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APPROCHES
de DEVELOPPENENT MTCRO-REGIONAL

Un monde rural se disloque, un autre monde se cherche. A côté de
structures et de modes de vle collective qul ne réponsent plus aux besolns
de ce temps, on voit poindre, dans J.es campagnes françalses, tout un foison-
nement d'initlative qui tentent d'lnstaurer de nouveLLes modalltés drorgani-
satlon, de régulatlon et d'existence collectlves.

Beaucoup de ces inltlatives se situent à un nlveau micro-régional,
lntermédiaire entre 1'échelon communal et les instances départementales, à la
jonction des collectlvrtr,e rcreLes des.nrganlsations professionnelles , des
dlverses formes de la vie associattve. Qu'11 s'aglsse d'actions professionnel-
les s'élargissant aux autres secteurs d'actlvités, ou d'opératlons d'arnénage-
ment, d'animatlon à visée plus globale, toutes suggèrent qu'à côté d'un dévelop-
pement dont les centres de décislon sont extérieurs à la petite région, un autre
mode de dével.oppement, plus endogène et ascendant, a aussi sa place et sa ehance.

Pourquol, comment naj.ssent, se déroulent ces lnltiatlves de développe-
ment mlcro-régional; quelle est leur nature et leur loglquer sur quoi ont-elles
effectivement prise, tt.I est Ie thème de cette première recherehe.
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UNE APPROCHE ORIGINALE

Le développement micro-régional est un phénomène trop récent pour
relever de la procédure habituelle de la recherche universitaire. 0n a donc
tenté une dérnarehe originale, associant étroitement praticiens et cehrcheurs,
dans une étude qui voudrait concilier la rigueur scientifique et une efficaci-
té rapldement opérationnelle.

T Les promoteurs de l'étude

Lrinitiative de 1'étude revient à 1'Assoeiation de Formation et de
Perfectionnement Agricoles (AFPA) devenue depuis peu Service d'Utllité Agricole
de 1'Assemblée Permanente des Chembres d'Agriculture . (APCA). Organisme de for-
matlon des technlciens des organisations professionnelles agrleoles, 1'AFPA avait
dans le eadre de son département Développement, organlsé depuls 1969 un cycle de
perfectlonnement "Conduite des Actions de Développement", depuis 1972 un cycle
de longue durée "Animateurs de Développement et d'Aménagement Rural". Les con-
tacts noués durant ces sessionÊ, les études de cas sur 1e terrain, les réseaux
de stagiaires venant des diverses régions de Frence lui ont permis peu à peu d'ac-
cumuler des matériaux, d'esquisser des hypothèses de travail, de repérer des ex-
périences, des méthodes particulièrement intéressantes.

La consolidation de ses activités de formation a lncité 1'AFPA à valo-
riser son acquis en passant de 1'observation empirique à une connaissance plus
méthodique des processus de développementagricole et rural à fonder sclentifi-
quement, par des études comparatives, des pédagogies du développement susceptl-
bles d'être diffusées, à appréci-er plus objectivement la portée et les limites
de ces projets de développement micro-régional.

Cette initiative, née de 1a formation à 1'action, a d'emb1é reçu 1'ap-
pul efficace du llinistère de I'Agriculture, notamment de la ûi:-ectlon de I'Amé-
nagement Rural et des Structures, de la DATAR, la caution scientiflque de spécia-
listes du CNRS, de 1'EPHE, de I'INRA et 1a collaboration d'experts de 1'APCA, des
ARER, etc... Un premier sémlnaire de recherche, du 23 au 25 avril 1974, a permis
aux anlmateurs, chargés d'étude et experts de pr6ciser les attentes, les objectifs
et les modalltés de la recherche, ainsi que les difficultés d'ajustement entre la
démarche des chercheurs et les motlvations des praticiens. Enrichle de ces sugges-
tions et critiques, 1'AFPA a pu reformuler son projet et mettre en place un dispo-
sitif approprié, qui est devenu opératoire au printemps 1975.

