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AI\4ENAGEI4ENT RURAL ET DEVELOPPEIV:ENT LOCAL

L,EXPERIENcE DE LA BRETAGNE ET DE SES ,,PAYS,,

une thèse majoritaire conçoit générarement 1'aménagement ruralcomme lrabsorption des campaqnes dans un système à dominante industrietleet urbaine. rr n'y a prus de v.irre et de.l*p.qrr., mais seurement unemême société dont la stratification et la dyianique s,imposent partout,de la métropole au moindre virlage, de la multinationale à 1'atelier deproduction, de l'agence d'inforrnation au plus petit foyer. Tout re svstèmeobéit à une même logique : I'irrtégration â.= 
""p."es, des activités eÈ desgroupes sropère de manière sérective, seron des critères dfefficacitéécônomique, de recherche du profit, de la puissance. sont favorisés lesactivités, les espaces, les forces sociales et culturelles qui vont dansle sens des intérêts et des at.tentes d.u systèrne dominant ; sont margina_lisés, désarticurés et raissés sans.espoir res activités, res espaces,les groupes et res modères qui s'en éclrtent <iu s,y opposent.

pourtant I'observation et la ,pratique du dévelonpement et deI'aménagement rurar imposent de relativiser 
".aa..--atà;-r'ï';rocessusfondamenta.r de destructuration et d'intéqration en Èous ses asoects doitcomposer avec Ia capacité de résistance, dradaptation et a. .rË.ii"iie--de groupes sociaux acteurs, eui mettent a profit res failres, res retards,res contradictions du système intégrateur, captent les attentes nouvelresdrun monde en mutation ou puisent dans leur iàentité sociale et culturelreres énergies pour rerever le défi ; irs esquissent une démarche rerative-ment originale et efficace afin de résoudt. à l"rr manière res problèmesde transformation des modes d'activité et drexistence qui s,imposent à eux.

Région restée longtemps à l'écart des grands courants modernesmais ayant connu récemment une mutation rapide, la Bretaqne offre un champd'analyse intéressant pour cette problérnatiqr. de lraménaqement rural etdu développement local, aussi bien au niveau de l,ensemblé de la régionelLe-même qutà r'écherle ,prus restreinte de ses ,,rrays,,ou micro_régions.L'aménagement y est-il ra diffusion d'un modèle domi-nant dans une démarchedescendante de directives nationales et de relais locaux ou au contrairela démarche ascendante drinitiatives locales et régionales en recherched'un autre d.éveloppement, à ra jonction des apports de ra société qrobareet des requêtes de la formation bretonne ? A i; lumière de cette question,on tentera d'écrairer les grandes étapes du déveror:-pement régionar et delraménagement rural en ereiagne deouis res années 1950. eu'on veuirrebien accueillir cette note comme le recueil drobservations et drétudesd'un praticien depuis longtemps engagé dans I'animation du développement etconme 1'ébauche d,une recherche_action (1).

(1) On trouvera un déveloopement de ces expériences dans
HOUEE (p.). pays de Bretagne. Rennes INRA 19g2, 243 p.Adresse : Associatj_on pour la promotion des palrs

J, rue poulain Duparc * 35100. RENNES
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1- LIEVEIL D'UNE REGTON (T945-T960

Une région délaissée va ressentir plus que drautres la nécessité
de stouvrir au courant modernisateur et stéveiller à une conscience
collective de progrès qui va bientôt mobitiser ses forces vives.

11. La Bretagne traditionnel le

A la fin de la seconde guerre mondiale, la Bretagne avait conservétous les traits d'une région traditiorrnelle, maintenue danÀ son isolementà 1'exÈrémité du continent européen. Les campagnes y constltuaient encoreplus de 70 ? de l'effectif régional et I'agricùtture plus de la moitié de
sa population active. La région est composée de petites sociétés locales
obligées de combiner plusieurs productions et activités traditionnellespour assurer 1'emploi et la subsistance de familles nombreusesrdans un
système économique parvenu aux limites de ses capacités, de coilectivitésvillageoises surpeuplées, délaissées par res grandes vagues de larévolution industrielle et urbaine, mais traversées par 1es grands clivagesidéologiques de la ftlème République.

. La géographie nrimposant pas de facteurs déterminants, ce sontles délimitations successives de lrHistoire qui ont avant tout modelé lavie collective et dicté son organisation spatiale, au niveau précis de la
conmune et à r'échelon prus indécis du "pays". La co[unune, démarquage dela paroisse, est le parier normar de rerations et d,a-opartenance, recadre le plus significatif de la vie civique, de la p.itirip.tion àlrhistoire et à lridentité collective, la base de l,insertion du citoyendans la vie légale (état civil, élections) et dans I'organisation de Iapropriété (cadastre, impôts) . L,espace communal est lui_mêmepartagé entre le bourg où se regro'irpent les services, ra prupart desclasses aisées, et une grande diversité de villages et d.e hameaux avanttout paysans.

Mais la vie économique, sociale et culturelle s,organise aussien une cinquantaine de pays-terroirs, dont les contours peuvent paraîtreindécis, fluctuants, mais dont I'enracinement est profond dans Ia mémoirecollective. Tous s'articulent autour de petits centres où se tiennent lesmarchés, où se trouvent les services administratifs, médicaux, scolaireset le monde extérieur. eue ce petit centre bénéficie d'une entrepriseen expansion, des équipements d'un noeud ferroviaire ou du passage d,unaxe routier, quril accueille un établissement sanitaire ou scotaire, etil deviendra une rretite ville, à côté des cités historiques, héritièresdes centres de lrAncien Régime sinon des"PagLtstt de lrère carotingienne.La Bretagne est ainsi aqencée en une vingtaine de pays, aux contoursbien définis sur le rittorar, plus vagues à rrintérieur : chaque pays se
compose déjà drun centre économique et administratif ayant sa zonerestreinte drattraction forte et une zone large de plusieurs pays-terroirsreliés entre eux par une même histoire et un même sentiment d'appartenance,souvent par un réseau routier et ferroviaire.

L'armature urbaine de la Bretagne comptait en 1954, 29 petitesvilles ou centres ruraux de 5 000 à 10 000 habitants profondément ancrésdans ce tissu rural, 14 villes de 10 OO0 à 50 OOO habitants avant toutsur la côte et seulernent 3 villes de plus de 50 000 habitants, ces 3villes sont une capitale administrative (Rennes) et des ports miritàrres(Brest, Lorient) créés par ilEtat, plus tournés vers I'extérieurs que
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pôles d'entraînement régional. La bourgeoisie française a fait de la
Bretagne une réserve démographique, financière, culturelle. ElIe y a
puisé sans vergogne la nrain d'oeuvre avantageuse et soumise dont elle
a besoin pour ses chantiers, ses usines, ses services domestiques et
ses conquêtes coloniales, I'épargne nécessaire pour des investissements
étrangers plus attriryants et socj.arement moins dangereux que 1'essor
industriel de cet.te région. Elle a peuplé la Bretaç;ne de ses rêves et
de ses nostalgies, Ita endorrnie aux refrains de Théodore Botrel et des
discours érectoraux. province de l'exotisme à bon marché, réservoir
démographique que I'on déménaqe : qui oserait 1z investir ? qui oserait
sry accrocher sinon les bretons eux-mêmes ?

12. Un vent de renouveau

Un peu partout en Bretagne, comme dans le reste de Ia France
mais avec beaucoup plus d'intensité devant les retards accumulés, un vent
de renouveau stempare des diriqeants et des forces populaires. La guerre
de 1939-1945 a brisé le rythme sécu.laire des évolutions prudentes et des
conformj-smes établis : dans les camps de capti-vité, dans les maquis de
la. Rési-stance, dans les bouillonrlements de Ia Libération, un franchisse-
ment de seuil s'opère dans l'évolution des mentalités et des institutions.
on ne peut plus continuer comme par le passé ; olus rien ne sera comme
auparavant ; maj-s selon quelle démarche reconstruire ?

