19 .Tuin 1983"

le cgmpte nry est
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CHAPITRE III" E!'OLI.[ION DES SURTACES DES PRINCIPAIES CULTI.'RES DANS
LES ZONES SENSIBLES

rI]"1" PARTS RELANWS DES DI-FEEREI'ITES CULTUEES SELON LA CLASSE DE SAU

La figure n" 17 nous montïe ltévolution de ces parts relatives
selon la classe de surface pour les deux zones sensibles.

Prenons l'exemple de la zone de Ploërmel

- une orientation plus marguée pour les céréales et ceci, quelle
que soit la classe de surface

- nous Bouvons discerner trois riphasestt dans ltévolution des
parts relatives des différentes cultures, selon, toujours, Ia classe de
surface "

10 SAU (15 ha : système qualifié de traditionnel, les prairies
permanentes peuvent représenter jusqutà 50 I de la SAU,;
cultures fourragères 40 I de la SAU.

20 t 15 ( SAU (70 ha : 25 à 30 ? de céréales
10 à 15 I de prairies permanentes
45 à 50 ? de cultures fourragères

3o SAU 7 70 ha : environ 50 ? de céréales
30 à 45 % de cultures fourragères
part relative de prairies permanentes assez
variable.

Cet exemple nous montre lrinterdépendance entre parts relatives
des différentes cultures et SAU, ce qui nous perrnet drexpliquer partiel-
lement lrévolution des surfaces pour les années à venir, connaissant les
répartitions des exploitations par classe de surface.

ITT. 2" METHODOLOGTE EMPLOYEE

" Nous nous intéressons à quatre modes drutilisation du sol
occupant, environ, plus de 95 t de la SAU totale :

- les céréales,
- Ies cultures fourragères,
- les plantes sarclées fourragères,
- les prairies permanentes.

Connaissant, par exemple, la surface en céréales en 1980 dans 1a
zone ouest, il nous est possible drapproxl.mer la surface en céréales,
pour la même zone, en 1990 et. 2000, toujours selon les hypothèses H1 et
H2 précédemment étab1ies.
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Exemple de calcu1 : surface en céréales pour une zone en 1980,
1990 et, 2000

- soit i la classe de surface (ex : 15-20 ha), i€(1,"."n)
- soit j le'canton (ex : Gourin) , ) e (1,... p)
- soit Sij, la surface en céréales faite par la classe i

dans le canton j
droù Sgg (surface en céréales pour la zone en 1990)

n
â
i=1 j

sijp
280

s

7

En raisonnant sur Ia zone, sans individualiser les cantons z

n
€

i=1 SAU (classe i) x (nombre drexploitations de la classe i)

x (8 céréales dans la classe i)

Pour effectuer le calcul , nous supposerons que fa S1-u+(classe i
est constante dans le temps, de même que le pourcentage de céréales de
la classe i : ces. deux facteurs seront seulement caractéristigues de la
zone.

Compte Èenu des diverses répartitions des exploitations suivant
les années, c'est le norrbre drexploitations de la classe i qui aura la
fonction de variable :

Aussi , S90 (surface en céréales pour l"a zone en 1990)

90
n4

l=r

80

s SAU (classe i) x nbre drexploitations de la classe i

en 1990, suivant H1 ou H2 x (E céréales dans la'classe i)

On ne peut donc apprécier l'évolution des surfaces des différentes
productions qu'en fonctj-on de celle de la répaitition d,es exploitations
par classes de surface ; moins qutune évolution réellement prévisible,
nous parlerons ptutôt de tendances évolutives. En annexest?"irS) nous
présentons un exemple précis de calcul.

III.3. DIWRSES TENDA]'ICES EVOLUTTWS ET NOTAIûT/ENT UN ACCROTSSETIENT DES

CEREALES

Lranalyse des pourcentages de céréales, plantes sarclées fourra-
gères, cultures fourragères et prairies permanentes, selon la classe de
SAU, nous indique ces différentes tendances.:

Le pourcentage de céréales augmente avec la classe de SAU
L€ poureentage de plantes sarclées fourragères diminue avec
la classe de SAU

La part relative des cultures fourragères : aug'mente jusqutà
la classe r'40-50 ha'r puis varie selon les zones"
La part relative des prairies permanentes diminue avec la classe
de SAU.
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1 " CTREALTS

PERSPECTIVTS D'EVOLUTIOII DES CEREAIES, CULTURES FOURRAGERES,

PLANTES SARCLEES FOURRAGERES, PRAIRITS PERI.IANENTES

DAIIS LES ZONES SEIISIELES

Surface

49 344

% évolution par
rapport à 80

part relative dans

la SAU totale

16,6 %

a) Carhaix
I 980

b) PIoërrnel
1 980

H1 1990

H2 1990

Hl 2000

H2 2000

H1 1990

H2 1990

H1 2000

H2 2000

53 720

50 370

55 950

53 650

+ L0,0 %

+ 2,ï%
+ L3,4 %

+ 9,8 Z

+ L2,5 %

+ 516 Z
+ 31,6 %

+ 11,5 Z

L8,5 %

17,3 %

r9,7 %

18,9 %

2810 "Â

31 ,6 "4

29,6 %

36,9 Z

31,3 Z

34 603

38 940

36 530

45 550

38 800

Bretagne : les céréales occupent 22 % de ia SAU

2. CUTTURES FOURRAGERES

Surface
% évolution par

rapport à 80

a) Carhaix
I 980 187 088

part nelative dans

la SAU totale

62,8 %

60,3 %

6I ,7%
57,L %

59,3 %

44,4 %

Hl 1990

H2 1990

Hl 2000

H2 2000

H1 1990

H2 1990

Hl 2000

H2 2000

175 200

177 560

161 720

168 070

- 6,42
- 5,L%
- 13,6 %

- 10"2 %

b) PloërmeI
1 980 54 800

56 520

56 690

52 820

ss 030

+

+

+

3,5 %

3,6 %

3"L ià

0,4 Z

45,8 Z

45"9 %

4208 "A

44,6 %

Bretagne : les cultures fourragères occupent 49,3 % de 1a SAU.
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P95
Lerfigures ( lSelpp5.apitule les différentes évolutions des sur-

faces" Ne prétendant pâs à une réelle projection, ces résultats mesurent
néanmoins la force évolutive, trouvant son origine dans la dimj-nution
du nombre drexploitaÈions ; elle infléchira le faciès productlf de I'agri-
culture des zones sensibles.

Nous remarquons toutefois les faibles évolutions relatives des
différentes surfaces par rapport à Ia SAU totale (fig. IEùill) : les
variations de la part relative d.ans Ia SAU totale sont toutes inférieures
à10r.

Notons enfin la progression des surfaces en eéréales : entre 10
et 20 t pour l'ensemble des deux zones, d'ici à lran 2000 :

Quelles significations apporter à cette évolution ?

" Prélude à une désintensj-fication animale parallèlelhent à une
extensification des productions qui seraient réalisées sur de grandes
exploitations ?

" Développement des céréales : la Bretagne Centrale souffre drun
handicap naturel, ce qui pose le problème de sa compétitivité par rap-'
port à d'autres régions (ex: Beauce). Alors, chance pour lragriculture
des zones sensibles ou poursuite de la désertification ?



Fig. : 19

3. PLAIITES SARCLEES FOURRAGERES

Surface

I

I

I

I

?i évolution par
rapport à 80

part relative dans

la SAU totale

---I-
a) Carhaix I

1980 I 299

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

3,1 Z

H1 1990

H2 1990

Hl 2000

H2 2000

H1 1990

fl2 1990

Hl 2000

H2 2000

2,3 Z

?r1 %

r,5 %

2,1 r4

6 650
7 700

4 310

5 830

- 28,:516

- 17,2 Z
: 53"6 U

- 37,3 Z

b) PloËrmel
1 980 10 063 8,2 %

I 030

I 995

s 520

7 500

- 20,2 Z
- 10,6 Z
- 45,2 Z

- 25,5 Z

6,5 %

703%
4,5 16

6rI o/o

Bretagne : les plantes sarclées fourragères occupent 4'9 ? de la SAU

4. PRAIRIES PTRI.IANENTES

Su rfac e s

39 914

2i évolution par
rapport à 80

part nelative dans

la SAU totale

L3,4 %

a) Carhaix
1980

Hl 1990

H2 1990

Hl 2000

H2 2000

H1 1990

H2 1990

Hl 2000

H2 2000

36 280

37 000

28 680
29 690

- grl z
- 7,3 I
- 28,2 Z
- 25,6 Z

L2,5 Z
12,7 %

Ll,L %

10,5 Z

b) Ploërmel
I 980 21 490 L7,4 %

18 640

l9 730

15 360

t7 770

- 13,3 I
- 8,22
- 28,5 Z

- r7"32

15'
16,
L2"
14'

tz
0%
+/o
4rr

Bnotagne i lee prairies pernanentee occupent 18,2 Z do 1a SAU
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CONCLUSION DES PROJECTTONS CONCERNANiT

LES ZONES SENSIBLES

Ces données évolutives, à base démographique, confirment et
précisent les rrpoints chauds" de I'agriculture des zones sensibles :

diminution du nombre drexploitations, politique foncière inadéquate,
absence d.e vocation agricole spécifique à ces zones, tout ceci ne

contribue qu'à lrassombrissement d'irne situation déjà critiqrre.

Le caractère resÈreint du champ de projection nous limite à

ceÈte analyse ; élargir ce champ suppose englober d.es varj-ables socio-
économiques lntégrant Irenvironnement extérieur, car le devenir aqri-
cole de la Bretagne dépend peut-être avant tout des changements écono-

miques, politiques, sociaux, culturels, susceptibles de,se produire à

Iréchelon national et international : cette constation articule 1'réÈude

des scénarios pour I'agriculture bretonne réa1isée par 1'INRA (1) dont

nous présentons, dans le chapitre qui suit, Ies conclusions, ceci pour

éclairer davantage notre prospective au niveau des zones sensibles.

(1) tsroussollê C., Daucé P., Houée P., Mouchet C" : scénarios pour
I'agriculture bretonne (1980-2000), 222 pages, INRA, FENNES,
station d'économj-e et de sociologie rurales, Décembre L982.
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CHAPITRE IV. PROSPECTIV]E AGRTCOIE REGIO{ALE

IV"1. PREAIûBULE : QUELS SCENARTOS POUR LIAGRICï]LTURE BRETONNE ?

Différents types de scénarios ont été proposés par des études
prospectives internationales ; d.e leur comparaison, les auteurs en
ont tiré quatre images possibles à Irhorizon 2000.

IV"11. Scénario A : une croissan ce lente

Elle ne suppose pas de changement fondamental de 1iéconomie fran-
çaise dont le rythne dtexpansion ne s'est jamais rétabli depuis L974 i
lragriculture amorce une lente dégradation aggravée par les bouleverse-
ments de I renvironnement international.

IV.12. Scénario B : libéralisme et croissance forte

La crise économlque mondiale esÈ dépassée par une relance très
importante de la croissance ; profonde réorganisation économique acti;
vée par les firmes multinatj.onales, ce qui engendre une efficacité
économique accrue au déÈriment des revendications sociales totalement
négligées. Au niveau agricole, modifications considérables mais sans
éÈat de rupture ; adaptations plus ou moins rapides selon les secteurs
mobilité accrue des hommes, des capit.aux, des entreprises...

IV.13. Scénario C : une économie de rupture : le protectionnisme

Dans ce scénario, la crise a miné les assurances et Ia domination
culturelle de la société i.ndustrielle et urbaine et revalorisé matériel-
lement et socialement le métier agricole et la vie rurale i ce scénario
trouve son origine d.ans une désorganisation générale de lréconomie mon-
diale qui engendre un retour à un isolationnj-sme économiqr:e et politique
étroit"

IV.14. Scénario D : un autre développement

2 processus fondamentaux :

- émergence des pays du Tiers-l4onde (détenteurs d'énergie et de
matières premières) qui imposent une nouvelle donne politique, cultu-
relle, économique.

- d.ans llimpasse de leurs modèIes existants, les pays industria-
lisés adaptent de nouvelles valeurs qui engendrent dlautres choix poli-
tiques, un autre développement ; les disparités diminuent, de réelles
solidarités apparaissent revitalisant un tissu social sclérosé.

Il existe plus une différence de degré que de nature entre les
deux premiers scénarios ; le protectionnisme est un scénario de rupture
tandis que le scénario D, utopique dans sa nature, est fondé sur un
consensus social.
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rv.2. SWLS TM?ACTS SUR L|AGRTCULTURE BRET)I|NE ?

Toutes les évolutions ne sont pas possibles : en effetr*des
tendances lourdes (dérnographie, ressources naturellesr...) infirment
certaines orientations mais confirment le maintien, en Bretagne et
ceci quel que soit le scénario, des productions animales - laiÈières
notamnent -, fourragères et 1égumières"

Un effort producÈif accru, ainsi qurune accélération d.u progiès
technique seront nécessaires pour maintenir les rentes de situation
acquises ; mais ce dernier facteur, dans les scénarios A et B, conÈri-
buera à J.a diminution de la population active agricole par son carac-
tère sélectifr,fonction du niveau d.e formation et de Ia capacité de
financement d.es agriculteurs : les "plus faibles" seront lentement
marginalisés puis éliminés de lractivité agricole. Dans ces deux scé-
narios (surtout dans le second) parallèIernent à une concentration des
exploitations, c'esL la concentration des actj.vités dans quelques bassins
de production qui accentuera la polarisation des campagnes.

Dans les deux scénarios suivants, nous assisÈons à un renversement
des tendances d'évotution de la population active et par la mise en
place (forcée dans 1e scénario C, volontaire dans D) de structures de
production différentes et de systèmes d.e production nouveaux, caracté-
risés par un optimum de valorisation des ressources naturelles d.ans des
exploitations d.e polyculture et drélevage.

rv. 3. C1tvcLUSr1N : ||L,AVENTR NE SE pREV)rT pAS, rL SE pRgpApîtl

Plus que jamais, 1es droix d'une politique de développement agri-
cole doivent rendre compte des interrelations entre I'agriculture et
les changements internes de société ; dtailleurs n'y sont-ils pas
soumis ?