2- Les expériences retenues

Grâce à son réseau et à la collaboratlon des organlsations profession-
ne1les, I'AFPA a effectué une prospection d'initiatives intéressantes et d'organis-
mes lntéressés. Deux grandes régions olrt émergé par le nombre et la qué1ité des
expériences entreprises: 1'ûuest (Bretagne - Pays de LoireJ et Sud-Est (Bourgogne-
Rhône-A1pes); à la demande de la DATAR, f inventaire s'est également orlenté vers
le Sud-Ouest. Des contraintes financières ont obllgé à râmener de fI à 7 les cas
retenus.
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Ces expérlences ont été choisies en fonction de ci'ltères géographiques,
économiques, sociologiques définissant des slj,:tèmes socio-économiques différents,
des contextes politiques variés. On a retenu des initiatives ayant déjà plusieurs
années, les unes à dominànte économique, les autres à préoccupation culture1le,
les unes reLevant plutôt du développement agricole, les autres davantage de 1'a-
ménagement rura1. -Le degré d'intéressement des organismes coneernés, la compéten-
ce et la motivation des animateurs ont été également des facteurs importants dans
ce cholx.

La Haute {Taurienne

-Vallée de montagne de Savoie, B communes,2253 habitants en 1975,
-Depuis 1960, essai d'animation pour entrainer un développement micro-
régional à partir d'initiatives agricoles et munlcipales faiblement
coordonnées.

-Principeux acteurs: groupements agricoles (GVA, GVF, STCAJ, municipa-
lités, syndicats intercommunaux, associaticn d'anlrnationi PAR, Parc
de La Vanoise.

-Intérêt pour 1'étude: passage d'une économie pastorale à un développe-
ment agro-touristfque sous le contrôle de la population; place de 1'a-
griculture et du tourisme dans le développement d'un pays de montagne.

tels-ui1!ÈÊep
-Région vitiecle pauvre du Nord-0uest des Pyrénées-0rientales; 3 can-
tons, 32 cornmunes, II 293 habitants en 9175.

-Depuis 197t, à partlr dtlnitiatives culturelles individuelles, essai
de relance Économj.que et de revitallsation d'une région en fort déclin.

-Principal acteur: Le Comité d'Animation pour l,Expanslon Economique du
Fenouillèdes ( CAPEXE I .

-Ïntérêt pour 1'étucle: rôle de 1'animation culturelle pour la relance
économique et sociale d'une zclne méditerranéenne.

Itel!l -Ës-[qrer
'Zone agrieole de moyenne montagne de la Loire; 7 cantons, 80 communes
40 000 habitants en 1975.

-Depuis 1961, prollfération d'lnitlatlves agricoles et rurales pour
assurer le développement rapide de la rÉgion, à partir dfun centre
de rencontre.

-Principal acteur: le Groupement d'rnnovatlon Rurale pour 1'Avenir
du Forez (GIRAF)

-rntérôt pour 1'étude: 1ntérôt pédagogique d'un creuset d'innovation
créant des structures décentralisées à mesure gue des problèmes ap-
paraissen t.

Ni vern ai s

-Arrondissement à dominante agricole de la Nièvre; 6 cantons, 87 com-
munes,31 300 habitants en 1975.

-En 1971, étude-animation d'un PAR dans une perspective de déve1.oppe-
ment globa1.

-Principaux acteurs : Chambre d'Agriculture, animateurs cJu pAR, Syndi-
cat mlxte.

-Tntérêt pour I'étude: intérêt et limlte d'un PAR ,'parachuté".

teg!
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Ancenis

-Régicn agricole cju Va1 de Loire, en Lolre Atlantique; 3 cantons,20'
communes, 28 927 habitants en 1375.

-Depuis 1960, transformation de 1'économie agrj.cole par des organisa-
tions coopératives et techniques dans la mouvance du syndicallsme.

-Princlpaux acteursr toopérative CANA d'Ancenis, CRDA d'Aneenis (Cham-
bre d'Agriculture de Loire Atlantique).

-Intérêt pour 1'étude: rôle d'une coopérative dans 1'animation et le
développement régional; relatlons entre organisation économique et or-
ganisation de développement,

Le llené

-Région pauvre et lsolée de la Bretagne centrale, dans les Côtes du
Nord; 23 communes, 24 154 habitants en 1975.