Pour bâti-r la civilisation nouvelle, les uns proposent une
planification verticale selon les différents secteurs économiques, alors
que d'autres préconisent une planification plus horizontale et globale
selon les dif férents ni.veaux cle lai vie communautaire. Marqué par sa
Bretagne natare, le p. LEBRET' et ses amis de Economie et Humanisme
proposent déjà un aménagement c1e I'espace autour des 3 échelons fondamen-
taux que sont la commune, le pays et la ::égion. ,tLe pags bend à
L|équiLibre r:otny,,Leb, [.)]'.1 'ùiqlte ,t rt)1ei:t!ti-71 1. L'rtltentance des actiuïtés, opèr'e
LLn bï'as,gQQe c,:271f,'iv1u dr?s ()tLùr,'L(;i,t,, ,,.t,,-) ytrtui,'r7Li), des antt sans, des
b,ourgertis... .C"es'l; I,ct Dt)i() iLt;rtn't1.,': ..1', :Lrir:ttrLclestion des grandes urLles
de dtspez,sion de 1.'indu:;Lrie, i.1,,: r,,il:,l,'it;7! t:oTLLy'e La. d.ésbz,ti,on d.es
carftpa.gnes...t'(1).

Mais il faut parer au olus pressé : I'heure est à la reconstruction,
à la relance industr:ietle. Le 1er PIan de modernisation et d,équipement,
le célèbre "PIan l4onnetr' (1g47-1953) donne l-es dimensions et les orienta-
tions de cette grande ambition nat,ion;rle. Un vaste programme, qui ne sera
que faiblement réalisé, prévoit de rnoderniser les campagnes et, par rà,
d'entraÎner l-a transformat.ion des exploitations familj-ales : remembrement
à achever en 10 ans, améIioration de la voirie, électrification, adduction
d'eau, équipements col.lecti.fs, aménaqement de tthabitat, de villages centres,
établissement de plans de "ruralisme". Revenant à des prooositions plus
modestes, le 2ème Plan (1.954-1.95'7) et le 3ème PIan (1956-Lg6I) préconisent
un certain nombre de mesures techniques conduites rrar les ingénieurs du
Génie Ruraf : travaux fonciers, hydrauJ-igues, érectrification, aides à
I 'habi-tat et aux bâtinrents d'exploi-tation ; à ce1a, s'a joutent quelques
grands aménagement-s régionaux confiés à des comoagni.es ou sociétés
dréconomie mixte : Bas Rhône Lanquedoc, Provence, Coteaux de Gascogne, etc..t
ici et 1à, des zones t.émoins concentr:ent des lnoyens et tendent de donner
cohérence à une série d'aides oonctuelles.

(1) LEBREI' (L.). Guide du tr4ilil-ant. paris, Econ. et Humanisme, 1946.
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Prénarée par ltouvraqe cétèbre de J.l-. GRAVIER,'paris et le désertfrançais" (automne 1947), I'idée cl'un rééquilibrage de l,espace et cl,unedécentralisation industrielle va peu à peu s'imposer: à Iropinion et auxdirigeants- claudius Petit officialise I'aménagement du territoire par uneDirection au l{inistt)re de la Reconstruction et la publication du plan
national d'aménagement c1u Territoire en février 1950. Diverses mesuresadministratives seront prises, des progranmes d'action régionale élaborés,
notamment sous les gouvernements Mendès France et E. Faure (r954-L955) iplusieurs comités d'expansion vont se constituer. Mais, pour lresseltiel,
I'aménagement du territoire demeure un ensemble de voeux oieux,
manquant droutils d'anaryse, de visée globale, de volonté politique et deservices appropriés, face à une administration qui a conservé ses habitudes,ses découpages, face à des érus r-ocaux qui ont gardé reurs pratigues
notabiliaires et leurs querelles cle clochers. Jusgu'en 1960, l,aménagementrural demeure une juxtaposition de mesures technigues et administrativesdestinées à accompagner la modernisation nécessaire de Itagriculture,sans rompre la Çohérence interne d'un milieu rural, facteur dréquilibreet de paix sociale pour la nation.

13. L'éveil d'une régr-on

Ce vent de renouveau avive en Bretaqne la conscience latented'un retard à combrer et drun injusLe sous-déveroppement à compenser.Créé en 1949, officialisé en LgsI,le comité d'Etude et de Liaison desrntérêts Bretons (cELrB) de I4t4. pLEvEN, MARTRAY et pHLïppoNNEAU varassembler l-es parlementaires, res principaux élus et responsablesprofessionnelsr pâr delà l-eurs divergences d'intérêts et â'opinions,afin drobtenir de l'Etat res moyens d'un,léveroppement généralisé de rarégion. La Commission d'expansiàn écononrique-.ootaorrre les revendj-cationsdes groupes socio-professionners en un plan d,aménagement et dedéveloppement régional ; la cornrnission par:lementaire fait pressj-on surI'Etat pour obteni-r des aides et cles encragements. Grâce aux étudesdémographiques et économiques, aux rencont.res et aux articles de presse,I'opinion bretonne prend conscience de quelques grandes _priorités : ilfaut enrayer l'exode des jeunes, créer <1es usines, agrandir les vilres,moderniser I'agriculture et. les campaqnes.

Le cELrB met à profit 1'élaboration du Trè plan pour rédj-ger un"Plan d'aménagemenL, de moderrrisation et d'équipement de l_a Bretagne(1'954-1958)", qui dresse un diaqnostic du "problème breton,,, proposeles actions et les investissements nécessaires pour revitaliser la région.Pas moins de 34 rapports analysent les crivers aspects de la réarité,proposent de nombreuses mesures en faveur de I'agr-iculture, des activitésmaritimes, du tourisme, de I'inclustrie, de 1a formation professionnelle,du logement, etc..., ce gui implioue un montant global drinvestissementsde 1,22 milliards AF en 4 ans (+ BB rnj-lfiards oour le logement). Le premierprogramme régional (r.o. du 14 Juirlet 1956) reprend les principauxobjectifs du cELrB : créer chaque année 10 000 à 12 000 emprois nonagricoles, développer les productions agricol-es 1es mieux àaaptées et enélarqir les débouchés, réorienter les activités maritimes, rénover lesstructures industrieltes et en créer cle nouvelles, mettre en valeur lesressources touristigues - Diverses rnesures sont prévues : électrificationrurale, amélioration du réseau ferroviaire, énerqie érectrique (usine dela Rance), <1es aides à I'implantation d'entreprises dans or.l.1,r"= ',zonescritiques" autour de Fougères, Rennes, st-r,ralo, st-Brieuc, Guingamp, Brest,Lorient- ces actions sont enr:ore trop ponctuerles pour entraîner un
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développement global de la région, en particulier de la Bretagne intérieure.
on compte sur la rerance économique de quelgues pôles urbains pour
absorber I'exode rural des zones err dépression et rétablir l'équitibre
démographique régional. Quelques éguipements portuaires et touristigues
sont localisés. Il est souhaité de répartir les implantations industrielles
entre un grand centre intérieur (Rennes), les grandes villes sinistrées de
Brest' Lorient, st-Malo, 26 petites vilres et centres ruraux capables
dtabsorber une main dtoeuvre excéd.entaire. Mais Irheure nrest pas encore à
I'aménagement micro-régional : seules, les îles du ponant font déjà I'objet
d'un plan qlobal.

Sans doute, ce plan et ce programme régional resteront longtemps
document de référence sans réalisation importante faute d,engagements
financiers ; iIs demeurent cependant la première ébauche drune volontérégionale : la Bretagne a brisé la résignation, rrattentisme, a commencéde recenser ses besoins et d'exprimer ses pr:ojets. sans doute, le cELrBreste encore une, affaire de notabres, un bureau d,étude et de propositions
au service d'un groupe de pression régionar ; la Bretagne qui s'éveille àpeine attend de ses leaders les orientations et les moyens d'un développe-
ment conÇu coûtme un rattraPage, confondu avec une modernisation généralisée.