Lragriculture des zones sensibles d.e Bretagne Centrale, soumise
à ces choix, peut être confrontée demain à I'un des scénarios établis :rrscénarios constituant des lignes de plus grande pente dans têlle ou
telle direction, la réalité ayant lrart de se glisser entre les chemins
sur lesquels on cherche à Ia canaliserr' (1)

Aussi, nous voici invités à réfléchir sur les conséquences des
évolut.ions actuelles, probables demainrainsi qu'à la dynarnique qui
accompagng cês évo1uÈions"

(1) tesourne J. : Demain la France dans le monde - Paris .- Doc" fran.
192 pages, 1980.
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Nous voici donc au Èe:me des phases dranalyse et de prospectj-ve
de lragriculture des zones sensibles de Bretagne Centrale. Les percep-
tionsr guê chacun en retire, peuvent être très diverses ; néanmoins,
les remarques issues des différentes analyses - structurelles, écono-
miques, prospectives - ainsi que les avis des agriculteurs eux-mêmes,
débouchent sur une remise en cause, ou du moins une critique du modèle
de développement de Itagriculture bretonne.

Ce mode de développement,, appelé encore modè1e dominant ou mo-
dèle productiviste (sans vouloir en être un détracteur !), srest mis
en place très logiquement : résultat du fonctionnement, du système
socio-économique global, il srest vu encouiagé par une politique écono-
mique et un appareil d'encadrement cohérenÈs et conforté par Irassenti-
ment, à Irorigine, de lrensemble des forces agricoles.

Caractérisant ce modè1e, nous reprenons la définition proposée
par François Pernet, maitre d,e recherches à I'INRA (1) :

ttl4odèle dominant : ensemble d.es sysÈèmes,techniques et prod.uc-
tifs adaptés aux objectifs rée1s assignés à lragriculture; il s'orga-
nise dans un triple mouvement drintensification, de spécialisation et
de concentration ; iI se localise dans une partie seulement de son
territoire qui correspond le mieux aux néeessités propres de son fonc-
tionnementtr"

Nous voyons transparaltre, à la lecture de cette définition,
quelques conséquence.; ttsupposéest' de ce mode de développement : sur ce
point, Ies avis sont partagés. Enumérons touÈ de même les critiques
cristallisant la contestation qui a suivi lrinsertion de ce mod.èle dans
le contexte économique global :

- économisne appli-qué à la fonction agricole (considérer le tra-
vail agricole uniquement sous le rapport, de sa seule finalité économique)

- "règIes du jeu" défavorables au milieu agricole (problème de
revenus, se référer à ltanalyse des comptes de surplus)

- logique libérale de 1révolution des structures qui freine
lrinstallation des jeunes

- désertification de zones agricoles peu propices à ce modèle
de développement (eotts sociaux, chômage agricole)

(1) Pernet. F. : Résistances Paysar:rles -. PUG 1982
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- forte dépendance vis à vis de lrextérieur (approvisionnenent,
écoulement, fragilité des prix)

- cotts énergétiques, cotts écologiques (destruction des sols,
dégradation des eaux, cotts génétiques (uniformisation des variétés).

Nous n'avons pas, jusqurici, démontré ou réfuté les relations
de cause à effets entre insertion de ce modèle dans lragricul+-ure et
conséquences lrétendues induites. L'enjeu de notre propos ne se situe
que partiellement dans 1a mise en évidence de ces relations.

Ainsi, 1rétude du modèle productiviste prend souvent appui sur
le cas de lragriculture bretonne.

Cette agriculture se trouve aujourdrhui confrontée aux problèmes
décrits précédemment qui trouvent une ampleur particulière au sein des
zones sensibles.

Ainsi, à la question du maintien dans les zones sensibles drune
agriculture compétitive (1), nous voici amenés à cerner dtautres ques-
tions :

- le mode de développement actuel, poussé à son terme,
capable de revitaliser 1es zones étudiées r ou r au contraire,
responsable de la désertification ?

est-iI
est-il

- quelles relations existent-ils entre Ie rnodèle dominant et
les problèmes mis en évidence au cours des diverses analyses précédentes ?

- dans ce cadre, comment peuvent s'inscrire les choix drr.ne
politique agricole soumise à des forces de développement multipolaires
(agriculteurs, syndicats, firmes, pouvoirs publics...) ?

Les propos qui suivent, véritable transition entrê, dtune part,
Ies phases dranalyse et de prospectj-ve et, d'autre part, la phase d.e
propositions, trouvent. leur structuration d'après un article récent
sur le d.evenir de ltagriculture française (2)

Àinsi, évitant, dans la mesure du possible, toute partialité
aveuglante, nous émettons les avis différents sur divers points, et
ceci, dans Ie cadre de nos zones sensibles"

Question proposée dans lrétude du développement de lragriculture
des 29 cantons sensibles de Bretagne Intérieure.
Tirel JC. : "Où va lragriculture française", le débat sur le pro-
ductivisme, revue Economie Rurale, p 23-29, no 155, Mai-'Juin 83.

(Les données chiffrées, dont la source niest pas précisée, sont
tirées de ce même article).

( 1)

(2)
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CHAPTTRE I. MODAIITES DU DEVELOPPE4ENT DE LIAGRICULTUM BRETONNE

JC. Tirel, dans son article, réduit. le nodèle de développement
sous lrangle productiviste en le décrivant comme un "ensemble de
phénomènes drj-ntensification de l'exploitation du facteur travail, carac-
térisés par la combinaison de quantités croissantes Ce terre et/ou du
capital à lrurrité travailleur". Mais la question posée stapparente aux
précédentes : "est-il permis de poursuivre un processus dans leguel le
capital, aujourdthui plus cher ou plus rare, continuerait à chasser le
travail agricole vers d.es secteurs où sévit r:n chômage Èenace ?

Crest à travers neuf points chauds du débat sur Ie mode de déve-
loppement actuel de I'agriculture bretonne que pourront sresquisser
des élénents de réponse aux questions posées.

r.1 LIACCROTSSET/ENT DU CAPTTAL PAR TRAVATLLEUR MENACE LA REPRODUCTTON
DES UNTTES DE PRODUCTTON

. Le système productif breton a connu, tout dtabord, une j.ntensifi-
cat.ion à base de capital (cheptel vif, bâtiments, matérier...). Aujourd-
hui, le volume des capitaux nécessaire excède parfois les capacités
draccumulation des exploitations ; de pIus, la pression sur les taux
drintérêts, Ia dégradation des rapports de prix rendent parfois insup-
portable la charge des emprunts.

Reportons-nous à Ia rnultiplicité des 'rsas difficilesrr recensés
en Bretagne... Reportons-nous également au ratio : effort d'investis-
sement apprécié dans rrétude des comptes TVA, ratio qui mesure le poids
des investissements rapporté à la valeur ajoutée ; les zones sensibles
se caractérisent souvent par un efforÈ dtinvestissement élevé.

Ainsi, Ia nature même du système productif fait, obstacle à la
reproductibilit,é des exploitations dans des "zones à faible valeur
ajoutée". Plus crucial, dans le cas d.e notre étude, est le problème de
lrinsÈallation des jeunes obligés d.e stendetter lourdement pour acguérir
ce capital cumulé parfois à l'àchat du doncier.

Face à cela, 1e consensus stétablit très vite sur le fait qutil
faut éviÈer, à lragriculteur, ltactrat du foncj.er : ceci dit, le pro-
blème nrest pas résolu. Drautre part, relativement au problèrne de I'ins-
tallation des jeunes, les "tenants" du modèIe productiviste sont favo-
rables au maintien d'une compétition entre les candidats à f insÈallation,
compétition largement tarnponnée par lraide des pouvoirs publics.

Si la nécessité de compétences t,echnd-ques est. indiscutable, Ia
règle du jeu, quant à cette compétition, ne repose t-elle pas en grande
partie sur lrassise financière de départ ?
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De plus, les modalités de reproduction des exploitations
reposent sur 1a politique du crédit qui nraccorde souvent sa confiance
qu'aux systèmes de production en place, ayant fait leurs preuves

Par aillerrrs, ce souhait de compétition ne peut qurinduire Ia
poursuite de lrexode, lraggravation de la situation de Iremploi, la
désertification dans les zones les moins favorisées...

T..2" EMERGENCE DES ZONES SENSIBLES

Relief, pédo-climat, éloignement des centres de décision, stra-
tégie des firmes dramont et draval, il est inutile de srappesantir sur
les condj-tions qui ont prévalu à ltémergence des zones sensibles de
Bretagne Centrale.

La logique productiviste propose la réduction des activités agri-
colesr.sous une forme extensive : bovins, ovins extensifs, boisr proté-
agineuxr... Seulement voilà, certains habitants de ces régions, face à
ltinadéquation du système productif en place (une approche d.e cette ina-
déquation est réalisée par le calcul dur taux de conversion (étude TVA) 2

plus faible dans les cantons sensibles) , réclament le droit d.e t'vivre
au pays", lraide des pouvoirs publics dans la recherche et 1e développe-
ment de systèmes adaptés (1).

Pour les autres, cela entrafnerait des cotts de productj-on plus
élevés, dommageables à notre politique drexportatj.on.

Ainsi, comparativement à ltaffirmation : rrla montagne a besoin
drune agriculture'r (Brun, Osty , 1980) - 'rl,a Bretagne Centrale a besoin
drune agriculture" mais nrentendons-nous pas déjà, en guise dréchos :

"ltagriculÈure nta pas besoin de Ia Bretagne Centrale".

A ce stade, le débat se poursuit, truffé drhypothèses qui masquent
Irabsence de calculs de rentabilité des systèmes productifs, souvent
maintes affirmations sans fondement.

T.3. STRUCTURE ET ECONOMÏE DIECHELLE

I1 srest développé également une contestation de lragrandissement
des exploitations, des structures, contestation confortée par le fait
quraujourdrhui Itexcédent de main-dtoeuvre libérée n'est pas absorbée
par le reste de lréconomie (crise, chôrnage).

A ce propos, nous reprenons un paragraphe du compte-rendu des
assises de ltAgro-Alimentaire tenues à lorient le 19 révrier 1983
et qui ont rassemblé trois cent, personnes (consommateurs, syndicats,
associations tiers-mondistes, coopératives de distribution) :

"Les Etats Généraux d.u Développement Agricole ont insisté sur la
diversité des modes de production et, de consommation à favoriser.
Quels moyens sont et seront donnés à ceux gui cherchent à mettre en
place drautres modèles de production - consommation. Nous demandons
que, pour chaque franc de subvention publique versé pour développe:r
encore Ie rnodèIe dorninant, un autre franc soit versé aux groupe-
ments associatifs ou professionnels qui recherchent rrn développe-
ment plus auÈonome et pLus solidaire avec le Tiers-Monde'r.

( 1)
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I'ace à cela, les contre-arguments ont très vite ressurgi :
indivisibitité de certains investissements, réduction des cotts uni-
Èaires, ristournes sur gïosses livraisons, meilleure organisation du
travaili Bergmann se fait 1'rardent défenseur de ces économies dréchelle,
considérant que ce serait un sécrieux remèd,e contre les bas revenus et
la pauvreté agricole, éliminant ainsi ceux "qui n'ont presque rien à
vendre" (1).

Prônant, de plus, une politique drexportation et drexpansion des
marchés, lragrandissement des structures sera catalysé, pour Ie moins
brutalement, par une baisse prononcée des prix agricoles.

mais, comme le souligne JC. Tirel, "la religion des grandes
unités'r a conduit souvent à des échecs retentissants induits par la
non prise en compte du contexte et de la filière de production.

De p1us, en position déjà largement excédentaire pour certaines
productions, 1e souhait drune politique dtexpansion des marchés nrest-
il pas voué à rester qurune simple illusion ?

Retenons enfin que pour le cas de Ia production laitière dans
lrOuest, une étude INRA (2) prévoit que si rien ntest changé, les
grands élevages monopoliseronÈ la collectè drici peu ; de plus les
techniques intensives étant utilisées avant tout par les plus grandes
exploitations laitières, la substitution petits éleveurs - grands éle-
veurs induira, de fait, une augrmentation de la production.

Ainsi, dans ce cas précis, 1a confusion nrest pas à faire entre
agrandissement des structures et lrextensification de la production.

r.4. TNTENSTFTCATTON DE LA, PRODUCTION ANTMALE

'ette intensification nrest pas salrs conséguences : sans préci-
ser d.avantage les dangers réels de pollution (ex : épandage de lisier,
il y auraitrrcinq porcs pour un breton dans les Côtes-du-Nord"...), une
argumentation drordre économique se fait jour, remettant en cause lrévi-
dence drun accroissement du revenu disponible par intensification (dans
le cas du lait) 3 sur ce point, les conclusions sont encore divergentes
selon les auteurs (3).

(1)

(2)

: Bergmann D. : Pour une politique agricole productiviste, Le l4onde,
p 1, 18 Janvier 1983.

Pailler H. : Production laitière dans ltOuest : "si rien nrest chan-
gé, 1es grands élevages monopoliseront la co11ecte", draprès une
étude INP,A. Le Paysan Breton - 13 Février 1982.
A ce propos : Butault JP. : les effets de lrintensification de la
production laitière sur le revenu des exploitations et des familles
agricoles. Lab. Economie P.urale, ENSÀïA, Nanry 1981
Colombel B ; Joignaux G. : produiÈ et revenu : conditions et
contraintes de la reproduction des exploitations agricoles, INRA,
IER, Lille L982

(3)
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AjouÈ,ée à cela, dans le cas laitier, Irévolution de la production
nrest pas sans laisser diverses interrogations : dépendance accrue vis
à vis de Irextérieur (manioc, soja), accroissement de la consommation
énergétique, difficuttés dtexportation, cotis de soutien jugés trop
élevés. Elles sont à insérer dans les choix d'une nouvelle politique de
développement agricole.

T"5" ESSOUTELET/ENT DE PRODUCTTVTTE DES CONSOMMAMONS TNWRMEDTATRES

Lrétude des résultats économiques Ce lragrlculture bretonne nous
a fait apprécj-er, à juste titre, cet, essoufflement paramétré par ta loi
des rendements décroissants ; ce concept se manie avec prudence :

- la productivité physique des consommations intermédiaires est
recouverte, très souvent, pâr la productivité marginale en valeur. :

la dissociat.ion volume-prix est indispensable pour ne pas fausser les
conclusions.