-Depuis 1965, essei d'animation globale entraînant un développement
endogène de tous les secteurs, solls le eontrôle des collectivités
locales.

-Principal acteur: 1e Comlté d'Expansion du lYené tCEt4i
-Ïntérêt pour 1'étude: valeur et limites d'une animation de développe-
ment partant d'inltl:;tlves locales, aboutissant à un PAR après 10 ans;
techniques d'animatlon variant selon les secteurs de la vie collective.

P loudalnÉ zeau

-Canton agricole et maritime du Nord Finistère; 10 communes, 15 508
habltants.

-Depuis 1959, lnitiatives agricoles et socio-culturelles entralnant un
développement globaL sous 1a conduite d'un SIVOfl efficace.

-Prineipaux acteurs: SfVOH, groupements agricoles, associations.
-Intérêt pour 1'étude: émergence d'un pouvcir local et rôle d,un SIVûII
dans I'aménagement et 1'animation d'une petite région.

cf carte.

3- Le dispositif de recherche

La reeherche associe :

-des animateurs de terrain qui peuvent s'entourer de collaborateurs 1o-
caux de leur choix. Ce sont des salariés d'organisattons professionnel-
les (chambres d'Agriculture, suAD, cRDA, coopérative), d'organisrnes de
développernent micro-régional ou départemental, de structures d'animation
qui ont partlcipé effectivement à 1'expéri.ence en cours,

-des- chargés d'étude non directement impliqués dans l-'action étudlée. Ce
sont des salariés d'organismes publics (INRA, ACEARI, professicnnels
(ARER, CNARI ou privés (FORS) cJe recherche en matière d'aménagement et
cie déve loppe.rnent rural.

-Un conseiL méthodologique réunlt à la fois des res ponsables et des experts
des organisations prcfessionnelles, ainsl que des spéciolistes de 1':iNRA
du CNRS, de 1'EPHE, de 1'ACEAR, de la DATAR.

-Une directiol d'ensemble est assurée par des s,:1ariés du Service Dévelop-
pement de 1'AFPA jusqu'en décembre 1975, sous le contrôle cje la Directton
des Actions Techniques de l,APCA depuis 1376.
(cf liste des réalisateurs de Ia recherche].
Une conventlon d'étude est conclue, pour un ân, entre ltnrganlsme pro-

moteur {AFPA - APCA) et les organismes employeurs des intervenants,
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LES REALISATEURS dE L'ETUDE

Animateurs et chareés d'étude

EXPE RÏEN TE ANIITAÏEUR CHARGE D'ETUDE

Haute l4aurienne lïe1le CR0ZET
Chambre d'Agriculture Savole

P. DAUBARD

Directeur ARER Bourgogne
1

Fenoui 1lèdes P. de BOISSIEU (CAPEXE)

Educatlon et Vie Sociale
F: CLE['IENT

Directeur ïNDAR

Monts du Forez N. FOURNTER, animateur GIRAF
Techniciens de la Ch. d'Agri.
de la Loire.

F. de RAVïGNAN

Haut Nivernais J . P. I{ATHELY
[hairbre d'Agricu]ture N-r àvre

fvl. THOMAS, animateur INDAR
J.N. C0RREZE, ARER Bourgo-
gne.
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An cenis 14. LEBOT animateur CANA

J. GILET aninateur Ch. d'Agr1.
de Loire Atlantique.

Y. LANBERT, TNRA Rennes

nMe e fl. NARTIN animateur CElvl

Comité expansion C. du N.