2_ I.A MODERNISATION DE IÂ BRETAGNE (1960-1969)

A partir de 1960, la politique d'aménagement rurar et de
développement local prend une nouvelle ampleur, sinon une nouverresignification, aussi bien dans re cadre national qu'au niveau de ra
Bretagne.

21. De ll tàlaRé novation Rurale

L'avènement de r-a Vème République marque un tournant danslrorientation de la vie économique et sociale : la France, désormaisréduite à r'Hexagone, veut accérérer sa croissance pour emproyer sanombreuse jeunesse, redevenir une grande nation indépendante, capablede jouer un rôle important- dans la construction de I'Europe et dansla concurrence mondiale- Les grandes ambitions du rvème pian (rg62-rg6s),
le retour à des mesures plus classiques dans le vème plan (Lg66-tg7t)
traduisent bien cette volonté de passer de "la modernisation et de1téquipement" au "développement économique et social,, au service du
Tayonnement national et du mieux-être des français. s'agissant deI'aménagement rurai, cette grande politique g.rrtti"t" est mise en oeuvrepar deux grands acteurs nationaux bénéficiant de ilappui de nouveauxdirigeants agriooles et ruraux.

. pour le Ministère de_rllgrigtsllgrg, la poritique d,aménagementrural est le comptémêit-A;-æ;;A-p;ôj;t-âëïôâernisarion et d,organisationéconomique cherchant à assurer "la parité entre l,agriculture et les auÈresactivités économiques". Nées de cette volonté politique et des aspirations ld'une nouvelle vague syndicale (JAC-CNJA), la toi d,orientation de 1960, laloi comprémentaire de 1962, les mesures vigoureuses prises par E. pïsANr
visent à intégrer l'agriculture dans 1'économie moderne. Et les organisationsprofessionnelles de multiplier les initiatives et les structures pourconserver et renforcer le pouvoir des agriculteurs. Et l,Etat de multiplierles mesures de remodelage des structures foncières, de protection et depromotion sociales des agriculteurs, d'orgranisation et de soutien des marchés.
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Face à cette vaste action économique, Iraménagernent rural manque de cohé-
rence, demeure une juxtaposition de mesures ponctuelles, draides aux construc-
tions ruralesr aux services et aux équipements collectifs destinés à Iramélio-
ratiort du cadre de vie des ruraux et à ltessor touristj-que des carnpagnes.
Se prolongent les grands aménagements régionaux, mais aussi les zones spécia-
Ies draction rurale pour les régions qui ne bénéficient pe': drun développement
suffisant (dont Ie Morbihan et 29 cantons limitrophes) les secteurs-pilotes
draménagemenl rural où vont srexpérimenter les premières concertations entre
adrninistratives locales, Ies premières méthodes draménagement et d,!animation
globale en milieu rural.

. La création de la SATAR (Délégation à lrAménagement de Terri-
tolre et à I'Action Régionalet ên-î00: va introduire un nouvel acteur et de
nouvelles perspectives dans lranénagement rural. Outre les parcs nationaux
et régionaux qui lui seront rattachés, c'est surtout par ses interventions
novatrices de "rénovation rurale" que la DATAR va infléchir lraménagement
rural, mais il faudra attendre 1969 pour que cela se traduise sur Ie terrain.
La constitution des Conrnissions de Développement économique régional (CODER),
les pouvoirs attribués au préfet de région, les tranches opératoires du plan
marquent les débuts encore timides de la régionalisation, lramorce drune
cohérence régionale.

22. L_e décollage de la Bretagne

Les années 1960-1965 sont la grande période de décoltage économique
et dréIan unitaire de la Bretaglre : pour combler ses retards et enrayer son
déclin démographigue, la région mobilise ses espoirs et ses énergies dans
la conquête dtun progrès qui paraît encore avantagerx et accessible pour
tous. LrEtatr inquiet devanÈ les poussées régionalistes, favorise Irimplan-
tation drentreprises industriell-es à Rennes, Brest, Vannes, St-Brieuc, Lannion;
des affaires familiales et artisanales accèdent au niveau'industriel ; te bâ-
timent et les travaux publics profitent largement d'une urbanisation en pleine
expansion. Le secteur tertiaire se gonfle de tout IrapporÈ d.es services
publics et privés' provoqué pa:: llaccroissement des villes et la modernisa-
tion des campagnes. Nombre de jeunes bretons allongent leur scolarisation dans
lrespoir de devenir employés de bureaux, cadres moyens, sinon draccéder aux
niveaux supérieurs.

De son côté, I'agriculture régionale srengouffre littéralement dans
cette vague de progrès : les productions végétales et animales auçtmentent de
partout, véritables gisements aqro-aljmentaires quril faut approvisionner,
valoriser, organiser. De grandes firmes commencent à pénétrer lragriculture,
suscitant Ia riposte de coopératives et la formation de groupements de produc-
teurs. Il en résulte drimportantes modifications et disparités dans les modes
de product.ion, dréchange et dans la vie rurale i un peu partout, sramorcent
des processus drintensificaÈion, de spécialisation et de concenLration. Un
syndicalisme agricole puissant et novateur oriente cette croissance, organise
la prbduction et Ia mise en marché, suscite des manifestations qui ont un grand
succès populaire et un ret.entissement national. Des contacts sont pris avec
Ie syndicalisme ouvrier (CFTC) pour revendiguer Irindustrialisation et le dé-
veloppement régional nécessaire et bénéfique pour tous. Les classes moyennes
veulent stimposer au rendez-vous de ces courants effervescents.
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Le CELIB apparaît Lrn moment comme le grand rassembleur de toutes
les énergies breto"""è, nle z,egz.oupemen-b des 1'oz,ces uiue6 d"e La Bnetagne poun
sa dêfense éconorrrique, sociale et cuLturelLet'3 il s'impose comme le médiateur
entre les j-nstances parisiennes et les nouvelles couches sociales éprises
de progrès. Jeunes syndicalistes agricoles, responsables ouvriers, militants
étudiants, patrons et salariés, jeunes eL anciens, tout le monde se rassemble
sous la houlette du CELIB pour faire aboutir les revendications régionales,
dans une grande mobilisation dont Ie sommet sera I'la bataille du railtt
en sepLenbxe L962. Bt la Bretagne de traduire cetunanimisme dans la loi
prograrune de 1962. Neuf commissions de travail multiplient les rencontres
entre Ies responsables et une cinquantaine drexperts. Ce "2è Plan breton",
dans le cadre du IVê Plan national, fixe les grands objectifs de la politi-
que régionale, notammenL :

. ttréduire Lténrigz,ation par La ctéat'ion annuellq de L4 000 ou L5 000

'*t"!"2oîi:"3nîi"J2:r;n"^"), équiLtbr,ée du tev,r,ito,ire résionaL pa! Le déue-
Loppement de tv,ois pôLes principatw (Rennes, Brest et Lorient), de quatre
pôLes seconda'ùr,es (Quinrper, St-Bv,ieuc, St-MaLo, Vannes), et de oiLLes moAennes
et petites capables de z,euitaLiser Les zônes y,u.raLes de Leur ai?e d'influence,
pe?dant que Les ut LLages centv,es assur.eran)ent des serùices colLectifs à une
popuLal;ion nurale dont iL fallait admettre La fonte dinrtnution. Un effont
panticuLr.ez, deuraLt ëtre entreprt s dnns Le domaine des tz,ansponts pour
tenir contpte des problèmes de La Brqtagne CentraLe et des îLes. Huit c'tn-
pttres éta'Lent corLsacr'és auæ moAens qui deuaient perrnettre d'atteind,re ces
objectiis dans Le domaLne des tz,ansponts, de LtagnicuLtute, de L'industrie,
de Ltartisarrat, de La pêche, du touz,isme, du corwnence, des équi.pements sociauæ.
Le montant des inuesttssements pz.éuus pour une durée de quatne ans s'ëLeuatt
à 8,7 milLiav,ds de F." (7).