- drautre part, une partie des consommations inte:médiaires
nrent,re pas pour r:n accroissement en volume de la production mais se
substitue simplement au travail (herbicides au sarclage, engrais à la
manutention du fumier) "

o'a9
Si cette baisse de productivité ne portef,atleinte aux concepts

mêmes d.u productivisme, 1a part relative des consommations intermédiaires
augmentant, crest la valeur ajoutée qui devient de plus en plus sensible
aux écarts de prix (des produits et des facteurs) : ceci nous est am-
plement précisé dans Iranalyse des comptes de surplus pour Itagriculture
bretonne .C'est 1a nature même du système productif dans sa recherche
de productivité qui est à remettre en cause si lron souhaite que les
agriculteurs puissent bénéficier des gains de productivité de leur ac-
tivité : cet avis ne fait pas lrr:naninité (1)...

r"6. SOUMTSSTON DU TRAVATL PAYSA]I AUX TNDUSTRTES D,AMONT ET DIAVAL

Là encore, nous nous reportons à ltanalyse de répartition du sur-
plus, observant Ia spécificité du compte de surplus breton, au compte
national : lragriculture bretonne, au terme d.e la période 71-80, voit
96 s des ressources du compte de surplus s'en aller vers les industries
dramont et d'aval, ceci compte tenu des remarques méthodologiques pré-
cédemment établies.

Cette soumission se fait jour également dans les critiques por-
tant sur lrévolution du statut de I'agriculteur, notamment en ce qui
concerne llintégratj.on : nous jugeons inutile d'arnplifier ici ce débat
mais cbservons que les dernières revend.ications issues de la crise avi-
cole bretonne (oeufs, poulets export) portaient, en plus d'une juste
rémunération, sur la necessité de nouveaux contrats dtintégration
(eontrats, règlementation avec les pouvoirs publics).

( 1) Bergirnann D. Pour une politique agricole productiviste (déjà cité)
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Parallèlement, des formes de "résistancesrt stopposent à Itin-
sertion dommageable de Iragriculteur dans Itenvironnement extérieur (1)
fabrication draliments, valorisation, vente directe.". Alors que cer-
tains nry voient qu'un combat drarrière-garde, d'autres y observent le
prélude à de nouveaux modes de développement.

1.7. ÏNTENSITE DU TRAVATL AGRTCOLE

Dans ltintensification du travail, la productivité manuelle d,e

Iragriculteur a cédé la place au soucj- d.e lrentrepreneur face à Ia
conjoncture économique, aux tensions induites, à la nervosité. Pour
s ten apercevoir, il est utile de relire les récents comptes rendus des
Etats Généraux du Développement Agricole rapportant I'auÈo-appréciation
du travail de lragriculteur.

r"8" DEPENDANCE EXIERTEURE Er ?)LITI7UE D|EX?2RIATT1N

ttPétro1e verttt contre rrreconquête des marchés " (2) : ces deux
slogans concrétisent lraffrontement sur ce terrain, autrement dit,
alors que certains prônent un accroissement de la production, quitte à
importer davantage de ncatières premières, d'autres invitent à réduire
largement notre dépendance sur certains produits (porcs, ovins, semences,
bois, etc...) tout en donnant Ia prioriÈé à la valorisation de ressouïces
naturelles mal exploitées.

I,es lrproductivistes'r mettant à leur crédit les soldes positifs
de la balance commerciale agro-alimentaire française, leurs adversaires
les invitent à se pencher sur le contenu en import de Ia production
agro-alimentai-re z 17 *, ce qui esÈ suffisant pour rendre Ia balance
export,/imporË de I'activité agro-alimentaire globalement négative !

Parallèlement, la spécial-isation de régions (lait, volailles,
porcs pour la Bretagne) a offert drimportants débouchés pour nos par-
tenaires étrangers (protéines, machinisme, énergie), marginalisé d'autres
régions ayant peu dropportunités quant à ces productions, faisant obs-
tacle, du même coup, au développement éventuel d'autres productions
(ovins, bois, protéines. ..) .

fl sragit, désormais d.e refaire les compÈes et de srhabituer à
penser autre chose que 1ait, porc, volaille pour I'agriculture bretonne.

Pernet F. : Résistances Paysannes (déjà cit.é)
de Ravignan F. : Lragriculture, pétrole vert de la France ?
Economie Rurale no 139, 1980.

( 1)
(2)
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1.9. PRODI]CTTVTST/E, QI]ALTTE DE LA VTE EY ESUILTBRES ECOLOGT7UES

Les exemples abondent, mettant en cause les méfaits d'une
agriculture de type industrj-el : pollution de nappes d,reau reliée
aux épandages de lisier, pollution du Scorff (teneur élevée en ni-
trates) ...

Parallèlement, des normes sont peu à peu mises en vigueur ;
quelque soit lrissue d.e ce genre de débat sur une agriculture.produc-
tiviste, cette dite-agriculture sera soumise de plus en plus fortement
à ces norînes de diverses natures (écologj-ques, génétiques, diététiques...)

Les souhaits sont nombreux quant à 1'émergence dtauÈres modèles
de développement agricole, encouragés par les responsables politiques,
capables de se reproduire socio-économiquement, soucieux d'une profonde
harmonie entTe lrhomme et son "paystt.

Nécessairement, les choix d'une politique de développement agri-
cole auront à se positionner au sein de ce débat. Au détriment de 1a
logique libérale et productiviste, nombre drauÈeurs (dont JC. Tirel
dans I'article précédemment cité), d.racteurs du développement agricole
et rural metLent leurs préférences dans la préparation des bases d'un
autre développement tout en menant une politique de rupture progressive
avec certaines modalités du développement actuel conduisant à des im-
passes.

Notons enfin que ces choix auront à insérer divers paramètres
qui accompagneront lrévolution du développement agricole :

- contexte socio-économique (dont lrimportance nous est apparue
dans IIanalyse prospective régionale)

- multipolarisation d.e plus en plus poussée du monde agricole
(conséquences de la spécialisation, options politi.ques, fracÈurations
syndicales, etc...)

contraintes de lrextérieur (PAC, (1), pays Tiers, ".")

- aspirations d.es agriculÈer-rrs (autres modes de développement,
refus drune insertj-on économique qui- leur, est dommageabler...)

- stratégies syndicales, des firmes agro-alimentaires,

- maintien de lremploi régional,

- assurer un revenu décent,

- recherche drune plus grande indépendance (énergie, protéines
pour la Bretagne)

- conÈribuer à une compétitivité des exploit,ations (gesÈion
techni co-économique)

(1) PAC : PoliÈique Agricole commune.
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- valorisation des ressources naturelles par les agriculteurs
(bois, protéines...)

- accroitre le niveau de fo:rnation des agriculteurs.

. Les axes drune telle politique peuvent se révéIer dlf,ficilement
conciliables dans 1e cas où lrun ou Itautre est obstinément privilégié.
Pour en mesurer 1es conséguenbes, ltanalyse prospective nous serait
utile mais plus que celle-ci, crest la cohérence des diverses forces
du développement agricole (agriculteurs, syndlcats, pouvoirs publics,
etc.".) guj- est à rechercher pour trouver un juste équilibre.

Nouveaux objectifs, besoins de prospective, recherche d'une
meilleure concertation entre les divers acteurs du développement, ces
propositions seront reprises au sein des d,iverses hypothèses de pro-
gra$mes draction"

Reportons-nous au débuÈ d,e not.re exposé : quatre questions
étaient avancées, il nous reste à cerner celle du maintien dans les
zones sensibles de Bretagne Centrale d'rrne agriculture compétitive ?
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C}TÀPIIRE IT. QUELLE COMPETITIVITE POUR If;S ZONES SENSIBLES DE BRETAG{E
CENTRALE ?

]1" 1" GENESE DU SYSTEME PRODUCWF BRE?ON ACTWL

Depuis la fin des années 50, crest le facteur travail qui est
devenu le centre de préoccupation des agriculteurs, travail pracé au
coeur du processus d'intensification (1).

trintensification du travail peut suivre des voies très diverses,
fonction des structures, des systèmes, des régions mais elle se carac-
térise principalement par :

- une augmentation du rapport capiÈal/travailleur
- ou une augrnentation du rapport Èerre,/travailleur
- ou les deux à la fois.

+ Dans Ie cadre de'Ia Bretagne, le volr:rne de travail était difficilement
compressible; aussi avons-nous assisté tout drabord à une augrnentation
du rapport capital/travailleur : accroissement d,u cheptel vif, du ma-
tériel, des bâtiments, des consommations intermédiaires : première
ébauche drun système d,e production gourmand en capital .

+ Compte tenu ensuite du caractère limité de I'accumulaÈion du capital
qui paramètre le rapport capital/travailleur, le souci de parité de
revenus avec 1es autres catégories socio-professionnelles, lrexode
rural aidant, lraugrmentation du rapport capital/travailleur srest
doublée drune augimentation du rapport terre/travailleur.

Ces deux processus se sont produits vraisemblablement parallè-
lement. mais le dernier processus prend, peut-être aujourdthui, plus
d I actualité "

Ce système, gounnand en capital répétons-le, ne peut être ren-
table que sur un sub.strat de bonnes terres : I'exemple du mais en Bre-
tagne est éclairant sur ce point: lrimportance d,e f input engagé
(semences sélectionnées, engrais, Broduits de traitements) implique
I'emblavement du mais sur des terres capables de reproduire, au moins,
le capital engagé ; culture du mais qui nécessit.era de plus un capital
matériel conséquenÈ. Lragriculteur ne prendra pas le risque de semer
un mais sélectionné sur des Èerres souvent détrempées ou sur des terrains
rocailleux, en pente qui empêcheront toute récolte mécanisée.

+ Iê système productif, ainsi engendré, présente d.eux caractéristiques
essentielles :

- exigeant en capital (de par sa nature)
- privilégie les bonnes terres, ne pouvant être rentable que sur

celles-ci.

(1) Tire1 JC. : Débat sur le productivisme (déjà cité) "
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Système, donc, qui polarise des zones à contexte pédo-clima*
tique favorable (zones légumières, bassin laitier) et qUi en délaisse
d'autres (Bretagne Intérieure) i pour ces dernières, un "ballon
droxygène'r était fournl- par Ie hors-sol, palliatif à lrinconvéniènÈ de
mauvaises terres ou de petites surfaces, ballon d'oxygène car les diffi-
cultés de marché, les rapports de prix, la hausse des taux dtintérêts
ont fortement limit.é lrévolution du hors sol,

Tenant compte du caractère limité de lraccroissement du capital
par travailleur, chacun se tourne vers une augmentation du rapporÈ
terre,/travail leur.

+ Seulement voilà, le facteur terre est limité quant à sa quantité dis-
ponible (à Ia différence d,u facteur capital , abstraction faj-Èe des
disponibilités monétaj.res de I'agriculteur) . D'où naissance drr:ne
confrontation trsur le terrain'r aperçue précédemment sous diverses mo-
dalit.és : installation, agrandissement, rétention.

sibles
Deux phénomènes se conjuguent donc dans le cadre des zones sen-

- faveur pour les terres à bon potentiel agricole ; délaissement,
abandon des autres (friches, déboisement)

- confrontation dans le partage du foncier, paramétrée par le
nombre de candidats à lrinstallation et à lragrandissement, confrontation
amplifiée sur les bonnes terres.

Crest à ce stad.e que peut s'insérer Ia notion de compétitivité.

fi"z" UNE AGRICULTURE COMPETTTIVE DANS LES ZONES SENSTBLES : ENJEUX,
PERSPE CTTW S " ALTE RNANWS

TI " 21. En je_ux

l,a compétitivité est souvent associée au terme de coûts de
production : lrabaissement de ces cotts est, à la fois, un objectif
micro et macro-économique qui passe, selon certains nous ltavons vu,
par un agrandissement des structures (nécessité des éccnomies dréchelle).

Ainsi, dans la logique précédente, lrintensification gui engendre
le'maintien de la compétitivité passe par des voies structurelles (1).
trnpératifs dréconomies d'éche11e, de rentabilité des capitaux exigent
une surface de plus en plus qrande.

Notons pour ltinstant que :

- ces économies dréchelles ne se manifestent guère, passé un
certain seuil dr agrandissement,

- cette recherche de productivité se situe dans lrétat même du
système productif décrit précéd.ernment"

{1) Reportons-nous à la question posée : maintien dans ces zones d'une
agriculture compétitive et donc la recherche des moyens pour Ia
maintenir et des conséquences st Iles des moyens proposés.
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La.compétition, selon sa définition, a pour résultat final,
1réIiminàtion de certains des individus se trouvant en concurrence :
si celle-ci s'est révélée efficace à I!échelle de régions (production
laitière bretonne favorisée à celle de Franche-Comté), elle peut
l'être également au sein d'une mêrne région eÈ plus encore, ent,re dif-
férents agriculteurs Est-ce l-e résultat recherché ?

Rappelons enfln la relation mise en évidence entre mode de
développement actuel et émergence des zones sensibles.

II"22. Perspectives

Pour nombre d'auteurs (1), la recherche d'une agriculture tou-
jours plus cornpétitive au sein de zones sensibles conduit inéluctable-
ment à une d.ésertification encore plus prononcée.

DrauÈres privilégient les bénéfices d.e cette agriculture pour
lfensemble de la collectivité (2) : alimentation moins chère, politique
d I exportaÈion,

Si les objectifs d.e revitalisatj-on sont inconciliables avec la
poursuite du développement actuel, Ia finessg der choix politiques sera
appréciée par la juste prise en compte des I'variables" en présence :
emploi, désertification, cotts sociauxr drentreÈien, a"spiration d.es
habitants du pays, etc...

II.23. Alternatives

II sragit tout d'abord de défaire Ie mythe dtun nécessaire
agrandissement, dans le maintien de la compétitivité : Iragrandissement
d.es structures se fera "naturellementtr de par la situation démographique
actuelle, il sragit, non pas de le provoquer mais de I'accompagner. De
plus, un agrandissement exagéré n'est possible qu'à ceux qui en ont les
moyens financiers : la reproduction des exploitations tendrait à être
uniquement assurée par I'assise financière"

La compétitivité, au sujet des zones sensibles, serait davan-
tage à rechercher dans la combinaison : terre, capital, système productif :

favoriser des systèmes moins gou:rnands en capital

- veiller à un équilibre quanÈitatif terre-capital, d.e façon à
assurer la rentabilité des capitaux investis

- concernant lrinstall-ation des jeunes, il serait nécessaire de
Ia coupler par une aid.e progressive : une étude INRA (3) sur ltintensi-
fication laitière dans lrOuest montre que les agriculteurs les plus vul-
nérabl-es économiquement sont ceux qui, installés récemment, nront réa-
lisé que partiellement leur croissance intensive.