-;;; ;;;;;;;-- ;:::l
IVIIY. SQUARCION], FEREC) 

NLtr^T
I of

Ploudalmézeau l'4. tlLLïVIER, Ch. Agri, Finis*".
J. C0UEDELt) animateur ULAITïR
A. CARIOU secrétaire SlV0t{

Flme J. YIENGïN

chargée d'étude F0RS Paris

M. ARZEL
BALADIËR
CON FIDA
DUCLOS

FORGET

GOSSET

GOUI]ILLEAU
HOUEE

LABOURIE
f"IACQUARÏ
IVIENDRAS

QUÏBLIER
RE BÏS CTVIUN G

SQUARTÏON I
VIENNEY

Consei I liéthodo logique

Président de la Chanbre d'Agriculture du Finistère.
Directeur de la Chambre d'Agriculture de Saône et Loire.
Chargé de mission- Direction des Actions Techniques IDAT] APCA.
Président de la Chambre d'Agriculture de la Loire.
Dlrecteur Adjoint DAT - APCA.
Chargé de rnissior, DAT - APCA.
Directeur de la DAT - APCA.
Chargé de rnission SUA Trie Chateêu - APCA.
Directeur de recherche Institut National d'Education Populaire.
Chargé de mission DATAR.
Directeur de recherches CNRS.
Responsable département développement SUA Trie-Chateau.
Inspecteur Général INRA.
Chargé d'étude ACEAR, iTinistère de 1'Agriculture.
Economlste, [1a1tre assistant Université de Paris.

Dlrectlon - coordination : lvlfT. F0RGET et HûUEE.
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4- La mé'bhodologie de l'étude.

Cette recherche est née d'une constatation: alors que de nombreuses
zones rurales subissent les mutations qui les transforment, en certaines peti-
tes régions apparaissent des tentatives d':'-ntervention à un niveau intermédiaire
entre l'échelon local et 1es échelons départementaux ou régionaux, enti'e les
structures territoriales et les secteurs d'activités. D'où I'hypr:thèse centrale
de l'étude :

Ces formes C'intervention à ce niveau intermédiaire consti-
tuent pour ces régions des modes relativement originaux et
efficaces pour résoudre les problèmes de transformation des
conditions d'activité et d'existence qui s'imposent à ol1es

Ï1 a été proposé d'apporter une réponse à cette hypothèse en croisant
deux démarches :

Celle des animateurs qui part des actions entreprises, Ce
teurs et de leurs projets, des initiatives, des structures mises en
résultats constatables, pour en apprécier f impact sur l'évolution
région.

leurs promo-
oeuvre et des

de la petite

Celle des chargés d'étude qui part de I'analyse du milieu et de son en-
vironnement dans 1'espace et dans le temps, des activités et des forces existantes
pour y trouver les facteurs explicatifs et les effets réels des actions entreprises
dans les processus de développement.

Les deux études ont fait 1'objet ci'analyses et de rapports séparés.

5- La réalisation de l'étude
e) les études de terrain

Entre mai et novenl,:re 1975, animateurs et chargés d'étude ont réalisé
séparément leur recherche: analyse documenteire, élaboration d'une gri11e d'en-
quête, interviews sur le terrain, compléments d'information et exploitation pour
les chargés d'étude; mise è jour des informations, des souvenirs, traduction des
expériences vécues et essai d'interprétaticln pour les animeteurs. Les uns ont souf-
fert de séjours trop::ourts sur le terrain imposés par des contraintes flnanclères,
les autres de leurs obligations professionnelles et de leur difficulté à prendre
quelque recul envers leur expérience. Plus fondamentalement, on est en présence
d'un phénomène naissant très riche et très complexe, QU'i1 est maLaisé d'analyser
avec rigueur et plus encore de synthétiser. Il faut I'audace des praticiens et
1'urgence de 1'action pour bousculer une démerche scientifique, tenter ce premier
débroussaillage et déjà dégager quelques pistes d'étude pour 1'action.

bl 1'exploitatlon des ra ppo rts
Entre septembre et clécembre 1975,15 rapports sont parvËnus au respon-

sable de la recherche, Ie Haut Nivernais ayant fait I'objet cl'un travail complé-
mentaire. Devant 1'abondance rJes informations recueillies, la diversité des ap-
proches et des présentations, on a tenté de normaliser ces rapports afin de les
Cif+Lrsêr à 1'ensernble des participants. Chacun de ces résur,'3s a êté soumis à son
auteur pour vérification et à tous les partenaires pour examen. Après lecture de
ces "résumés", le ConseiI lYéthodologique a retenu quelques thèmes principaux qui
ont servi de base à une analyse comparative des expériences rapportées.
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cJ 1'élaboration de la svnthèse