Il aurait fallu un pouvoir régional reconnu et.efficace pour
transformer ceLte volonté collective en plan de développement. On rêvait
drun Farlement de Bretagne, et ce fut. la CODER, danslaquelle se précipitenÈ
la plupart des notables, soucieux drobtenir la reconnaissance et les aides
de ItEtat, en se Laissant engluer dans les méandres drune administration
hostile à toute décentralisation. La tranche régionale du IVè PIan reprend
pourtant de nombreuses proposil-j-ons du CELIB : une modernisation des activi-
tés, une industrialisation articulée sur une armature urbaine équilibrée :

en outre, plusieurs fonctionnaires jettent les bases statistiques et
objectives de la notion de pays, fondement de l'aménagement régional. Mais
la CODER fait rapidement lrexpérience de la limite de ses compétences, de
Itinsuffisance de ses moyens, de lt,écart entre les promesses faites et les
réalisatj-ons obtenues, les retards acumulés.

Quant au CELIB, dépossédé d'une partie de ses fonctions, il
glisse de I'union sacrée régionale à lrapolitisme déclaré, puis à un soutien
de plus en plus clair au pouvoir central ; il y perd une grande partie de
son origi-nalité et de son dynamisme, devient plus technique que mobilisateur,
a besoin de lrEtat pour prouver son influence et maintenir son prestige.
A la faveur des évènements de mai 1"968, il obtient du gouvernement Pompidou
un programrne dturgence qui ravive un moment la confiance. Mais le grand mou-
vement régional s'essoufle, éclate en des courants distincts sinon opposés,
expressions d'une différenciation sociale et géographique croissante :
Ies uns optent pour la majorité gouvernementale au nom de l'efficacité ges-

( 1 ) PHLIPPONI,IEAU (M. ) , Debout Bretagne. St Brieuc , 1970, p. 57 .
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Èionnaire, les autres pour lropposition au nom drune démocratie régionale ;
les uns privilégient }es aspects économiques, drautres les revendicaÈions
culturelles; les uns se reglient sur la structure départementaler dtau-
tres cherchent à innover à dtautres niveaux. Le CELIB nra plus assez drau-
dace et de cohésion pour entraîner à nouveau la Bretagner mais il a telle-
ment cristallisé dtattachements et drespoirs que Iton ntose pas encore
ébranler ce symbole historique du renouveau régional.

23. Les premières initiatives delltlyelqlgement]ocal

Dans ce grand éIan unitaire et de son essoufflement, vont naÎtre
en Bretagne les premières initiatives de développement micro-régional. Des orga-
nisations professionnelles, en particulier certaines Chambres drAgriculture
entraînées par le syndicalisme agricole, vont tenter de coordonner }eurs pro-
graûImes et leurs activités au nj-veau des petites régions, de s'ouvrir aux
perspectives de I'aménagement du territoire, mais les responsables agricoles
bretons seront vite happés par les urgences économiques affrontées à la réa-
lisation dréquipements et à la gestion de services couterr><; des collectivités
locales prennent l'habitude de rencontres et de travaux intercommunauxr en
unê trentaine de SIVOM dont les attributions vont s'éIargir.

Lrinnovation provient surtout des premj-ers Comités de développement.
Crest dans la mouvance des grandes n\anifestations paysannes de la zône légu-
mière que se fonde en 1963-1964 La Société dtÛconomie twqæte et d'Etu.d.es du
Noy'd-F'tnistëye (SEMENF). A I'initiative drA. Gourvennec, de jeunes leaders
agricoles entraînent rapidement Ia plupart des organisations agricoles, mari-
times, patronales, les collectivités locales, bientôt lragglomération bres-
toj-se et tout le Nord-Finistère dans une démarche de développernent global
qui bouscule les divisions et Les pratiques habituelles : soutenue par Ia
DATAR et Ph. LAMOUR, la SEMENF élabore un vaste schéma de .structures qui
donne à toute la région un cadre de référence et des objectifs, lance une
grande campagne d'information pour susciter I'adhésion populaire. Dans Ie
Sud Finistère, le Comité d'Eæpansion de CornouailLe (cEcoR) a des origines
plus urbaines que rurales, nait de rencontres d'enseignanÈs r et de nilitants
syndicalistes qui prennent conscience de I'effondrement des activités tra-
ditionnelles et du déclin démographique ; ils refusent un atrénagement fait
de mesures ponctuelles et de saupoudrages éIectoraux, élaborent une poliÈique
globale de développement ancrée autout de quelques pôIes industriels du littoral.

te Comité dtEæpansiorL du Menë (cEM) se situe dans des dimensions
rurales plus restreintes et dans une visée d'auto-développement. Une enquête
participation conduite par des jeunes de Ia région déclencherau printemps
1965, un sursaut collectif contie le dépérissement local, mobilise des mil-
liers de personnes autour du slogan "Le Mené, un pays qui ne veut pas mourir".
A partir d'une animation globale décentralisée au niveau communal, est
amorcée une dânarche de "développement global endogèner', fondée sur la
complémentarité "horizontale'tcles activités, des objectifs économigues, sociaux
eÈ culturels, sur Ia participat-.ion active de Ia population et de ses éIus,
sur la collaboration des services compétents. Un noyau de militants et de
responsables doit inventer, approfondir les objectifs, les méthodes drune
démarche ascendante totalement inédite, qui tardera à se faire reconnaftre
mais démontre encore sa vitalité après 18 années drexistence.
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Drautres comités vonÈ se préparer mais ntagiront vraiment qu,après1968' ces initiatives naissent dans des réqions périphérigues sui pressententune évolution fatale si elle n'esÈ pas enrayée par une réaction globale
fondée sur la mobirisation ra prus rarge ; erres ne proviennent pas despouvoirs établis, mais d'une nouverle catégorie d'acteurs, jeunes diri-geants agricoles qui ont découvert la ri.gueur et la valeur de I'organi-sation économique, jeunes militants et intellectuels initiés aux viséesdu déveropoement industrier et de ilaménagement de l'espace, eui enten-dent conduire avec méthode la mutation nécessaire de la région, dans unmélange de pragrmatisme, de populisme souvent d'inspiration chrétienne(Economie et Humanisme, JAC, JEc, Joc). Le rangage nouveau qu'ii;-li;"nent,la volonté de sortir des sentiers battus, des tuererres partisanes, redésir de situer reurs actions sectorielles et locales dans une perspectivede développement généralisé profitabre pour tous, leur vaLent la curiosité,la sympathie au moins initiare de la pofuration, r'intérêt et souventItadhésion des élus entraînés dans ce courant nouveau, r'audience desnouvelles administrations cenÈrales (DATAR) qui participent de la mêmerationalité. De nouvelres règles du jeu se cherchent entre ces novateurs,les élus traditionnels, les services départementaux, les adminlstrationsde mission : le développement micro-régional en est encore à ses premiersbalbutiements.

3- DE LA MODERNI SATTON DES ACTIVITE S A L'A}MNAGEI'fiNT DE LIESPACE (1969-t97s)

Dans une région qui amplifie son essor économique, ta poritiquedtaménagement va staffiner, se grobariser au niveau des pays et susciterde nombreuses initiatives de développement loca].

31. Aménagement rural et aménagement du territoire
secouée par res évènements de mai 196g, ra France entend seplacer parmi les nations industrielles de pointe, en accélérant l,inté-gration de ses activités et de ses espaces dans un même projet d,économielibérale, ouverte à ra compétition internationale. Lrépoque des grandesopérations de décentraLisation industrietle, des métropoles d'équilibresemble s'achever : on en vient à une poritique plus affinée et plusdifférenciée de l,aménagement du territoire.