1) Pernet F" : Résistances Paysannes (déjà cité)
2) Bergmann D. : Pour une politique agricole productiviste (déjà cité)
3) Hairy D. : La production laitière dans ltouest, intensification de

la production et endettemenÈ des exploitations - INRA-CCAOF,
24 pages + annexes, l{ars 83 "
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:

- encourager une diversification d.es productions, rechercher
de nouveaux créneaux d,'écoulement.

IT.3" CONCLUSTON

Cette recherche de compétitivité pour lragriculture d.es zones
sensibles sera fortement paramétrée par :

- 1a politique foncière mise en place

- la volonté des agriculteurs désireux d,e 'rtrester au pays"

- I'aide des collectivités, des pouvoirs publics dans la recherche
de systèrnes productifs adaptés.

Ceci nous amène à considérer les propositions émises en faveur
dtlne revitalisation de lragriculture des zones sensibles.
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CHAPITRE I. PROPOS INTRODUCTIFS AIIX FIYPOTINSES DIACTION EN FAVEUR DES
ZONES SENSIBI.ES DE BRETASiE CENTRAIE 

"

En guise drintroducÈion à 1'émission de propositions relatives
au)< zones sensibl-es, iI nous a semblé souhaitable de :

- préciser Ia place que peut avoir ItacÈlvité agricole dans une
région dé1aissée économiquement i

centrer lranalyse précédente crest à dire préciser ses f,inalités ;

- donner quelques éIémenÈs sur I'espace vLsé par les hypothèses
dractions.

T"1. .LIACTTVTTE AGRICOLE DAIVS UNE REGTON DELATSSEE ECONOMISUEMENT

Ies études de disparité régionale dans la croissance de I'agri-
culture fr'ançaise nous montrent. la liaison étYoite entre ces d.isparités
et le processus de croissance de lréconomie toute entière (1).

Ainsi, la région Bretagne Centrale, de par sa vocatj-on essentiel-
lement agricole (vocation de fait, car elle n'en a pas d'autre l) et son
éloignement des premiers centres ind.ustriels et urbains induisant le
maintien dtune population agricole nombreuse et une certaine lenteur dans
Ia diffusion du progrès technique, a souffert eÈ souffre encore d'un han-
dicap cumulatif.

Aujourdrhui, dans un contexte de crise, de chômage, de surprod,uc-
tion agricole, Iragriculture se voit réduite à sa seule fonction écono-
mique :

-il-rLa'fourniture" de main droeuvre ne se fait plus pressante dans
un contexte généra1 de chômage i

.Lragriculture a plus que largement rempli son contrat quant à
nourrir une population d.e plus en plus urbanisée"

Ainsi, depuis longtemps déjà, secteur passif, entraîné, soumis
aux aléas d'une croissance générale multipolaire, fracturé par divers
courants internes tendant plus à stopposer qutà ressourcer une agricul-
ture en mal de vocation et qui, de plus, minent son unité revendicative,
la voici peu à peu marginalisée de I'activité économique.

Crest en ces termes que peut se poser une réflexion sur le rôle de
I'agriculture au sein d.e zones délaissées économiquement.

Quels coûts pour la collectivit.é ? question posée par les respon-
sables des pouvoirs publics, en vue dtunettassistancerrde lractivité agri-
cole, de la vie rurale, tout en visant une reconversion tten douceurtt vers
une agriculture fortement exÈensive :

(1) : PAUïARD J. : Les disparités régionales dans Ia croissance Ce I'agri-
culture française, Paris, Gauthier-Villars (1965)
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Sans le poser verbalement, crest Ia solution envisagée dans un
proche avenj-r par nombre dracteurs du développement agricole, ]eur wre
étant confortée par Ia situation déroographique existante et le contexte
générat d'une agriculture victime de sa surprod,uction.

Ainsi, des structures beaucoup plus lâches, d.es aménagements dtes-
paces naturels, des terres remises en friche, des reboisements : tout ceci
nous donne un visage dtavenir pour la Bretagne Centrale dont 1e maintien
d.'une vie sociale, de services publics, ne pourra être obtenu qu'au prix
d'rrne décentralisation d'activiÈés non agricoles, cIé de I'avenir de
régions à agriculture extensive (1) ; cela suppose des moyens de communi-
cation modernes, des industries voulant bien se déconcentrer, etc... Bref,
du pouvoir, de Ia volonté : ressources bien rares en ces temps qui. courent. ".

Les acteurs du développement rural n'y croient pas, persuadés que
ce d,éveloppement est indissociable drun maintien de lractivité agricole
et méfiants quant à lrintrusion drun environnement économique coupable,
selon eu>(, et pour une part, de la désertification du milieu rural.

Sril est quasiment certain, eue pour longÈemps encore, ltagricul-
ture des zones sensibles tiendra plus un rô1e de maintenance que de cala-
lyseur, Itheure.est à Ia concertatj-on entre les acteurs du pouvoir local,
régional et ceux qui, décidés de. "vivre au pays" ont une rnotivation pro-
fonde pour Ie renouveau d.e leur région.

Dans une zone I'saignée démographiguementtr, Ia place ne peut qu'être
laissée à lrinitiative de ceux qui veulent rrrester au pays" ; c'est au
carrefour du réalisme, de la volonté créatrice, de la compréhension mutu-
elle, que doit, se faire Ia réflexion sur I'avenir de la région.

Lturgence de canaux de concertati.on, de communication entre les
différents acteurs du développement agricole et rural se fait alors plus
que jamais sentir pour définir les nouveaux rôIes drune agriculture pro-
pice à la revitalisation du nilieu rural : cet objectif, trame d.e notre
étude, nous invite, avant 1'émission de propositions, à centrer notre
analyse pour y trouver une cohérence indispensable à la validité de ces
propositions.

r.2" ANALYSES, PE\SPECTIWS" PR2P)SruI)NS : SUELLES FINALITES ?

f" 2I. Un souci eur ndre en Ir vis des t_

Les seules études économiques et statistiques nrexpliquent que
partiellement une réalité très diversifiée i aussi, parallèlement à ces
études, avons-nous présenté 1'analyse de la situation actuelle vue par
les agriculteurs ainsi que leurs propositions.

. En effet, il est j.ndispensable de replacer I'agriculture dans
les espaces qui lui sont propres" Ainsi, malgré tous les déboires de sa
prof,ession, ce que lragriculteur apprécie le plus, crest sa liberté, toute
relative : liberté d'entreprendre, de gérer, Iiberté dans son travail,
ses modes de vier... Et ctest justement dans cet espace de liberté que
srinscrivent ]es disparités du monde agricole : disparités dans les sys-
tèmes de production, dans lrintensificatign, dans le raisonnement technico-
économique, dans les aspirations, les modes de vie, la conception du
métier d'agriculteur.

(1) Bergmann D : notes rapides sur la politique agricole no 6 - INRA -
Economie - Paris Juin 1982.
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Poufl cerner cette dimension, pas de nodèle économétrique, à moins
de définir plus ou moins arbitrairement r:n critère quantifiable pour
chacune de ces di-spariÈés : celles-ci ne se prêtent guère à une quantifi-
cation. Non, cetÈe voie nous fait décolIer de 1a réalité sans nous per-
mettre de la comprendre. La réalité part de celui gui est inséré dans le
milieu rural, qui y vit, qui reproduit ce milieu : nous voulons parler de
Iragriculteur.

. Alnsi, il est à remarquer gue I'outil d'analyse économique em-
ployé est insuffisant et modifie de plus la perception de Ia situation :
lragrieulteur ne t'figurett souvent quren ttsolde" : le revenu agricole
nrapparait-il pas comme un reste laissé - généreusement - par drautres
agents économiques peu enclins à remettre en cause un rapport de forces
souvent défavorable à I'agrriculteur ? Trop souvent rétrospecÈif dans son
analyse technico-économique, cet ouÈil regarde le passé pour faire émerger
une prospective globalisante nrayant rien à voir avec 1es aspirations
des agriculteurs"

Cependant, ne nous fourvoyons pas : lroutil d'analyse économique
est nécessaire, nous lravons utilisé, notre propos rend compte du fait
qutil n'explique pas tout eÈ qu'utilisé exclusivement, il renvoie à uneI'solution tamponnée", image très floue de la réalité.

I..22" Un enjeu plus important : donner la primauté à I'homme

Ainsi, prend.re en compte lravis des agriculteurs relève d'un enjeu
autrement plus important : donner Ia pri.maut.é à I'homme.

Rendre I'homme premier dans tout développement, c'est centrer notre
analyse, y trouver Ia fin et les moyens.

Cette vérité, peut-être trop banale pour certains, est trop souvent
bafouée aujourdrhui pour que nous la passions sous silence :

En ce qui concerne I'agriculture, sa fonction prenière,a été de
nourrir les homnes : elle le réussit très bien d.ans nos régions. Parti-
cipant au développement drautres activités par lrapport de capitaux, de
main dtoeuvre, elle srest vue assigner une fonction économique, les
autres secteurs prenant de f importance, ltagriculture est très vite
devenue r:n secteur passif, entraî.né. Sa fonction économique étant mainte-
nant première, i1 faut donc qutelle soiÈ rentable, compétitive, exporta-
trice, "en harmonieit avec les autres secteurs économiques...

De plus en plus, actuellement, dans l-es discours bien pensants,
cette fonction bénéficie d.e toutes les megures. Conséquence de cet
"économisme" (1), nous constatons aujourd'hui la désertification de
certaines zones rurales, couplée, dit-on, drune moindre compétitivité :

I'outil économique forgé pour Iranalyse, caractérise "économiquementi'
(comment pourrait-i1 1e faire autrement ?) une situation pathologique
d'une autre nature, drun point de vue social, dans la relation de lthomme
à son espace

(1) Economisme : consj.ste à considérer toute activité humaine que sous
le seul rapport de sa finalité économique"
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Résumons cette évolution : l'homme, dans sa rêlation avec lrespace,
a créé une économie qui 1ui était subordonnée, cette économie se connec-
tant à drautres relations, à drautres aspirations, s'est libérée de la
contrainte humaine, puis a inversé les rôles sujet,-objet"

' Par cette approche, il ne sragissait pas d.e revenir à une nostal-
gie drantan (qui nous est d.'ailleurs inconnue) mais dtanalyser Irappré-
hension drun problème, appréhension part,i-elle, non explicative et qui
décenÈre lrhomme de sa fonction véritable et légitime.

Ainsi :

* Ies aspirations de I'homme ne se réduisent pas à un meilleur
revenu i

- elles ne peuvent êÈre bafouées au nom drun critère de compéti-
tivité qui nta de valeur que pour celui qui en reçoit les I'fruits'r i

- Ies aspirations de lrhomme doivent forger les relations avec
autrui, avec lrespace qui lui est soumis ;

- elles doivent être discernées pour son bien et Ie bien conmun i

lrhomme sera premier (avant Ie capital, le travail, 1'économie)
que dans la mesure où iI s'en donnera ind.ividuellement et collectivement
1es moyens : ctest un combat incessant qui prend source dans la recherche
de sa nature profonde.

1.23. Dans ce sens, quelle politioue de déveloprrement asricole ?

Donner la primauté à lrhomme : quelles en sont Ies modalités
possibles dans une politique de développement agricole ?

r" 231. PoLitique et déueLoppement (1)

Selon la définition commune, une politique est un ensernble drob-
jectifs, de moyens et de sÈratégies pour les mettre en oeuvre. Dans leI'feu de lraction"r par fe biais drindividualismes outranciers, objectifs
ou finalités ont souvenÈ été détournés, plus grave est la situation
Iorsquril y a tout simplement absence de potitique au sens défini ci-
dessus. Ainsi, lrEtat, Ies Pouvoirs Publics se doivent de promouvoir un
développement authentique où lrhomme est premier : économisme et maté-
rialisme sont deux erreurs fondamentales qui consistent à réduire les
activités humaines sous Le seul angle économique ou matériel, lrhomme a
priorité sur le travail qui a lui-même priorité sur Ie capital, le capi-
tal étant un fruit du travail"

(1) Vermersch Dominique : Rapport de pré-stage, préparation DAA économie,
-' ENSAR, Chaire drEconomie Rurale, Juillet 1982"
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Que ce soient dans lrun ou lrautre des systèmes économiques domi-
nants de noÈre époque (qui procèdent du même productivisme générateur),
leurs erreurs respectives occasionnent de graves problèmes : le illaissez-
fairerr a induit un développement réguré par Ia seule logique du profit
entraÎnant, dans le secteur agricole, 1'élimination d.es plus faibles.

Aussi, donner la priorité à I'homme, ctest lui fournir en premier
lieu un travail,

I 232. Priorité à LtentpLoï

Crest peut-être au sein du nilieu agricole que règne encore une
véritable mystique de ra production, où crest le travail qui définit
lrhomme, eui lui garantit son existence sociale"

De plus, 1raÇriculteur, dans lrespace socio-économique qui lui
est propre, a une conscience plus aiguë peut-être que d'autres, quril
est Ie véritable sujet du Èravail, d.oué d'une initiative propre.

Enfin, les proposiÈions, elles-mêmes, constitueronÈ les moda-
lités d'une politique de développement agricole adéquate aux objéctifs
assignés, à savoir la revitalisation du nilieu rural.

I. 24. Conclusi-on

Ne cachons pas qu'il soit difficile de privilégier à tout prix
cette vision de ra situation ; dans un contexte de crise propice au
repli sur soi, d.evant la d.iversité des options émises face aux problèmes
de développement.

Les relations entre agriculteurs, et avec lrenvironnement agri-
cole et rural, illustrent cet état de fait : nous en proposons une
approche.

r"3" ELEMENTS DTUNE Æ?R)CHE S)ff2L1GrguE DU MILIEïI AGRTC1LE

Ces éIéments ont été collecÈés au travers d.es enguêtes, rencontres
auprès dtagriculteurs, responsables agricoles, personnes proches du
milieu rural.

+ Notons tout drabord que la majorité des agriculteurs rencontrés se
sentent souvent incompris de I'environnement para-agricole ou extérieur
certains ressentent 1 rencadrement professionnel et public conme peu
sensible à la réalité de chacun et estiment que la solution de leurs
problèmes passera par un contact réel avec leur vie, leur situation et
par une prise en compÈe de leurs aspirations"

Certains vont jusqurà mettre en doute la compétence d!institutions
agri"coles ou para-agricol.es dans leur analyse de la situation actuelle
du développement : ils ne se senÈent pas réellement guidés dans leurs
choix de systèmes, de productionr... Si ce n'est par le souci commercial
drautres agents économiques.