Une première tentatlve de synthèse de ces divers travaux a été réalisée
par le responsable de la recherche et adressée, comme document de travail, à tous
les participants de cette étude. Au cours d'un sérninaire tenu à Trie-Chateau lesg- 10- 11 février 1976, 27 responsables, animeteurs, chargés d'étude et menbres
du conseil méthodologique ont dressé un bilan critique des démarches pratiquées
par les uns et les autres, des résultats obtenus; le document préparatoire a été
repris chapitre par chapitre e r divers groupes de travail. Aussi le présent rap-
port est-l1 le fruit d'une oeuvre collectlve, nourri d,un essai d'interpr6tation,
de critiques et d'amendements nombreux, de certalnes réinterprétatj-ons de résul-
tats qui ouvrent sur de nouvelles interrogatlons.

Ce bilan d'une première année de recherche est lui-même une étape qui
lntroduit à des dossiers plus précis et plus opérationnels pour une seconde phase:
parmi ceux-ci le phénomène d'identité mirco-régionale, l'influence des structures
micro-régionales sur les frecte:.:rs économiques, notamment sur I'emp1oi, 1e repé-
rage et la collaboration des pouvoirs Locaux, les modalités des institutions mlcro-
régionales, les fonctlons et pratiques de l'animation dans le développement, sem-
blent devoir retenir 1'attention.
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/]NJ TRODUCTI N/0

01- La problématique de 1'étude

Une évolution généra1e, accélérée depuis quelques nnnées, tend à I'in-
sertion progressive du monde rural au système industriel et urbain largement ma-
joritaire dans nos soclétés occioentales, Celui-ci tend à'.mposer ses modes de
productlon, d'échanges, d'aménagement de 1'espace, d'organisatlon de la vie col-
lective à des sociétés rureles qui y perdent souvent leur autonomie, leur origi*
nalité et leur créatlvité.

Les thèses couramment adrnises expliquent que cette intégration Ê'effec-
tue de manière séle_c,tive, selon des critères d'efficacité économique, de recherche
du profit *t ce-TfllîËance. Sont favorlsés les activités économiques, les espôces,
les forces sociales et culturelles qui vont dans le sens des intérêts et des atten-
tes du système dominant; sont marginalisés et lerissés sans espoir les acbivj.tés,
1es lieux, les groupes et les modèles qui s'en écartent ou s'y opposent. Cette 1o-
gique du profit et de la compétitivité aboutit à :

-]a di'Fférenciation des activités rurales en un secteur modernisé, inté-
gré aux circuits économiques et financiers de 1'économie cle marché et un secteur
traditionnel de subsistance condamné à terme;

-1a concentration des
et à I'abandon des vastes zônes

populetions et des éouipernents en certains especes
rura 1es;

-1'éclatement des collectivités rurales
pinions divers sans projet commun.

en des groupÊls d'intérêts et d'o-

lïais, depuis quelques années, 1'évolution généra1e, la résistance des
faits, 1'émergence de nouveaux courants obllgent les spécialistes à revoir leurs
analyses, à relativiser leurs projections trop systèmetiques. Les processus d'in-
tégration et de désintégration du milieu rural n'auralent pas le caractère inéluc-
table et uniforme qu'on Leur prévoyai L ,.r".; r,: I r e -. Les économistes, qui avaient an-
noncé 1'absorptlon de 1'agriculture ertisanale par: les -rces industrielles, décou-
vrent maintenant les capacités insoupçonnées de résistance, d'adaptation et de créa-
tivité des exploitations familiales; les sociologues, qui evaient prédit "La fin
des paysans" recherchent les conditions de développement des collectivités rurales.
La recherche de la quallté de la vie, la quête de la nature et du village, 1'ébran-
lement du productivisme, de la croissance inclustrielle et de I'engorgement urbain
offrent aux canpagnes des chances cici se structurer, de se développer autrement.