Lraménagement rural ne peut prus se réduire à un simpre accom_pagnement de la modernisation d.e I'agriculture et à t,équipement descampagnes. Lrespace rural est devenu en effet Ie support de nouvellesfonctions (activités non agricoles, résidences, tourisme, nature ...),llobjet de nouveaux enjeux, ra solricitation de nombreux acteurs quitendent à le destructurer, à l'éclater en des usages différents ou à enfaire un espace résiduel. Les compétences que la loi foncière de 1967attribue au Minj-stère de l'Equipement, res interventions de la DATAR, racréation du Ministère de 1'Environnement poussent re l,tinistère delrAgriculture à se doter d'une poritique spécifique de rraménagementrura1. Pour freiner la concentration urbaine .t-i"-aË".;";;;;ion rurareaussi coûteuses I'une que I'autre pour ra collectivité, il convient demettre en oeuvre un aménagement cohérent d.e I'espace rural, une promotionde la société rurale comme alternative, -par :

' la déconcentration, la modernisation, Ia diversification desactivités économiques en modernisant les structures agricoles pour assurerdes revenus satisfaisants et un entretien de ilespace, en créant etdéveloppant des emprois non agricores afi.n de fixer une popurationsuffisante
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. I'amélioration du cadre et des conditions de vie nour lapopulati-on permanente et saisonnière en assurant Ia protection desressources naturelles et curturelles du milieu, en développent lesservices et équipements locaux, les moyens de communication, enfavorisant un réseau de petites villes, ossature du milieu rural,en favorisant la formation de groupes locaux dynamiques capables deprendre en charge la gestion d.es investissements et Ie contrôIe dela réalisation des projets (1).

si un aménagement urbain peut se concevoir de manièreuniforme, à partir de directives nationares et avec ra participationrestreinte des forces locares, Itespace rurar est une réalité tropdiverse pour se concevoir de manière descendante et abstraite. Lesplans draménagement ruraf (pAR), créés en juj.n tg7}, deviennentlroutir dranalyse et de projection, de concertation et d,émergenced'espaces de soridarité. si certains n'ont été qu'un exercice àami-niatratif, beaucoup d'autres auront été re point de départ dedynamiques locales et de structures micro-régionares. Des pAR sontainsi élaborés dans res cantons de proudarmézeau, preyben, pont Aven(Finistère), Malestroit (Morbihan), dans re secteur de combourg(rlle-et-Vilaine) enrre t97O et Lg75.

Plus
politique de la
démarche :

- globale, gui srétend à
région

I'ensemble des activités économiques dlune petite

- sélective, qui concentre les efforts sur les facteurs déterminants du
développement

décisive encore pour le développement local va être Ia
"rénovation rurale" menée par Ia DATAR. Il stagit d'une

une aide supplémentaire aux aides habituel-les
les responsables locaux et les représentants socio-profes-

- incit.ative, par
- concertée avec

sionnels.

a
Les quatre départernents bretons, Ia Manchet.et 8 cantons de

la Loire Atlantique constituent I'une des grandes zones où il importe
de faire Ie maximum d'efforts pour accélérer la modernisation des
structures économiques, favoriser I'adaptation de la popuration à ces
transformations' encourager la promotion de la population rurale dans
son ensemble. r,tarrivée du commissaire à la Rénovation Rurale, les
méthodes novatrices qu'it adopte, res pouvoirs qu'on lui attribue, ra
souplesse de ce "commando administratif" vont soulever de grands espoirs
et susciter de nombreuses initiatives en Bretagne. A côté de nombreux
compléments financiers apportés à divers investis,sements, un nouveau
style de relation stinstaure entre les pouvoirs locaux et le pouvoir
central : Ia relation classique élus-préfet-administration centrale doit
désormais composer avec 1a relation plus technocratique aqents de
développement-structure de pays-région-administration de mission ; à la
conception ponctuel-le et sectorielle des uns srajoute, stoppose souvent
Ia vision plus globale et prospective des autres. Les pratiques habituelles
des appareils départementaux sont drabord bousculés par cette approche
nouvelle qui nrhésite pas à enfreindre les barrières départementales, à
cautionner une démarche ascendante, à promettre d'autres rythmes et ,

procéduresi mais le terrain concédé sera rapidement reconquis.

(1) selon ToRRroN
8 fév . 1975.

(L.) : "L'aménagement rural en France,,. Le Moniteur



1.r

32. Le temps des Comités de pays

cette orie'tation gouvernementale, conjugée avec le cELrB,renforce lraction des 3 Comités existants (SEMEI.IF, CECOR, Mené) et susciteune floraison de Comités de pays. Ainsi le Comité de coordination*pour
lle$ry::ret!-ge:-peye-ge-3eggl-e!-gs-yilei!ë-TôôôÂpÀRi-;;îr;n-1e6e-âe ravolonté de syndicarisres agiiôôres-ae-Ë;;;-r-es problèmes grobaux de
développement dans une région défavorisée, écartelée entre 3 départements,2 régions de programme ; I'appui du commissaire en fait une zone-test dela Rénovation Rurale disposant de moyens financiers importants et d,uneaudience. surtout le cocAPAR saura rllversifier ses structures, coordonnerles diverses interventions en fonctron d'un plan global d.e développementmaintenu jusqurà ce jour. Le qggilC_lllglggparteqenral de dévetoppemenr
9:-$É::feeeergt!-Éeelerisee-qe-!e;È;e-ôùe;r-B;.!ag!ê-îôiDEôôai=;;;.6à-.
de ra rneme-vôro;ré;-à-râ-16;;rïô;-â"-j-aépâiE6frents, obgenr des moyensimportants, élabore. une vaste stratégie de développement grobar, publieen 1971 un remarquable Livre Vert, met à l'étude un SDAU; mais quandil faut passer des propositions aux engagements concrets, Ies cloisonne-ments départementaux, les conflits d'intérêts et de partis auront raisonde cette tentative trop vaste ou prématurée, apperée à renaître àdrautres niveaux plus restreints.

Dans lresprit de ra Rénovation Rurale et du cELrB, re comité
9g-9ÉyglgpPggg!!-ggE-p3y:-qg-Bg!gg (coDEpRAN) devait s'étendre a trË;".rrr"de I'estuaire de la Rancè ;-mâis-if.devra compter avec les frontièresdépartementales, les rlvarités urbaines et se limiter au pays de Dinan.Regroupant les élus, les organisations socio-professionnelles et lesstructures associatives, ses commissions réalisent de nombreuses étudeset initiatives d'aménagement régional ou local, d'éctuipements collectifs,d'expériences d'action sociale et culturerle, consolidée par un contrat depays. sur lrautre rive de la Rance, le comité d'Ixpansion Economique et
:eelelg-ge-]lerrelgr::et:l!-ge_!!:yele TôrsÂrai-p;i;iieqi"-I;;-;;Ei;iré;
economiques, mais suscite aussi des études d'aménagement, des actionssocio-curturelles dans la cité de st-f4alo et son arrière-pays. Autreinitiative interdéparremenrale : I'Associarion pggl_lg_ggyglgppgggll
Érelgli-eue-9:-le-rÉglsl-ge-qe!rryy:lgsêcas:gg{-ïÀDERi-a;;;ir-;;omouvoirle déverôppà;ô;r-;1ôb;t-At-ô;;r;;=B;eËfie-;-frais cetui_ci seia rapidemenrentravé par la rivalité des centres urbains en pleine expansion, par lepoids des frontières et des crientèles départementares.