Drautres agriculÈeurs éprouvent parfois d,es difficultés dans les forma-
lités administratives, ils trouvent les procéclures trop longues (obten-
tion de prêts, de permis de construire, etc...)" Dans cet exemple précis,
nly aurait-il pas quelque chose à faire ?
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+ Ainsi donc, si les relaÈions sont parfois "orageusesil entre agrl-culteurs
et technostructure agricole, I'aspect confU-ctuel est aussi présent au
sein même du milieu agricole qui nréchappe pas aux divergences d'opinion,
aux conflits de génératioû, d'intérêts :

. Ce dernier cas apparaît clairement dans le domaine foncier :
opposition farouche parfois entre, pâr exempre, d,e jeunes aqriculteurs,
depuis peu installés, fragiles économiquement mais désireux d,e sragrandir
et des exploitants plus âgés, ayanÈ aussi'rles dents longuesÏ aiguisées
par leur assise financière.

Ainsi, lrunité du monde paysan, ébranlée par la tension entre
intérêts individuels, se trouve de plus en plus fracturée de par une
conjoncture économique qui cristallise res positions ; 1'émergence de
solidarités ne peut se faire qurautour d.e noyaux, pâf, essence, solidaires
(ex" : Père-Fils).

. Les divergences dropinion, les différences de mentalité induisent
également des tensions ; au sein même de la population des jeunes agri*
culteursr la diversité d,es choix, des aspirations, d.es mentalités, des
points de vue est très nette :

* pour lrun, c'est 1e travail qui est au centre et tout y
d,écoule : prioriÈé au matériel, à I'agrandissement de Itexploitationr...
au détriment drune ouverture sociale i

- pour ltauÈre, Ie Èravail est subordonné à d'autres réali-
tés : vie d,e famille, loisirs, vacances, niveau de vie, se mettret,au
diapasonrr des autres catégories socio-professionnelles.

De cela en découlent une approche différente d.e la réalité agril
coleptune diversité dans Ies revendications"

. Les conflits de génération se posent a1ors, semble-t-il, avec
plus dracuité gu'autrefois : les divergences d'opinions décrites précé-
demment y trouvent un espace, aiguisées, de plus, pâr des différences de
formation.

Ce caractère conflictuel, considéré globalement, n'incite pas à
une revitalisation du milieu rural ; le repli sur soi; sur la seule
cellule familialerest souvent préféré à la création d'auÈres espaces
solidaires.

+ ta réa1ité de la dynamique sociale d.es agriculteurs nous est révéIée
également par le syndicalisme : notre sujet nrest pas dlen étudier tous
Ies aspect's mais, au vu des propos précédents, I'unité syndicale semble
de plus en plus chétive ' les revendications paysannes prenaient, appui
sur cet.te unit.é: aujourdrhui, les distorsions apparaissent de par la
spécialisation croissante de chacun, la diversit.é des options politiques"..
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De plus, le synd.icalisme peut être récupéré parfois conme moyen
drascension sociale, corune défense drintérêts individuels"

Si ltactivité syndicale entre, d,e manière évidente, dans Ie
domaine de la poliLique (entendue comme souci du bien commun), il est
honnête de srinterroger sur la pratique effective de ces syndicats,
entendus conme éléments créateurs de sol"idarité" " "

+ Enfin, une réflexion intéressante serait à mener sur lrélaboration des
choix de l'agrJ.culteur : Èraditionnelle sagesse paysanne, mentalité,
besoin de rivaliser avec le voisin, soif drentreprendre davantage,
inflexions des organismes de développemenÈ, etc... en sont les para-
mètres, mais ceux-ci dans quelles mesures ?

La dynamique de décision deltagriculteur nous semble très diverse selon
les cas mais eontribue grandement à l'évolution du développement agri-
cole.

Notons, en guise de conclusion, 8uê la dynanique sociale agricole
est fortement paramétrée de par les disparités existantes. Si les évolu-
tions techniques ont été les plus marquantes jusqu'à ces dernières années,
d'autres évolutions apparaissent également dans les aspiiations de cha-
cun, Ies relations socialesf les modes de vie.

Pour prendre en compte ces nouvelles données dans une politique
de développement agricole, iI nous semble indispensable de connaltre
cette réalité ; Ies él-us locaux, régionaux, ont-ils pleine connaissance
de la réalité agricole de leur région, de ses problèmes, d.e ses condi-
tions de développement ?
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CHAPITRE II. FryPOTIIESES DIACTIONS

TI"1. HYPOTHESES D,ACTIONS CONCERNANT LA EORMATTON DES AGRICULTEURS
ET LA VULGARTSAMON

La faveur pour ce type dractions nrest pas à attrj-buer exclusive-
ment aux cantons sensj,bles mais ces problèmes de formation et de vul-
garj-sation ne peuvent qu'aggraver Ia sensibilité économique de ces zones.

1I" 11" Reprise des constats

Précisons que 1'essentiel de ces constats ont été formulés lors
de nos dj"verses enquêtes ainsi que dans les comptes rendus des Etats
Généraux du Développement Agricole (1) 

"

II 111. Reuenus agrieoLes et forrnation

Pour un même système de production, une même grandeur économique,
Ies revenus drexploitation peuvent être très différents : nous posons
lrhypothèse que ces différences trouvent leur origine dans les écarts de
compétence dans la gestion Èechnico-économique d.es agriculteurs. Cette
compétence sracquiert par la pratique, bien sûr, mais aussi par la for-
mation et sur ce point, Itavis est unanime : agriculteurs, encadrement,
vulgarisation, personnes proches du milieu agricole...

Cette absence ou ce manque de formatj.on (que ce soit technique
ou générale) se concrétise par :

- une faible ouverture à ltévolution des techniques,

- des erreurs de gestion, de choix drinvestissement ; ce qui
peut être dramatique dans une zone où la capacité d'investissement est
souvent limitée (cf I'approche des résultats économiques p 2?, ),

- un manque de maturité dans lrélaboration des choix (systèmes
de production et financements) : toute erreur peut être fatale quant à
la survie de lrexploitation.

La maturité du d.iscernement se pose vraiment lors de la présence,
par exemple, de divers agents technico-conmerciaux (firnes privées ou
coopératives) qui "étalent'r devant I'agriculteur différents choix de
productions, matériels, ateliers, ".. Lragriculteur rencontre des diffi-
cultés pour discerner, comparer, évaluer, saj.sir t'utilité de 1'achat,
au travers du souci commercial de lragent ; il décide souvent seul ou
demande au conseiller aqricole de faire le choix à sa place"

Dans tout cela, il sragit moins d'entamer le procès de tel ou
tel mode de développement agricole mais de trouver 1'origine de nom-
breux i'cas difficiles" et de la dispersion flagrante des revenus.

(1) Comptes-rendus des Etats Générarrx d.u tiéveloppement Agrj-ceile (cféjà
cité) .
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Aussi, un important effort est à réaliser dans ce domaine tant :

- dans lrimpératif drune formation technique et générale,
- dans Ie congenu de la formation,
- dans la vulgarisation i nous en disons ici quelques mots

Ir." It2. La uuLgar+sation : faibLe pouuoin de diffuston

Sl les groupements de vulgarisation agricole, les centres d'études
et de techniques agricoles ont contribué de façon notable au développement,
il n'en reste pas moins que ces cellules de vulgarisation n'ont entrainé
et ntentralnent aujourdthui qu'une rrfrange" dtaqriculteurs, sensibles
aux progrès et à Irévolution des techniques.

Ces cellules ont de trop faibles moyens pour une'réelle diffu-
sion d.es informations dans tout lrespace qui leur est assignré.

Autre reproche fait à la vulgarisation : elle est souvent,
paraft-il (1) orientée vers les jeunes agriculteurs et se préoccupe peu
d,es agriculteurs âgés : sragit-il d'r:n problème de commr:nicaÈion enÈre
générations formées à des "écoles'r très différentes ?

11 nrempêche que le problème demeure et fait obstacle à une
prise en charge collective du d.éveloppement agricole local.

Si les constats sont éloguents, les propositions ne pourront
l'être.gue dans 1a mesure où les agriculteurs s'y insèreront et les
appuieront.

II. L2. Propositions en faveur de la vulgarisation et de la formation
des agriculteurs

- "le conseil neutre'r (indépendant de firmes privées coopératives,
et,c...) est bien apprécié : iI stagirait peut-être de 1e renforcer d,ans
les zones sensiblesr par une aid.e au financement de postes" Ces conseillers
seraient compétents dans la gestion technico-économique et contribueraient
à lrélaboration drr:n cadre de réflexion sur l'évolution des systèmes de
produetion en tenant compte des potentialités de Ia zone, de la conjonc-
ture économique, des compétences et souhaits de I'agriculteur.

- formation des jeunes qui s'insÈallent.
Rappelons I'absolue nécessité drune formation générale accrue

dans I'optique drune meilleure aptitude au discernement, au raisonnement
technico-économigue et à la décision : lragriculteur a, en face de lui,
dans ses responsabilités professionnelles, des interlocuteurs plus
"aiguisés", dirons-nous au raisonnement, le rapport peut lui êÈre défavo-
rable. L'agriculteur, pour I'exercice d.e sa profession, se doit de pré-
tendre à une meilleure formation générale qui lrincitera, Pâr la suite,
à la fonnation cont.inue, tecùrnique, au recyclage, etc.""

(1) D'après enguêtes auprès d'agriculteurs.
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. - guant à la formation technique (dont le substrat est 1a forma-
tion générale), sa qualité première serait de faire prendre conscience
de Ia polyvalence de 1a profession.

Ensuite, valoriser cette formation, non pas par une sélecti-
vité accrue mais en Ia densifiant : des propositions peuvent être faites
en ce sens : aides à l'ensèignement aqricole, séminaires de formation
(économie, conjoncture, développement agricole régional, etc...) .

Ces propositions oeuvrent en faveur des résultats à moyen terme.
Elles se veulent conforter Ie rô1e primordial de I'agriculteur dans le
développement et valoriser sa fonction au sein d'un espace socio-écono-
mique qui I'a souvent dévalorisé.

IT.2" HYPOTHESES DIACTTONS CONCERNAI{T LE FONCTER

"Il n'y a pas que 1e Centre de la Franee et les zones monta-
gneuses qui se vident de leurs agriculteurs. Lrhémorragie touche aussi
les départements d,e 1'Ouest, de façon moins spectaculaire mais touÈ
aussi inquiétante" : près de 40 3 des exploitants prend.ront leur retraite
drici 1990 (28 + de 1a SAU sera libérée) et seulement un sur quatre sera
remplâcé. Certaines régions atteignent Ie seuil de la dévitalisation
rurale, crest le cas de Ia BreÈagne Centrale (1).

Or, depuis plus de 20 ans, les déclarations concernant la poli-
tique foncière réaffirment la nécessité de maintenir lrexploitation fa-
miliale, de contrôler IrévoluÈion des structures, de liniter la charge
foncière et, surtout, de donner la prioriÈé aux installations. Cependant,
la plupart des mesures mises en oeuvre depuis le début des années 60
srinscrivent dans une toute autre perspective: ce1le de lrexode agricole
et de la concentration foncière. De nombreux projets ont vu 1e jour ces
dernières années ; 1es offices fonciers en particulier, sont au coeur des
débats. Mais quels seront les moyens financiers et législatifs de ces
organismes publics dont la principale missj-on serait lrattribution des
terres ?Jusqutà présent, Ia quasi-totalité du monde agricole est opposée
à ce projet. Certaines organisations professionnelles (FNSEA, CttJA et
APCA) estiment que 'rla collectivisation des terres est au bout du chemin'r
et prophétisent t'la guerre au village" : "une surveillance quasi-permanente
des faits et gestes de chacun". Drautres (csiSTP, FNSP, Inter Paysanne)
considèrent ce projèt comme insuffisant et réclament la réforme de la
Iégislation sur les structures (loi drorientation de 1980) ; pour eux,
réglementer 1 rusage du sol suppose la dissociation du droit de propriété
et du droit d'exploiter(2).

(1) Gailrard Philippe : "Difficile relève. euatre départs, une arrivée :
le compte n'y est pas..." Ouest France - 18 Juin 83

(2) Boscheron Daniel et de Crisenoy Chantal : "La politique foncière agri-
cole : ruptuïe ou continuité ?" p 1 à 9 Etudes Foncières no 18 Hiver 83.
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Malgré lrincertitude qui entoure les modifications susceptibles
d'êt,re apportées à Ia Iégislation foncière d.ans un avenir plus ou moins
proche, des actions concrètes peuvent être menées en faveur de I'instal-
Iation" Des agriculteurs ont émis des propositions concernant le foncier
(cf paragraphe t322 p 68 ) et des initiatives intéressantes prises dans
drautres régi-ons pourraient être tentées en Bretagne Centrale"

Aïnsi I'ADASEA de la Mayenne a t-elle réalisé en 1981 un double
fichier afin draccroitre le nombre d'installations. Cet troutil'r est
constitué par :

- un fichier t'départstt
sans successeur,

recevant les demandes IVD drexploitants

- et un fichier 'rinstallations" recevant l-es dossiers DJA de
jeunes à la recherche d'une exploitation.

11 a permis, en deux ans, 11 installations supplémentaires dans
ce département.

LIADA.SEA envisage draméliorer ce système-fichier en "associant
tous ies partenaires à cette action. Non seulement les candidats et I

exploitants "du fichier, non seulement 1'ensemble des organisations agri-
coles mais aussi le syndicat de la propriété agricole, 1es notaires".
Elle prévoit également la "création de relais cantonaux regroupant ces
derniers jusquraux éIus locaux, pâf, la mise en place de comités locaux
drinstallation'r (1) .

I C.tte idée de comité est à retenir. En effet, il pourrait
sragir dtun centre dtinformation et de concertation mais aussi, sril
y a lieu, d'une base locale de préparation et de coordination dropéra-
tions foncières

f1.2L. Comment créer un te1 comité ?

Si tous 1es individus et groupements concernés par la réparti-
tion des terres sont conscients de la nécessité de favoriser les ins-
tallations, ils ne seront certainement pas tous enclins à participer à
une action conmune, même sj" celle-ci se limite à la formation d'une
banque de données sur les mouvements fonciers et humains. Lrintervention
drun agent dranimation sera, sans nul doute, indispensable.

11.22. Les rôIes du comité local

Deux fonctions permanentes lui seraient assignées : celle drob-
servatoire foncier et celle de lieu de rencontres" Un rôle supplémentaire
pourrait lui être éventuellement imparti dans le cadre dropérations
foncières "

(1) Puaud Guy : l'Id,ées neuves sur I'installation" Déjà onze installations
grâce au fichier"" Ouest France - ,Juin 1983.
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T1"22I. Un obseruatoire foncier

Les différents mouvements fonciers l-ui seraient signalés,
Iibrement ,. si les ventes sont obligatoirement soumises à publicité,
ce nrest pas le cas pour 1es locations. Ce système ne pe:met évidem-
ment pas de réaliser une cartographie précise des changéments fonciers
une réelle I'transparence" de ces mouveuents, réclamée par certains
agriculteurs, nécessiterait l'appui drun outil législatif"

D'autre part, les candidats à lrinstallation recherchant des
terres pourraient sty faire connaltre.

Le comité réalise ainsi un double fichier au niveau cantonal.
Toutes les offres pourront ensuj.te parvenir aux autres comités locaux
du département ou de la région.

1L"222" Un Lieu de rencontyes

Le comité peut devenir un lieu informel d'échanges entre les
agriculteurs.

11 devra, avant tout, permettre aux candidats à lrinstallation
et aux exploiÈants cédant leur e>çloitation de s'e iencontrer.

Dans certains cas, des 'rcontrats de parrainagre" (1) pourraient
srinstaurer entre jeunes qui veulent srinstaller et qui sont à Ia recher-
che dtune ferme et agriculteurs, sans successeur, souhaitant cependant
transmetÈre leur exploitation. Cette formule permettrait drassurer un
relais progressif ; elle demanderait toutefois à être officiellement
reconnue afin que Ie jeune puisse bénéficier, en particulier, d'un
financement adapté.

11.223. Le comïté LocaL dæzs Le cadye dtopéz,atùons foneièz,es

Si des opérations foncières'-ont décidées au niveau du canton,
ce comité pourra êÈre utilisé comme base locale de préparation et de
coordination des différentes actions structurelles, afin gue celles-cj-
ne soient pas conçues de manière ponctuelle et isolée.

Quelles opérations foncières peut-on envisager ?

+ Des actions "immédiates" (classigues) par attribution draides ou de
primes afin de :

- favoriser 1a libération eÈ la location de terres en faveur de
jeunes agriculteurs,

- éviter te dérnembrement de lrexploitation (séparation du corps
de ferme et de la SAU) lorsque les Èerres sont cédées à un jeune"

(1) Proposition figurant dans 1e rapport final des Etats Généraux du
Développement Agricole - Région Bretagrle"
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restructurer les explo;Ltations reprises par des jeunes :

remembrement, échanges amiables. . .

+ Des actions d"'accompagnement'r (à ptus long terrne)

- si lron veut augnnenter 1e nombre des exploitations libérées
dans leur intégriÈé (terres + corps de ferrne), iI convient de préparer
les agriculteurs âgés à la retraite.

En effet sans aborder le problème pécunier qui, certes, a son
importance, cette mutation est très ma1 acceptée : les agriculteurs
retraités ont tendance à consexver une petite activité agricole ou, du
moins, à demeurer sur lrexploitation (cf le témoignage d'un futur retraité
p 7[l " Cet agriculteur proposait d,'organiser des réunions d'informations
illustrées par des visites d'exploitants retraités.

ParallèIement à cette sensibilisation, une action concernant
Ithabitat pourrait être envisagée : relogement d'agriculteurs retraités
Itau bourgtt "

- si lron veut créer pour des candidats à lrinstallation des
exploitations viables, à partir dtun noyau d'exploitations et de terres
morcelées, iI convient d.e progranmer en partie les mouvements fonciers
cantonaux.

Lrinstallation progressive d,tun jeune à partir d'une surface
inférieure à la SMI(1)(une petite exploitation, par exemple) peut être
envis3gée si d,es garanties lui sont apportées quant à son agrandissement.
Cela est possible grâce à des contrats drengagement passés entre le
candidat à ltj.nstallation et les agriculteurs voisins, susceptibles de
libérer des terres dans un proche avenir.

Par Ie biais de tels contrats, on peut même concevoir la
constitution par les communes de blocs fonciers en prévision drins-
tal-lations.

11.23. Conclusion

Bien évidemment, Ies actions foncières précédemment envisagées
srintègrent dans le cadre Iégislatif actuel. I1 est à noter, toutefois,
que certains agriculteurs réclament des mesures plus radicales afin de
maltriser les structures : un véritable seuil de cumul (par exenple)
qui tiendrait non seulement compte de la valeur agronomique des sols,
des unités hors-sol mais aussi du nombre d'IJTH travaillant sur I'exploi-
Lation. Avec le foncier est largement évoqué 1e problème de lrinstalla-
tion. Poursuivons donc.

(1) Le jeune agriculteur se voit, par contre, privé de certaines aides
(DfA, prêts JA. . . )

SMT : Surface Minimale drlnstallation.
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II. 3. HYPATHESES D IACTTONS CONCERIVA],IT LITNSTALLAWON

Si le taux de reprise des exploj.tations dans les zones sensibles
n'est pas le plus catastrophique de Bretagne, il n'en demeure pas moins
inquiétant compte tenu du fort vieillissement de 1a population agricole.
Ce défaut d,!installation est ressenti un peu partout en France. Nombreux
sont les motifs évoqués pour tenter d'expllquer ce phénomène (cf para-
graphe I 32 p 6a) :

- les jeunes ne veulent plus être agriculteurs en raison des
conditions de travail et de vie, de lrincertitude quant au revenu, des
contraintes administratives. . .

- les jeunes ne peuvent plus srinstaller
est limité, le financement éIiÈiste...

I 'acces au toncr-er

En vérité, i1 est difficile de diagnostiquer ce malaise. De plus,
il faut tenir compte des disparités locales. Dans certaines peÈites ré-
gions Ia pression à I'installation est forte, dans drautres eIle est soit
découragée par Ia rétention foncière et les agrandissements, ou soit
absente, anihilée par les séquelles d'un exode ancien.

Quelles solutions apporter ?

"La diversité des situaÈions rencontrées montre la nécessité de
progranmes locaux permettant des actions coordonnées et adaptées aux
conditions locales et aux blocages spécifiques rencontrés" (1). oe telles
démarches conmencent à voir 1e jour : action foncière dans le cadre du
contrat de Pays Pourlet (cantons du Faouët, de Gourin et de Guéméné sur
Scorff), pâr exemple. En effet, une connaissance plus fine de la réalité
locale, afin de mieux cerner les difficultés rencontrées par les candi-
dats à lrinsÈallation et les voies empruntées par les nouveaux installés,
devrait permettre un meilleur ajustement d,es décisions aux besoins.

Même au niveau national, ce type d'analyse est riche en ensei-
gnements : 50 B (2) des nouveaux venus à lragriculture s'installent sur
une surface inférieure à la SMf ne pouvant ainsi prétendre aux diffé-
rentes subventions gouvernementales (prêÈs JA, ÀTA...) ; de fait, 50 %

des installations sont marginalisées alors que lron clame partout :trpriorité aux installations !tt Comment ces critères tthors-normestr peuvent-
ils juger la viabiliÈé d'un projeÈ drinstallation alors que bon nombre
de 'icas difficiles" émanent de jeunes agriculteurs engagés dans un plan
de développement ?

En période de surproducÈion agricole (lait, céréa1es, oeufsr...)
certaines exploitationsrrse montentfisans avoir recours à un nj-veau de
production élevé i nry aurait-iI pas des voies à explorer ?

Ainsi, avant dtaborder les actions possibles en faveur d.es ins-
tallations dans Ie Centre-Bretagne, nous avons tenu à montrer le côté
néfaste du système normatif et I'intérêt d'une démarche locale en matière
d'installation.

(1) Jeauneau,Jean-Cl-aude (cEMAGREF-Grenoble) "où va I'agriculture française ?"
"Instâllations et systèmes de production en zones de montagnes -
Economie Rurale no 155 - Mai-Juin 83

(2) Eicholtzer F. - président du MF.TC - La Croix - 15 Juillet 83
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II. 31. Srinstaller en Bretaone Centrale auiourdrhui

Dans moins de 10 ans, plus de 1a moitié des agrriculteurs du Centre
Bretagne auront cessé leur activité. Si le nombre drinstallations n'aug-
mente pas, Itavenir de ces zones rurales esÈ gravement compromis.
(ct t atx dc ulëre p e7)

Une politigue volontariste sfimpose en matière d'installation.
En effet, est-i1 vraiment souhaitable drineiter les jer:nes à srinstaller
"à coups de subventions" dans un contexte socio-économique délicat ? Ne
serait-il pas plus efficace de s'attaquer aux obstacles qui freinent I'ins-
tallation : formation, foncier, isolement, financement... ? Il faut
toutefois veiller à ce que de telles mesures ne conduisent pas à I'assis-
tanat du candidat à lrinstallation.

II.32. Formation et compétence (se rapporter au paragrapherr.l.f IAA!

La période drinstallation peut être propice à 1'acquisition d'un
complément de formation, pêr le biais de stages dont 1téventail d.evrait
être élargiret auprès d'agriculteurs disposés à accompagmer le jeune
agriculteur touÈ au long de sa démarche.

II.JJ. LC IONCIET

L'aménagement du foncier est souvent cité, à juste titre, comme
le préalable indispensable à toute installation.

Nous avons déjà envisagé dans le paragraphe 12, des actions visant
une meilleure connaissace et maÎtrise des mouvements fonciers dans le
cadre drun comité local-. Elles permeÈtraient, en outre, d,rassurer des
installations progressives, formule très recherchée par les jeunes agri-
culteurs.

II"34. Lrisolement

Compte tenu du faible nombre d'enfants dragriculteurs susceptibles
de remplacer le flot d'exploitants sur le point de partir, la Bretagne
Centrale devra faire appel à des candidats extérieurs à la région ou,/et
au nonde agricole. (cf fouv/efe/êcc yS7 et r?îTauyctDcnh /maerJ f W)

Devant cette nécessité, un effort tout particulier doit être
engagé pour accueillir ces jeunes. En effet, lrenvironnement dans lequel
se réalise lrinstallation est primordiale ; le jeune agriculteur recherche
à srinstaller auprès de parents ou dramis afin de bénéficier de leur
soutien matériel et moral.

11 faut favoriser les contacts entre les candidats à f installa-
tion et les groupements de producÈeurs, CUMA."" en vue de leur intégra-
tion mais aussi leur permettre de rencontrer dtautres agriculteurs suscep-
tibles de les conseiller (nouveaux installés1 agriculteurs pratiquant
1es mêmes productions...). Cette tâche incombe fatalement aux conseillers
agricoles en raison de leur bonne connaissance du milieu local mais ils
sont souvent d.ébord,és par leurs nombreuses fonctions : vulgarisation, cas
difficiles, informations et suivi technique des installations" Ne serait-
il pas possible de faciliter de tels échanges entre agriculteurs dans le
cadre du comité local, observatoire foncier et humain bénéficiant dtun
service dranimation ?
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II"35" Le financement

Dans le cas drr:n projet d'installation hors-normes (peÈites
productions, surface de départ inférieure à la sMr, nombre de Iai-
tières consid.éré conme insuffisant. . . ) , Ie financement sera difficile-
ment accordé par le Crédit Agricole, surtout en I'absence de garantie.

De tels projets peuvent ëtre cependant viables maj.s les réfé-
rences manquent. De bonnes références économiques suffisent-elles ?
La conpétence de 1'agriculteur est souvent essentielle à la réussite
drune installation mais cosment I'apprécier ?

Les agriculteurs proposent d'élargir les conditions drattribu-
tion d.es prêts à tous les systèmes de production et de les adapter
aux conditions de reprise et d'installation qui peuvent être progressives.

II" 36" Conclusion

De nombreuses actions sont à engager en faveur de I'installation.
En particulier, ne conviendrait-il pas de prendre en compte toutes
les poÈentialités du monde agrricole, dtaid.er toutes les expérj-ences ne
relevant pas du modèle dominant (recherche-diffusion-formation-financement. . . ) .

fT.4. HYPOTHESES DIACTIONS CONCERNATVT LA MTSE EN PLACE D,AUTRES SYSTET/ES
DE PRODUCTTON

Certains agriculteurs très critiques à 1régard du système produc-
tiviste (surproduction, dégrad.ation du revenu des plus petits, désertifi-
cation des campagnes.".) ont tenté d.'expérimenter drautres façons d.e pro-
dure ("plus autonomes et plus économes") et de développer drautres produc-
tions (petites productions) .

II.41. Une culture tr lus autonome et us économé t' ( 1) (cf des exemples,
annexet no 2 $,?S )

Elle repose sur des techniques visant r:ne meilleure maîtrise des
cotts de production par un plus grand respect des équilibres naturels et
par la promotion dtune agriculture de groupe (achats de matériel en commun
CUMA, GAEC..., banque de liser, entraide.".). Sa finalité est de permettre
à plus de gens de vivre de ltagriculture tout en réduisanÈ la d.épendance
et le gaspillage énergétique et protéique ainsi que les risques de pollu-
tion.

Cette démarche cofiImence à intéresser fes agriculteurs car "elle
semble valable économiquementil et répond aux problèmes actuels : renché-
rissementdes consommations internédiaires, sous-emploi... Elle est éga-
lement souhaitée par certains responsables de 1a recherche agronomique
conme le témoigne un rapport du directeur de I'INRA intitulé
t'pour une agriculture plus autonome et plus économett : "il faut rendre
notre agriculture moins fragile, plus raisonnée, plus soucieuse de son
avenir à longue échéance ; stefforcer de fournir des produiÈs de qualité
s refforcer de réintroduire de nombreux actifs dans notre espace rural et
répondre à la question 'importer ou produire des protéines "'.