Les autres structures de pays restent dans re cadre départe_mental. Ainsi le Centre Bst Brelagle (CEB) autour de ploermel, quidéveloppe tout un-prCr-;o*;ï. ïar.tr.lavement routier, .d.raide 
auxentreprises, dtéquipements sanitaires , sociaux, touristiques. Le comité

de-{€Y.e.1-spperye.qL-du-r2ena-qç._yrqle_ (cDpv), fondé par p . Méhaisn"ri.l=rËÈ=en oeuvre la panoplie quasi-contplète des mesures et des initiatj.ves de1'aménasement rural. Le Comiré de recherches écolgglgggg_p9gl_lg_gCyg!9ppg:
sst!_99_llerrelgt::9191!:99_ie9së!9e-TôREDÀFi-â prurôr un rôrecl'observatoire écotromique, tandis que I'Association du Coglais mène uneremarquable expérience d'animation sociale et cul_turelre. Autour deLorient, Expanlor coordonne des études et réalisations de développementéconomiquê-"l-aîùtbanisatlon. Drautres comités de pays, notamment dans leTrégor, ntauront qutune existence éphémère.
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33. Une grande ambition i-onale

Les instances réqionales vont tenter de donner cohérence à
touÈes ces initiatives foisonnantes. En 1971r le CELIB publie son livre
blanc "Bretagne, une ambition nouvelle" (1). plutôt que de stépuiser à
vouloir rattraper des régions qui souffrent de leur industrialisation,
la Bretagne doit miser sur la qualité du cadre de vie et sur I'équilibre
de son arnrature urbaine pour bâtir son propre développement. Le cadre
territorial retenu n'est pas le département, mais te payd ',zone
gëographique dens LaquelLe La quasi-totalitë des honrnes sont à La foisvnbitants, productel)Ts, consornmatel,LTstt. Le pays est I'espace de
solidarité vécue où peut être fixé et prélevé un impôt locar juste et
clair, une zone dtinterdépendance ville-campagne assez stable dans
1'espace et le temps pour fonder un aménagement durable, une collectivité
territoriale largement autonome, dotée de pouvoirs réels et capable de
négocier avec la région. Et le cELrB de pronoser le découpage de ra
Bretagne en une quinzaine de pays, une répartition des compétences et
des moyens financj-ers entre ra commune, le pays érigé en colrectivité
territoriale élue, la région.

r Le VIème Plan régional reprendra certaines de ces idées, mais
il aurait fallu un grand courant populaire pour les faire aboutir. Le
cELrB, déserté par les forces de gauche et vidé de sa substance par ra
création de 1'Etablissement public Régional (EpR),envisage de repartir
sur la base des PaYs, mais ceux-ci storganisent en fédération autonome
en mars t975. Plus profondément, ra BreLagne n,a plus la cohésion et ra
conviction qui avaient fait son avancée collective dans les années 1960.
Elle est à la recherche drun second souffle : la rrremière vague dtindus-
trialisation et d'urbanisation s'étale désormais sur la majorité du
territoire, nlais a vidé de vasLes zones intérieures ; une nouvelle vague
s'avère nécessaire pour consolider 1e changement amorcé et absorber les
jeunes générations abondantes et instruites. On prornet à Ta Bretagne une
"uocation éLectv'oniquett qui- tarde à se concrétiser ; la décentralisationj-ndustrielle s'arrête, compensée par 1e gonflement du secteur tertiaire
et lraccroissement considérable du secteur agro-alimentaire.

A partir de 1970, r'agricurture bretonne intensifie ses
productions, accélère son insertion dans l,économie industrielle,
entraÎnée qu'elle est par les différents plans de relance des productions
animalesr pêr le durcissement de ra compétition internationale,
f influence des organisations économiques, la pratigue sélective des
sources de financement ; les firmes imposent de plus en prus reurs
modèles et leurs directives à des exploit-ations contraintes de devenir
des ateliers spéciatisés. Les ttbonnes qnnées de LtagricuLturett de 1970
à 1973 estompent un moment les processus de différenciation, les écarts
grandissants entre les exploitations comme entre les zones rurales. Les
déséquilibres sraccentuent entre les zones urbanisées en pleine
expansion et les cantons de I'intérieur promis au dépérissemenÈ, entre
les régions agricotes spécialisées et les secteurs demeurés traditj-onnels.
Pourtant la modèle économique dominant a encol:e assez de crédibilité pour
faire espérer un développement généralisé cle la Bretagne : les régions
urbanisées peuvent compter sur leur propre dynamique, les régions
défavorisées sur leur solidarité et 1es aides de 1'Etat pour entrer à leur
tour dans la spirale du progrès.

(() cELrB. Bretagne, une ambition nouverle. st-Brieuc L97r, 170 p
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4- LA BRETAGNÉ ENTRE DEUX MODELES ( 1e7s-1983)

La crise qui secoue lrensemble
le doute du modèle jusque Ià dominant et
développement et dtaménagement n'ayant pas
et leur cohérence.

des activités marque la fragilité,
I'émerqence d'autres formes de
encore prouvé leur efficacité

41. La Bretagne face à la crise

comme tant d'autres, la Bretagne est passée dtune période de
croissance optimiste à une phase de turbulence et dtincertitude. El_le n,était
engagée de toutes ses énergies dans un grand éIan modernisateur pour
combler ses retards : au moment où elle semble parvenir au but, la voilà
plongée dans les ébranlements, les interrogations dtun monde occidental
tiraillé entre les impasses drun système qui fit sa fortune et les
aspirations floues vers un autre mode de développement. La concurrence
internationale atteint durement Ies industries de main droeuvre et les
technologies de pointe entrainées dans la course à f innovation ; I'heure
nrest plus où 1'on espérait la décentralisation de grandes entreprises .
il faut dtabord consolider ce qui existe, compter sur les ressources et
Ies initiatives locales pour résorber le chômage. L'agriculture bretonne,
td ptus novatrice et la plus vulnérabre de France, est ilobjet de
sollicitations contradictoires : pour les uns, iI fauÈ encore accroître la
compétitivité pour conquérir les marchés extérieurs et rapporter des
devises i pour les autres au contraire, une ttagr+auLture pLus 'âconane et
plus autonomett doit réduire les dépendanc." p.i un meilleur usage des
ressources locales et pour une alimentation de qualité. La crise faitjairlir les différences, éclater res solidarités : chacun cherche à
préserver les avantages acquis et à se ménager les meilleurs créneaux
possJ-bles.

Lrinterrogation, lrécartèlement, la recherche dtautres modalités
de vivre ensemble débordent largement le domaine économique pour
stamplifier au niveau culturel et social. D'un peu partout, montent les
critiques d'une société productiviste, compliquée, anonyme et froide,
ltaspiration des nouvelles grénérations à stenraciner dans un terroir, une
histoire, un espoir partagé et pourtant I'ouverture à I'universel. La
redécouverte de I'histoire rocale et régionare, ra renaissance de la
langue et des parlers locaux, des arts et traditions popuraires, les
diverses formes d'expressions, tout cela traduit une identité collective
qui se cherche à prusieurs niveaux, s'invente, se projette, voudrait
dicter une manière bretonne de se dévelopDer. eui parviendra à exprimer
cette articulation de l'économicr_ue et du culturel, instances à la fois
dépendantes et irréductibles, atteindra sans doute la Bretagne au coeur
de sa dynamique et de son devenir. La conjonction difficile de ces forces
socio-économiques et de ces expressions socio-culturelles, de ce potentiel
de production et de cette quête dridentité, comme en aucune autre région
de France, donne à Ia Bretagne des atouts exceptionnels pour dépasser lacrise actuelle et inventer un développement conforme à son génie propre.

Le pouvoir régional encore en rôdage paraît ankylosé, hésitant
à donner une traduction politique à ces forces et revendications fluctuantes.
Alors que d'autres régions ont su élaborer une politique globale draménagement
et de développement fondée àur des actions locales, le Conseil de Bretagne
se contente le plus souvent d'exécuter sans originalité les d.irectives
nationales d'aménagement du territoire : contrats des villes moyennes,
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de petites villes et c1e pays, etc... Les érus de ra majorité nationare(jusqu'en 1981) ne veulent pas se substituer aux interventions gouver-
nementales qu'irs contrôlent à paris ; I'opposition de gauche y voit
avant tout une ,tune po/.itique de copains rr ; qrands éIus et hautsfonctionnaires ne reconnaissent pas de pouvoir aux comités de pays,préfèrent agir au niveau des cantons et des départements.