(1) Lubin B. "Des agriculteurs choisissent un autre type de développement".
Le Trégor - 7 Mai 1983.
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11.42. Les petites productions (1) (cf. annexe 26)

"r.es petites productions sont difficiLes à enfermer dans une
définition rigoureuse, erles sont surÈout fait social et économique
plutôt que faj.t technique" : production comprémentaire ou principale,
fort investissement ou utilisation des opportunités de I'exploitation,
simple production ou transformation et commercialisations associées,
caractère lntensif ou extensif de l'élevage, de la culture... Il
s'agit d'activités à haute valeur ajoutée nécessitant beaucoup de main
d'oeuvre. Eltes répondent aux mêmes motivations gue celles d.es agricul-
teurs expérimentant une agriculture plus autonome et plus économe dans
le cadre de productions "plus classiques".

rr " 43. Iles aides rter ? (cf des exemples, annexe r" C1)

Lraide en faveur du développement d'autres systèmes de production
peut se faire à trois niveaux que nous appererons "filières" suivant
la terminologie employée par le groupe national des petites prod,uctions
dans sa contribution aux Etats Généraux du Déveroppement Agricole.

rr"431 . ,,Filièr,e de progr,èstl

- aide
des techniques

- aide
de référence i
I'arnélioration

à la recherche fondamentale qui aura pour but de promouvoir
nouvelles adaptées au contexte régional ;

à la mise en place de fermes expérimentales et de banques
les agriculteurs pourront ainsi contribuer directement à
des techniques.

rr"432. ,,Filière de contaet"

Lrobjectif est de rendre le plus "f1uide" possible le parcours
des connaissances et du savoir faire. Des actions pourront être menées
en différents points de la "chaine du savoir" :

- recherche fondamentale et appliquée ;

- formation de conseillers t

- agriculteurs : vulgarisation et sensibilisation ; il s'agira
de promouvoir, par exemple, des campagnes de démonstration, de réalisations-
terrain (aménagement de vieux locaux, banque d'outillage, entraid,e-
construction...) et des visites pilotes.

rr.433. 't?ilièr,e éeonomiquet, (pour Les petttes productions essentielLement)

11 s'agira d'aider la recherche de nouveaux débouchés pour les
différentes productions .

- campagne d'informations au niveau régional eÈ nat,ional afin de
donner une image de "marque'l des productions bretonnes autres que celles
de porcsr Poulets, lait...

- donner un nouvel essor au milieu rural en lrintégrant systématiquement
aux activités dramont (artisanat.- approvisionnement...) et d'avaL(transformation, vente sur les marchés locaux"..) créés par le dévelop-
pement de ces petites productions.

(1) Etats Généraux du Développement Agricole
productions - 15 Décembre 1982.

groupe national des petites
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CONCLUSiON DE LA PARTiE III

Ainsi, au vu des dlverses propositions émisesr flous optons
pour une agriculture plus auÈonome et économe, maftrisant son déve-
Ioppement. Cet objectif invite chacun, à prendre des responsabilités
dans la gestion de ttlrexploitation Bretagne".

cette prise de conscience est plus que janais nécessaire car
aux aléas économiques souvent défavorabLes à lragriculture, viendront
stajouter, sous peu, res problèmes de financement de la politique agri-
cole commune i problèmes qui se poseront avec une réeIle acuj.té dans le
cas de la production laitière bretonne.

+ Aussi, le maintien, dans les zones sensibles de Bretagne Cen-
trale, drune agriculture compétitive, passera inévitablement par :

- lramélioration de la formation,
- la maft,rise des cotts de production (consommations inÈer-

médiaires) ,
- Ia valorisation des productions,
- IraméIioration des structures dte>çloitation
- lraide à la recherche drautres systèmes de production plus

adaptés aux contraintes économiques auxquelles est soumise
1 | agriculture bretonne.

+ De plus, le développement agricole nrest pas seuleruent lraffaire
de querques uns, nous ltavons remarqué ; agriculteurs, syndicats, orga-
nismes profêssionnels et para-publics, pouvoirs publicsr... ; chacunr.
dans son espace de décision propre, contribue à ce développement sans
y adjoindre souvent une rée1le harrnonie"

Lracuité du problème des zones sensibles de Bretagne Central-e
induit une urgence toute parÈicutière quant à la création drespaces de
concertation, de communicaÈion entre les différents acteurs du dévelop-
pement, ceci afin drarriver à urte "maturité" de compréhension des pro-
blèmes.

Ces espaces pourraient se former essentiellement à deux niveaux :

- à un niveau local (proposition des comités locaux),

- au niveau de lrencadrement agrj-cole : organismes professionnels,
syndicaux, organismes publics se doivent de relier leurs act,ions ; les
échanges de points de vue, les concertations se font souvent rrà la volée".

Là également' un espace de communication peut se créer au sujet
des zones sensibles qui intéresse drautres groupes sociaux : associa-
tions culturelles, de promotion des paysr etc...

Recenser Ies moyens de chacun, coordonner les acÈions, de t.elles
démarches ne peuvent qu'accélérer une éventuelle revitarisation.

+ ces espaces ainsi créés, connect,és les uns aux autres, peuvent
être 1!origine d'un nouvel essor des zones sensibles. ,Encore faut-il
Ies désirer, avoir Itinitiative de les créer"." Tâche certes plus
difficile que Itoctroi de simples subventions mais qui se veut Cépasser
une situation confU"ctuelle et stérile.





- 131 -

CONCLUSION GENERALE

En conclusion, nous exposerons aussi objectivement que possible
lrapport d'une telle étude à Ia problématique du développement agricole
des zones sensibles.

La phase analytique nous a permis de mieux cerner la sensibilité
économique de ces zones. Fosant lrhypothèse que cette sensibilité rele-
vait drr:ne situation drensemble de lragriculture bretonne, nous avons

alors proposé une analyse des comptes de surplus bretons ; cette étude

a montré les contraintes inhérentes à Ia recherche de productivité et
à lrinsertion croissante de I'agriculture dans le système économique

global. t

Enfin lranalyse de la situation actuelle par I'agrlculteur fut
drun grand intérêt pour la suite de lrétude : cette analyse, pétrie de

réalisme, a contribué à 1'élaboration des prograrunes d'action.

Prenant appui sur 1a phase analytique, nous avons entrepris
quelques projections i les perspectives d'évolution révèlent Iracuité
des problèmes agricoles des zones sensibles : Ia diminution du nombre

des exploitations, la faiblesse du taux de relève mesurent très clai-
rement 1e phénomène de désertification.

D'aucune autre prétention, la réflexion sur Ie mode de dévelop-
pement actuel de lragriculture bretonne prend appui'sur les différents
problànes recensés au fil des phases analytique et prospective et, se

propose de relj.er, certains aspects du mode de développement actuel
à 1rémergence de zones sensibles.

La phase de propositions gui achève notre étude, se veut être
en cohérence avec les conclusions des deux phases précédenÈes même si
ces propositions ntont ni lrampleur, ni la ligne de conduite, ni les

orientations souhaitées.

Libre à chacun de les affiner, de leur donner corps dans le
contexte des zones sensibles et drêtre à lrécoute de ceux qui veulent
contribuer à un nouvel essor du développement agricole et rural en

BreÈagne Centrale.





BIBLIOGRAPF{IE

ARREEAR : IAA Bretagne L98I, Ministère de 1'Agriculture, Région Bretagne,
1981

Assises Réqionales de I'Agro-Alimentaire : Iragro-alimentaire en Bretagne i
enjeux et perspectives - compte rendu des assises régionales de I'agro-
alimentaire - lorient - 19 Février 1983.

Bergmann D : Pour une politique agricole productiviste, pL, Le Monde,
18 Janvier 1983

Bergmann D : Notes rapides sur la politique agricole rlo 6,
Paris, Juin 1982

INRA - économie,

Boscheron Daniel et de Grisenoy ch" : "La p.plitique foncière agricole
rupture ou continuité ?" - études foncièrêsr p 1 à 9, no 18, Hiver 83

tsourdon M" Agriculture et Développement Economique, enseignement de
spécialisation, DAA économie, 80 pages, éeole nationale
supérieure agironomique de RENNES 1982

Bourd.on M. Répartition des bienfaits de la productivité : ltagriculture
est-elle dominée ou dominante ? revue agriculture no 4tO
Juillet-Août 1977

Bourdon l.{. : Une justification par les comptes de surylus des sr-rbventions
à I'agriculture. Revue dréconomie rurale no 149 - Mai Juin 82

Houée P"
Broussolte. C.., Da.ucé B-"I$cgqhet C. : Scénarios pour lragriculture bre-
tonne (1980, 2000) , 222 pages, INRA, Rennes, station dréconomie et de
sociologie rurales, Décembre 82.

Bureau Agricole Comnun : les cahiers du B"A.C", 59 pages, no 82/3, 1981

CFCA : Confédération I'rançaise de la Coopération Agricole
Assemblée Générale, Ia contribution des coopératj-ves agricoles
à la maltrise des coûts de production en agriculture, 169 pages
cFcA, L982

CI{ASEÀ : Le renouvellement des exploitants dans les régions agricoles
de I'ouest - détégation régionale de RENNES - Janvier 1982

C$IASEA Dotation aux jeunes agriculteurs : caractérisation des bénéfi-
eiaires z 1976 à 1.982 - déIégation régionale de RENNES - t982

PerspecÈives d'évolution de la population aqricole dans I'Ouest
de la France. INRA, station d'économie et de sociologie rurales
de RENNES, journée nationale de la SFER, 19 Mars 1982.

Daucé P.



û



De Raviqnan F. i L'agriculture, pétrole vert de Ia France ? Economie
Rurale, no 139, 1980

Etablissement Public Régional : Budget Primitif 1981, premières pro-
posiÈions pour une politique en faveur du développement des zones
sensibles de Bretagne Centrale, Septembre 1980

Etats Généraux du Développement Agricole : comptes-rendus par petites
régionsT rapport du groupe national des petites productions.

Gaillard P. : "Difficile relève : quatre départs, une arrivée : le
compte n'y est pas".." Ouest-France, 18 Juin 1983

iTairv D. : La prod.uction laitière dans I'Ouest, intensification de la
production et endettement des exploitations -.TNRA - CCAOF, 24 pages
+ annexes * Mars 1983

Houée P. : Bretagne en mutation - transfo:::nation de Iragriculture
Effi-e, tone 2, 315 pages, rNRA, station d'économie e! de sociologie
rurales de RENNES. - octobre 1979

LJean-Patll Il- : Le travail humain, lettre encyclique, 140 pages, discours
du pape et chronique romaine, numéro spécial 397 - Septembre 1981

Jeauneau J.C. Installations et systèmes de production en zones de
montagne,

Jourdain I

revue économie rurale, no 155, Mai-Juin 1983

; Paris H. : Les zones sensibles de Bretagne Centrale : étude
démographique et agricole, 168 pages + annexes, Mémoire de fin d'études,
Ecole Nationale Supérieure Agronomique de RENNES, Septembre 7982.

LeC zLo P. Le remembremenÈ en zones bocagères - effets économigues
et sociaux - INRA, station dréconomie rurale de RENNES, 99 pages,
Décembre L977.

Lesourne J. : Demain, la France dans le monde, Paris, Doc. Franc: L92 p,
1980

Pailler II" : Production laitière dans lrOuest : "Si rien n'est changé,
les grands élevages monopoliseront la collecte" - dlaprès r:ne étude
INRA - Paysan Breton - 13 Février 1982

Pautard J. : Les disparités régionales dans la croissance de I'agricul-
iure fra"çaise, Paris, Gauthier-Villars I tg65.

Pernet F. : Résistances paysannesr 189 pages, presses universitaires
de Grenoble, collection influences, 1,982"

puaud G. : 'rldées neuves sur I'installation : déjà onze installations
grâce au fichier'r - Ouest France - Juin 1983





Rubin B" "Des agriculteurs choisissent un autre type de dévetoppementr'-
Le Trégor - 7 Mai 1983

Tirel J.C. : Débat sur Ie productivisme, revue Economie Rurale, no 155,
Mai-Juin 1983

Vermersch Dominique i Les zones sensibles de Bretagne Centrale :
perspectives dfévolution, polltique et développement, rapport de pré-
stage, ENSAR, Chaire d,rEconomie Rurale, Juillet t982"





SOURCES STATISTIQUES
====== ==== ========Ê================ ====

- Recensement général de lragrJ"culÈure 1970-t97I. Résultats par canton.
Département des Côtes du Nord, du Finistère, d,Ille et Vilaine et du
Morbihan. SCEES, Ministère de 1'Agriculture.

- Recensement général de lragriculture 1979-1980. Situation et évolution
de lragriculture bretonne par canton. Résultats provisoires - no 75,
SRSA Bretagne"

- cartographie cantonale sur 1'évolution de ilagriculture bretonne,
recensements agricoles de 1980, t97L, 1955, !929 no 76, sRsA Bretagne.

- Recensement général de I'agriculture 1979-1980. Tableaux prosper,
SCEES, l4inist,ère d,e IrAgriculture, 1982.

- Cahiers de statistique agricole, no 3/6, SCEES, Ministère de ltAgri-
culture, Mai-Juin 1982.

- Collection de statistigue agricole, no L52, 166, L75,188, L97t 200,
203' 207t ScEEs, l4inistère de ltAgriculture, respecÈivement : Juillet 77,
Juillet,78, JuilleE 79, Juillet 80, Mai 81, Octobre 81, Juillet 82,
Novernbre 82.

- Annuaires 1971 à 1981, statistique agricole Bretagne, SR.SA.

- RICA Bretagne - résultats de lrexercice 81 - SR.9A Bretagne - Décembre 82.

- Montant et nombre de prêts professionnels agricoles réalisés en 1980
dans les différents cantons sensibles - Caisses Régionqles du Crédit
Agricole : Finistère, Côtes du Nord, IIle et Vilaine, Morbihan.

- Centres de gestion des quatre départements bretons
comptes TVA, années 80 et 81"

données d.es





TABLE DES },IATIERES

INTRODUCTION GEI{ERALE

PREMIERE PARTIE : A\AIYSE DE LIAGRICULTTJRE DES ZONES SENSIBTES

VOLET 1 Situation actuelle de ltagriculture des zones sensibles du
Centre Bretagne

CHAPITRE I - Les sysÈèmes de production des exploitations des zones
sensibles

I.1. - Les OTE des zones sensibles

I.11. - Présentation générale des 7 groupes d'OTE :

avec Ie reste de la Bretagne

-P

P+

P6

).

I-P

- P8

comparaison- g 8

f"L2. - Analyser des OfE : diversité intercantonale
- la product'ion laitière

Ies productions de viande bovine et ovine
- les "hors sol pur" et "hors sol associé"
- la production mixte de lait et de viande
- Ies productions végétales de venÈe
- conclusion"

1.2. - Les facteurs de production mis en oeuvre pour wre OTB
au niveau de Irexploitation

I.2I. - La dimension économigue d.es exploitatiôns des zones
sensibles
- partition des exploitations suivant leur dimension

économique
- dimension économique des exploitations et leur OTE

o

-?'_ P9_ Pro
- P io

?L4
_ PLl-

- r{1

-Ptl-
- P 18

- P 
13

I"22" - Exploitations à temps partiet ou à temps complet dans - pl?
les zones sensibles
- importance des exploitations à temps partiel dans les-r,i+

zones sensibles et catégorie dtagriculteurs concernés
* les exploitations à temps partiel et la dimension 

-pl8économique
- les exploitations à temps partiel et les OTE" - peo

I"3" - Conclusion concernant les systèmes de production" 
- pgl



CHAPITRE II - Une approche des résultats économiques des exploitalions
agricoles des zones sensibles du Centre Bretagne"

I1"1" - Renseignements fournis par les comptes TVA

II"2" - Analyse des comptes TVA

u"2L. - Méthodologie : Irexcédent brut de trésorerie, fit
condueteur de cette approche éeonomique
- la trésorerie d'une e>çloitation
* t'la trésorerie-TVAt'r son excédent brut : EBT

z.e
r

?2e

P
L>

5>

Tr. "22 "

TI.23

- Le potentiel de production cantonal - Pt+
* MBS des cantons sensibles _ ? z+
- le niveau du potentiel productif s'explique t-il par

Ies CtrIE de L'exploitation ou par sa surface ? - P 
gs

- Les rend.ements - ?ZS

L3

"23

- 
?23

- ?23

?st

P3e

?3e

P33

- P 
34

TL"24. - Ï,e chiffre d'affaires - ?e6
- les cantons à très faible CIA lié à une l{BS et à des

rendements bas * ?e(
- Ieç cantons à CA faible ou moyen 1ié à une MBS

importante et à des rendements médiocres 
- P 

Z6

- 1es cantons à CA éIevé lié à une MBS importante
et à de forts rendements - 98?

- conclusion concernant le CA. '- ?t+

i-J .25. - FormaÈion de I'EBT à partir du CA 
- PZ+

- cantons du type L 
- ? 

r-+

- canÈons du type 2 
- 

pt8
- cantons du type 3 - p e3

]'I"26" - Approche d'une ïentabitité de "lrexploitaÈion canto-
nale moyenne'r - p

II.3. - Conclusion à 1'approche économique.

CHAPITRE III - Etat actuel du renouvellement des exploitations dans les
zones sensibles du Centre Bretagne

III.1. - Etude régionale et départementale

LT.I.2. - Etude cantonale

III.2|. - La Bretagne par zones

1LT"22" - Les deux zones sensibles de Bretagne Centrale

IIï.3. - Conclusion concernant le renouvellement des exploi-
tations

r

-P
36'



CITAPITRE IV - Existence drun "modèle canton sensible Bretagne
Centrale ?" - P3+

- e3?

- P36

- P3e

l.â

- ?')

XV61" - Lranalyse en composantes principales : ACP' variables
enployées

IV"2. - Signification des axes

1V.3. - Vers une autre approche de la sensibilité des cantons
de Bretagne Centrale.

IV.31. - Situation économlque reLativement bonne, mauvaise
situation démographique

CONCLUSTON

IV.32 .- Situations économique et démographique assez mauvaises -piru
IV.33. - Un état démographlque moins critique;d.es résultats

économiques faibles
- Ptrf

- rf I

- FttS

IV.4. - Conclusion.



VOLET 2

CHApITRE I - L'agriculture bretonne : résultats économiques et approche
de sa dynamique drévolution.

I.1. - Le "pourquoi" de cette étude générale des résultats
économiques de 1'agriculture bretonne

f"2" - Impasses et méfaits de la croissance agricole bretonne

T"2L" - Les revenus agricoles : une approche de la situation
économique des agriculteurs

1"22" - Fragilité économique de I'agriculture bretonne

I"23. - Vers un accroissement des impasses.

1"3" - Conclusion

I1.1. - Méthode des compÈes de surplus

II"11. - Présentation de Ia méthode

1I.72. - Précisions quant aux termes-clés de Iranalyse

- le surplus d.e productivité globale
- héritages et avantages
- notion de compte de surPlus

T"I"2. - Productivité de 1'agriculture breÈonne
les fruits ?

à qui vont

I1.2L. - Présentation succincte des résultats
- le support de comparaison : les comptes de surylus

pour I'agriculture française
- les comptes de surplus pour l'agriculture bretonne

T'1"22. - Accumulation des gains de productivité

rr"23" * Agriculteurs et gains de productivité
- les gains de productivité ne profitent plus aux

agriculteurs
- les transferts j-négaux de surplus aux partenaires

des agriculteurs

11.3. Limites et faiblesses de I'agricultu:ie breÈonne

conclusion : justification de cette analyse pour 1'étude des

zones sensibles 
- 

P

: the appïoche écononique-de lfagriculture bretotne :.production'
revenus agricoles, surplus de productivité et dynamique
drévolutiôn. - 

-pt+3

- P+ç

CHAPITRE II - Analyse des comptes de surplus de I'agriculture bretonne - P+3

- ?4q

- P44

_ P4s

- Plté

- pç?

?+8

?43

P+9

P50

- PsU*

Psc
P5t

- P 
sl

- Psl

P5t
lsJ
P5i

?54

?s4

Ps5

F)ù

59

CONCLUSION Pse



-'I
T

VOLET 3 : Contribution des agriculteurs à I'analyse de 1a situation
agricole -P

(o

-P6l

- P6l

- P( z

- F(8

(8
€8
69
€3
?o

P?o

CHAPTTRE r - caractérisation de la situation agricore actuelle des
cantons sensibles : avis des agriculteurs concernés

INTRODUCTION

I.1. - Les revenus

I.11. - Appréciation du niveau des revenus

1"L2" - Appréciation des relations économiques entre I'agri-
culture et les autres secteurs

- la formation
- le foncler
- le financement du capital d'exploitation
- aides particulières à lrinstallation
- conclusion sur lrinstallation

I"4. - Conclusion

I" 13" - Solut,ions à apporÈer
- le niveau des prix
- un revenu garanti
- la maltrise des cotts de product,ion

T.2. - Le choix drun système de production 
- p$

f.21. - Promouvoir Ia diversification des systèmes de production-r65

T.22. -Quellesproductions? - p45

I"23.-Quellesstructures? -p(d
T"24" - Comrnent, travailler ? -?(6
I"25. - Comment décider ? _ p("
I.3. - Place de 1tagriculture dans le monde rural: privilégier

les j.nstallations 
- p6"

I.31. - L'agriculture dans le monde rural - p€+

1"32. - Lrinstallation des jeunes agriculteurs : une priorlté - p6?

- ?i,e

- ?(z
- ? 

(e

- f (J

?(]

F_P
-P
-P
-f

I



CHAPITRE II - Les transformations agricoles prévisibles. Canton de

GOURTN

II" 1" - Evolution des activités agricoles

II.11. - Comment lragriculteur fait-i1 son choix ?

Voies du développement et disparités locales

- comment I'agriculteur fait-il- son choix ?

- voies du développement et disparités locales

fl.2t. - Peu de terres proposées à la location
- la rétention foncière
- vente ou Iocation

Lf.22. - Concurrence entre les candidats à lrinstailation et
ceux à Iragrandissement
- les candidats à lragrandissement sont avantagés
- pourquoi sragrandir
- dans quelles mesures peut-on affirmer qutun agran-

dissement est "nuisible" ?

1-I"23. - Conclusion

CONCLUSION

^?l-r
- ç'"1

- ?'Tl

- P+l
?+L

:l'l.t2. * euelles productions développer dans un proche avenir ? - p?3

- que faire actuellement dans le contexte agro-
climatique ? P"3

- que faire actuellement dans Ie contexte économique ?- ra+

If" 13" - Conclusion ??{

II.2" * Evolution des structures - ?+6

-P f
r

7+
aa
?8

o'?5

- p?e

-P"9
_ ?+3

P+J

P80

DEIIXIEME PARTIE
ZÔNffiEffiÏBM
PEMENT AGRICOLE

ËLEMENTS DE PROJECTION CONCERNA},IT L'AGRICLTLTURE DES

ELHVIETITS DE REFLEXION POUR UNE POLITIQIIE DE DEVELOP-
8t_P

INTRODUCTION -P 8e

VOLET 1 de projection concernant ltagriculture des zones

P83

CHAPITRE I - Accroissement de la dispersion des surfaces des exploitations-p8/1

1.1. - Données de base pour le calcul de la dispersion - Pgq

I"2. - Etud,e de la dispersion de la surface des exploitations
autouï de Ia surface noyelllrÉ, en 1980, I99O et 2000 t ,t.
selon 1es hypothèses H1 eÈ H2. Pi!+

r.2I. - Irtéthodologie employée - P85

I.22. -Résultats -P85

I"23. - Analyse et comnoentaires ?85

Elérnents
sensibles



CHAPITRE II - Taux de relève et mouvements fonciers
1990

II"1 - Taux de re1ève

II.11. - Méthodologie employée

II"12. - Analyse

If"z. - Mouvements fonciers

projections 1980-

TT"27 - Méthodologie enployée
- pourcentage de la SAU cantonale libérée de 1980 à

1990
- - pourcentagre de la SAU libérée, utilisée pour les

installations ou les agrand,issements

fI"22. - Analyse
- les surfaces libérées en pourcentage de la SAU

cantonale
- répartition des surfaces libérées

II.3" - Conclusion

CIIAPITRE III - Evolution des surfaces des principales cultures dans les
zones sensibles

III" 1" - Parts relatives des différentes cultures selon la
classe de SAU

_P

9:1
-t(Jl

-P3+
- P8+

- r88

?tt

P8E

- f 88

- ?ts
.) :,

- F 6J

P 8e

ql

- P 
,,

_P 92,

ùt

8+

ap

a.l

3s

ù/JÈ

a;/

P

rr1"2"

III"3"
- Méthodologie employée r

- Diverses tendances évolûtives et notamment un accrois-
semenÈ des céréales

Conclusion des projections concernant les zones sensibles

IV - Prospective agricole régionale

IV"1. - Préarrbule : quels scénarios pour lragriculture bretonne ?

IV.11" - Scénario A : une croissance lenÈe - p

IV.12" - Scénario B : libéralisme et croissance forte - p

IV" 13" - Scénario C

nisme
une économie de rupture le protectio-

f

r

CIIÀPTTRE P

-P

3é

3ê

IV.14. - Scénario D : un autre développement

IV"2" - Quels impacts sur lragriculture bretonne ?

LV"3" - Conclusion : "l'aveniT ne se prévoit pas,

-P3(
- ?3é

3?- P'

il se prépare"-, c 'P,"



VOIET 2 : Eléments de réflexion pour Lure politique de développement
agricole

3:

TNTRODUCTTON -53
CHAPITRE I - Modalités du développement de I'agriculture bretonne )0)

f"1" - Lraccroissement du capital par travailleur menace la *,À01
reproduction des unités de produetion

r."2. - Emergence des zones sensibles 
- 

l}e

I.3. - Structure et économie dréchelle -)0(.
1.4. - Intensification de la producÈion animale 

- ^0,5
ï"5". - Essoufflement de productivité des consornmations inter-- l0q

médiaires

î"6. - Soumission du travail paysan aux industries dramont et 
-,1 

t+
draval

I"7. - Intensité du travail agricole

I.8. - Dépend.ance extérieure et poliÈique drexportation

I.9. - Productivisme, qualité de la vie et équilibres écolo-
giques

CHApITRE Iï - euelle compétitivité pour les zones sensibles de Bretaqne -,t0J
CenÈrale ?

- )05

_)05

-)0t

TT" 1"

TI.2"

TT" "21.

Tï.22.

rr. 23.

Tr a

* Genèse du système productif breton actuel

- Une agriculture compétitive dans les zones sensibles
enjeux, perspectives, alternatives

- Enjeux

- Perspectives

- Alternatives

- Conclusion

-, 108

, -,,{09

_ t03

.t)L\

tlu

- ),t)



TROISIEME PAR|IE : PROPOSITIONS DIACTIONS POUR TJNE REVITAI,ISATION DES
ZONES SENSTBI,ES

_il1

CHAPITRE f - Propos introductifs aux hypothèses draction en faveur des -,1)3zones sensibles de Bretagne Centrale.

I"1" - L'activité agricole dans r:ne région déIaissée économique- - 'l'13
ment

I"2" - Analyse, p spectives, propositions : quelles finalités ?-J,l+

I"2I" - Un souci majeur: prendre en compte lravis des agricuL--À/.4
teurs

r."22.

r"23"

T.24.

r.3

- Un enjeuplus important : donner laprimauté à t'homme 
-,1'll5

- Dans ce sens, quelle politique de développement agricole ?-:1.1,'- politique et développement 
-)l(- priorité à I'emploi _l)t

- Conclusion .l,iV

- Eléments d.'une a;rproche sociologique du milieu agricole - 
I'l 7

CHAPITRE II - Hypothèses dractions .- ,l€û

II.1. - Hypothèses d'actions concernant la formation des agri- - ,4?A
culteurs et 1a vulqarisation

II.11. * Reprise d.es constats
- revenus agricoles et formation* Ia vulgarisation : faible pouvoir de diffusion

îI"tz" - Proposi,tions en faveur de la vulgarisation et de la
formation des agricùlteurs

I1.2. - Hypothèses dracLions concernant le foncier

1I.2I. - Comment créer un tel comité ?

- 4(0
_./?0
_)(l
_ ){l

_ t(€
_,1?g

)t2_ ttl-/

--/t4
tJ )

- 
/(7

foncières 
-i 24

II.22. - Les rôLes du comité local
- un observatoire foncier
- un lieu de rencontres
- le comité local dans le cadre dropérations

II"23. - Conclusion _,t(5



TI"3. - I{ypothèses dractions concernant lrinstallation

Iï.31. - Stinstaller en Bretagne Centrale aujourdrhui

II.32. - 5'ormation et compétence

11.33. - Le foncier

II.34. - !'isolement

II"35" - r,e financement

II.36" - Conclusion

1I.4" - Hypothèses dractions concernant Ia mise en place
. drautres systèmes de Production

11"41. - Une agriculture 'rplus autonome et plus économe"

II"42. - Les petites Productions

II.43. - Quelles aides apporter ?

- "filière de progrès"
- "filière de contactrl
- "filière économique"

CONCLUSION

_.1?(

- 
rl(7

- ){7
t21

_) (1

_,1?[

_,1(.t-
_ ,t(J

t2\'
- 

/ILÙ

)!cl

_ t?g
_ I !::

- 

.t,)tttL)

)30

_ 13 J

)J9

CONCLUSION GENERALE