' Dans le cadre du vrrè pran (r976-tg9o), res instancesrégionales se fixent 3 grands objecti-fs : assurer aux bretons re ptein
emploi sur place, protéger et améliorer un cadre de vie de quarité età la mesure de I'homme, renforcer la cohésion sociale et les solidarités.A côté des mesures économiques qui constituent I'essentiel du "pyogTtwnede déoeLoppement et d'amënàgu*nit de La Bretagne pour Le vrrème pLân,,,
plusieurs dispositions visent à améliorer les conditions et le cadre devie : répartition des interventions et des équipements dans les domainesde la santé et de I'action sociale, de }'éducation et de la formationprofessionnelle, de I'action culturelre, des activités sportives etsocio-éducatives. Le programme d,aménaqement du territoire demeurerelativement vague : il développe surtout cles actions de sauvegarde dupatrimoine naturel, d'aménagement du littoral, d'urbanisme différenciéet' d'aides à lrhabitat. Pour lutter contre les disparités intrarégionales,il est proposé :

- le développement de la Bretagne non littorale
. le développement des villes petites et moyennes en liaisonavec leur pays environnant
. le ralentissement et la stabilisation à terme des grandes

agglomérations
. la préservation du litt-oral par un aménagement en profondeur
. la diversification d'activités dans res secteurs endifficulté.

Quant au renforcement des solj.darités sociales, il est attendu
des poritiques contractuelles (villes moyennes, pays), de I'aide auxstructures de coopération intercommunale, de I'harmonisation des décou-pages administratifs, de Ia formation des élus locaux et.du développementde la vie associative. on retiendra surtout la mise en oeuvre drun
prograrnme de dével-oppement de ra Bretaqne centrale, reconnu conrmeprioritair€ par I'Etat (FTDAR) et objet d'une rigne budgétaire régionale;mais les contours de ces zones sensibles et la cohérence de ces actions'tardent à se concrétiser. on ne peut que souligner le manque drarticula-tion entre les multipres expressions du déveroopement rocar, resstructures micro-régionales existantes et les hésitations des décideurs
régionaux.

La procéd.ure des contrats de pays que ra DATAR met en oeuvreà partir de 1975 est la reprise partielle d'une revendication bretonne,cel]e du contrat de plan et de Ia subvention globale. Les 4 contratsnationaux (Ploermel, vitré, Auray, Armor) échaopent à la volontérégionale, sont le gai-n de quelgues grands leaders nationaux. Les 6contrats de pays régionalisés à partir de Lg77 s'inscrivent davantage
dans Ia dynamique du développement local ; tous priviléqient Ie pays-terroirplutôt que la zone d'interdépendance ville-campagne. Là où une. structurede pays a préparé les mentalités à la solidarité et à la progranmation, Iescontrats srélaborent aisément, renforcent les liens existantJ et radémarche en cours,obtiennent de bons résultats ; là où erle nrexiste pas,I'opération est beaucoup plus lente et indécise.
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42. Un foisonnement d'initiatives locales

Si le courant des pays parvient difficilement à se faire entendre,
y eut-il jamais autant d'initiaLives locales, de germes de solidarité ? On
avait espéré couvrir Ia Bretagne de çomités de pays selon le modèle
préconisé par Ie CELIB. I1 faut déchanter : la micro-régionalisation souffre
des retards de la régionalisation ; la volonté régionale se laisse dissoudre
par le ressaisissement des départements, les clientèles électorales, une
concepti-on ponctuelle et libérale de 1'aménagement du territoire qui pare
au plus pressé. La crise économique, les revendications culturelles,
lréclatement du tissu socia] favorisent prus le repli sur de petites
unités d'appartenance que I'organisation en grandes zones d'interdépen-
dance ville-campagne. Plusieurs comités de pays entrent en soruneil ou
connaissent de qraves difficultés ; d'autres parviennent à résister à
l'usure institutionnelle, à I'emprise départementale, en renouvelant leurs
méthodes et en diversifiant leurs dépendances financières ; quelques
nouveaux comités se forment à ltoccasion drun contrat de pays. Mais,
jusqu'en mai r99r,le courant d.es pays attend une nouvelle impulsion,
doit se resserrer pour maintenir les objectifs et la démarche de ses
débuts.

Dans le même temps, surgissent d'un peu partout des initiatives,
s'élaborent des procédures, se fondent des structures qui ont ]a micro-
région pour cadre et son développement global pour objectif final. Elles
ont pour instigateurs :

. les collectivités locales et les pouvoirs publics : conmunes
qui s'organisent en syndicats i-ntercommunaux à vocation multiple (91
srvol'l en 1980), dont cer:tains se dotent d'objectifs et de moyens à
Itoccasion dtun PAR, dtun SDAU, drun contrat rle pays.

. les organisations professionnelles qui sLructurent leurs
interventions au niveau micro-régional : comités régionaux de développe-
ment agricole (CRDA) par les Chambres d'Agriculture, circonscriptions des
chambres de commerce et d'rndustrie, découpages territoriaux de la
çoopération, de la Mutualité, luttes sociales pour "Dit)y'e et ty,aùaiLLer
au paastf débouchant sur des unions interprofessionnerles de pays
(CFDT) et plus récemment sur les Comités locaux de I'emp1oi.

. les multiples réseaux de la vie associative, de I'action
sociale et culturelle en plein renouvellement : ententes culturelles,
fédérations d'associations, maisons de pays, radios de pays. rl faut
renoncer à établir 1'j-nventaire et une typologie même approximative de
toutes ces expressions des mécontentements, des espoirs et des aspirations
des groupe sociaux qui font la Bretagne d'aujourd'hui et préparent les
aménagements de demain.

43. Tnj-t.iatives bretonnes et ptanification décentralisée

Le changement de majorité en mai 1981,' le grand renouvellement
institutionnel qu'apportent la toi de décentralisation et la planification
décentralisée, offrent-ils enfin au courant ascendant qui nourrit I'effort
breton depuis tant d'années l'occasion d'aller jusqrirau bout de ses
attentes ? Plutôt que dtavancer des pronostics hasardeux, on se 1imiteraj-ci à montrer comment les structures de pays se saisissent de I'élaboration
du 9ème Plan pour aborder une nouvelle étape.



I

J.

t6-

Par I'intermédiaire de la I'édération,les pays de Bretagne,
24 structures de pays ou organismes identiques ont posé leur candidature
près du Conseil Régional pour être associés à Ia préparation régionale
du 9ème PIan. Un questionnaire, élaboré par les responsables et
animateurs de pays, va être diffusé par la Région à lrensemble des
communes, associations et organisations ; iI comporte des éIéments de
diagnostic, de propositions et de priorités pour la vie économique,
sociale, culturelle comme pour 1'aménagement de lrespace. Ces multiples
réponses seront synthétisées au niveau communal par les municipalités
élues en mars 1983, au niveau micro-régional par le Comité de pays ou
Ia structure agréée, au niveau régional enfin par les différentes
Commissions en collaboration avec la Féclération des pays. Chaque instance
micro-régionale pourra ainsi élaborer son propre plan de développement
(en même temps charte d'aménagement et de développement), qui sera ensuite
négocié avec le département, 1a région et lrEtat sous forme de contrats
de plan. Un groupe de personnes-ressources, dtanimateurs et d'experts
d'organismes d'aménagement assurent I'appui technique à cette vaste
entreprise.

5- SIGNIFICATION DIUNE DEMARCHE

Lrexpérience déjà longue de la Bretagne et de ses pays, la
confrontation permanente entre praticiens, experts, responsables et
chercheurs ont nourri un projet, une démarche progressive plus qurun
modèle unique ou une doctrine sûre d'elle-même. Cette démarche ascendante,
qui s'affirme en ce temps de crise économique et de changement institutionnel,
conçoit Itaménagement de I'espace, I'org:anisation économique et ltanimation
collective conme les branches in<lissociables d'un même développement global.

51. Une identité à promouvoir

Une économie ne se relance pas de manière artificietle ; elle
renaÎt drespaces de proximité à transformer en espaces de solidarité
active. Un pays se développe à partir de groupes sociaux qui ont trouvé
dans leurs échanges et leurs affrontements une identité commune, une
volonté locale, capable de nourrir un projet, de faire partager un
espoir. Les hommes, les jeunes surtout, ont besoin de retrouver des
racines, une identité dans un espace de référence familier où ils se
sentent reconnus dans leur globalité. A côté drappartenances verticales,
de filières professionnelles, I'homme a besoin d'appartenances horizontales,
d'espaces-synthèse.Une collectivité cloisonnée, désarticulée ne peut que
s'en remettre à des pouvoirs extérieurs i une collectivité remembrée,
réappropriée peut se projeter, relever Ie défi qui la provoque, trouver
la solution appropriée et 1'audace de risquer ensemble.

Crest dire f importance de 1'animation pour rendre les groupes
sociaux conscients, solidaires, actifs et responsables. Autant une animation
spontanée peut donner vie et consistance à des espaces quotidiens, autant une
animation organisée est nécessaire pour articuler entre eux tous ces
réseaux à géométrie variable qui constituent lrespace de rerations
d'aujourd'hui. Des innovations sociales et culturelles, des projets locaux
portés par la vie associative risquent de srenliser, ne peuvent pas eux-
mêmes induire un développement ascendant s'ils ne s'articulent pas avec la
volonté des élus et des partenaires économiques. A I'inverse, des projets
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éIaborés par des technici-ens, portés par les seuls élus locaux ou pr:ofessionnels
ne sauraient dépasser le stade des programmes d'équipement et des réalisations
ponctuelles. La revitalisation du tissu social et culturel, I'identité et la
confiance retrouvés ne sont pas de simples mesures dtaccompagnement, mais des
priorités fondamentales pour la mise en valeur des énergies et des potentia-
lités d'un milieu. Tl faut ces ensembles sociaux revitalisés pour que chacrrn
puisse t'DiDre au paAst'.

52. Un espace économigue à orqaniser

Si I'animation saisit et peut dynamiser les collectivités de base,
les exigences de ltéconomie imposent d'emblée un espace plus vaste pour
procurer à tous la sécurité, Ia diversité, la qualité des emplois et des
services, mais en même temps qui reste assez proche pour demeurer sous le
contrôle social des travailleurs et des usagers. La commune et le canton
sont trop restreints, le département trop éloigné pour bien appréhender
et maîtriser les facteurs économiques et les cohésions sociales.

Parce qu'il est I'espace habituel où les organisations professionnelles
confrontent leurs activités et leurs prévisions, Ie pays-bassin d'emploi est un
bon rliveau pour analyser, prévoir, réaliser un développement global intégré,
conciliant lrefficacité économique et la participation sociale. I1 peut
devenir le lieu de rencontre, drimagination, de mise en cohérence où les
différents acteurs socio-économiques assurent I'inventaire des besoins
collectifs, des potentialités à mettre en valeur, le lieu de repérage des
nuisances, des gaspillages et des économies possibles. Il peut être Ie lieu
d'étude de la main d'oeuvre disponible, de I'information et de la formation
adaptées pour résorber le chômage au plus près des possibilités locales, le
Iieu d.e mobilisation de lrépargne et des initiatives locales solidement
enracinées dans une volonté commune. Le pays doit être Ie sonrmet de la
planification locale et la base d'une plani-fication nationalg décentralisée,
afin que soit compensée en terme de développement territorial une approche
verticale en termes de filière.

53. Des territoires à aménager

Si une politique libérale confie la mise en valeur de l'espace
aux nécanismes du marché, corrigés par quelques mesures marginales, une
politique de développement ascendant modèle Ia répartition des activités,
des services et des populations par un compromis social entre les contraintes
de 1'économie et les attentes de la majorité des groupes qui en vivent.
Aménager un espace, ctesL, par un apprentissage social, amener les mentalités
et les volontés à dépasser 1'esprit de clocher ou I'intérêt catégoriel, à
situer les réponses d'aujourdrhui dans les choix qui engagent I'avenir. 11
faut dépasser I'opposition stérile entre un urbanisme conçu en fonction des
besoins et des modèles urbains et I'aménagement de zones rurales énuclées et
donc vouées au déclin. Ce quril fautpromouvoit, c'est un aménagement global
de pays, de la zone ville-campagne, où Ie centre urbain et les collectivités
qu'il attire, décident de la localisation et de Ia réatisation d.es
équipements qui façonnent la vie conmune. Cela supposera une profonde
réforme de la fiscalité locale tant dans ses prélèvements gue dans ses
affectations (1), mais aussi la délimitation de zones d'aménagement et de
développement, la création dans chaque pays d'une agence pour aider la petite
région, Ies collectivités, les entreprises et les organisations qui la

(1) pour plus de développement cf. ERGAN (L.) et IÀURENT (L.). Vivre au pays.
Le Cercle drOr. 1978.
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composent à prendre la mesure de leurs problèmes, à concevoir ensemble
leur plan de pays et les différents progranmes gu'il comporte, à devenir
ainsi des partenaires qualifiés pour conclure des contrats de plan avec
le département, la région, IrEtat.

54. Un pouvoir à diffuser

Tous ces efforts dtanimation, drorganisation économique et
draménagement ne trouveront leur efficacité durable qurautour dtun pouvoir
reconnu ayant les moyens de sa politique. La construction de la région et
de la micro-région progresse au même pas, quand se conjugent I'initiative
publique descendante qui donne corps et pouvoir à cette volonté collective
ascendante. Une telle démarche ne se règle que par décret, mais ne peut être
que progressive : associations ou comités de pays qui réunissent les élus
locaux, les partenaires économiques, Ies acteurs sociaux dans une instance
d'étude et de propositions, conseils de pays composés drune instance d'éIus
(Syndicat mixte) et drun Comité économique et sociat, eapables de contracter
et de réaliser un plan de développement, un progranme d'aménagement.

Ainsi va I'expérience de Ia Bretagne et de ses pays, tantôt
spectaculaire, chargée de promesse et d'ambiguités. tantôt discrète et lourde
d'interrogations. Une analyse socj-ologique aurait tôt fait d'en fournir une
explication réduite à quelques facteurs ou dimensions ; ta pratique sociale
oblige à beaucoup prus de relativité' , sourève prus de guestions qu'elle
n'apporte de réponses. rl est indéniable que, dans les années 1960, une
volonté régionale stappuyant sur des forces sociales novatrices, a su
capter et infléchir les directives d'une politique nationale. d'aménagement
encore hésitante, rui a donné cohérence et vigueur, mais cette action
régionale allait dans le sens du modèle dominant. Quand cet éIan moderni-
sateur et unj-taire ne parvient plus à contenir les processus de différen-
ciation et d'éclatement qu'iI a entraînés, quand la crise d'une économie et
d'une civilisation oblige toute une société à s'interroger sur ses modes et
ses raisons de vivre, la volonté d'aménagement et de développement cherche à
se structurer à desniveaux plus restreints, sinon plus solides, à inventer
drautres modes de relation entre acteurs locaux et pouvoirs externes.
D'aucuns y verronÈ le repli provisoire et le sursaut illusoire de sociétés
condamnées , pourquoi ne pas y déceler lramorce dtun autre mode dtorganisation
des collectivités et de I'aménagement de leur espace ?

Paul HOUEE

Chargé de Recherches INRA
Président Association pour la
Promotion des Pays.
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