La présente étude pose 1'hypothèse sous forme interrogative : une telle
alternative est-el le possib Ie ? E 11e cr:ns tate en ef fet une étonnante cr'éeti"vité
de certaines collectivités rurales, qui mettent à profit les fallles et les retards
de f intégraticn socio-économique, captent les aspirations nouvelles d'un monde en
mutation pour esguisser une démarche originale, relativement efficace, efin de ré-
soudre à leur manlère les problèmes de transformation des conditions d'activité et
d'existence qui s'l"mposent à ellcs.

Un certaln nombre de ces init:'-atives, très rr:riées dans leurs modalités
et leurs résultats, se situent à un niveau micro-régio!al, i.ntermédiaire entre l'é-
chelon local et les instances départementalG-ô[TÇî6ilâTes, entre ].es structures
territoriales et les secteurs d'ectivités. De 1à, les
sente étude voudrait apporter des éléments de réponse :

uestions auxqueLles 1a pré-
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Ï- Pourquoi ces régions s'organisent-e1les de manière orlginal.e ?

8uels facteurs, quels acteurs, quelles conditlons expllquent cette émergence
d'lnltiatlves ?

2- Comment se déroulent ces initlatives et quel est leur devenir ?

3- A que1le dynamique, à quelle logique obéissent-elles ?

4- Comment ces forces nouvelles s'intègrent-e1les dans 1'organisation
et la pratique institutionnelle ? Quel pouvoir en résulte effectivement ?

02- Développement micro-ré gional ?

Toutes ces inltiatives se présentes comme des essais de développement
micro-régional: terme doublement ambigu, QU'il ne faudrait réduire ni à des dis-
posltlons administratives d'organismes du développement, ni d:tuer dans des doc-
trines de développement chargées de références théoriques, d'implications idéo1o-
giques ou de querelles d'Ecoles. A titre de délBinition de travail, on pourra con-
venir que le développement est I'ensemble des transformations que 1'application du
progrès scientifique et technique introduit dan: 1a vie économique, 1'occupation
de I'espace, 1'organisation sociale et culture1le. Sa résultante et sa chance de
contlnuité se manifestent par 1a création permanente de forces et cle stratégies
socia]es, qu:l s'organisent en pouvoirs et institutlons pour maitriser ces muta-
tlons et élaborer de nouvelles valeurs et iCéologios pour justifler leur action.
Le développement, feit et projet indissociables, est 1'enchainenent historique
des transformatlons d'un milieu donné, la conscience que les forces sociales ont
de ces transformations et les moyens qu'elLes se forgent pour les maitriser.

Le qualificatif micro-régional est encore plus imprécis et son contenu
plus pragmatique. Les critères géographiques, économiques, soclaux, culturels,
institutionnels de cJélimitation d'une petite région, d'existence d'un "pays" four-
niraient ample matière pour un prochain dossier de recherche. 0n conviendra que 1a
petite région sst la znr: couverte par I'action étucliée, une unité opératoire qui
se situe entre la commune et 1'échelon départemental. Sa réa1ité effective va du
eanton à I'amondissement: les habitants du canton de Ploudalmézeau reconnaitraient
aisémqht qu'ils appartiennent à une petite région plus vaste, alors que 1'arrondis-
sement de clamecy recouvre sans doute plus qu'une petite régicrn. A défaut de cri-
tères plus précis, on acceptera de considérer la zone drétude et d'action couverte
par les différents:apports comme une unité micro-régionale, dont la consistance,
1'originalité et 1'efficacité font 1'objet de cette recherche.
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Une analyse rigoureuse des conditions d'émergence d'initi,tives micro-
régionales consistereit è repérer les facteurs déterminants et leur combinaison ?

-facteurs permanents et lointains, qui relèvent de la géographie, de
1'ethnologie, de 1'histoire économique, sociale et politique.

-facteurs récents exogènes qui proviennent de l'évolution économique
et so'iale depuis 1945, de décisions d'acteurs administratlfs, éco-
nomiques extérieurs è 1a région.

-facteurs récents endogènes qui expliquent le mode de réaction actuel
de cette région.

L'état actuel de la recherche entreprise ne permet pas d'isoler avec
rigueur ces variables. 0n se limitera à quelques traits remarquables à quelques
questions que 1'analyse ultérieure pouruait approfondir.

11- Une Situation initiale problématique
Plusieurs traits caractérisent ces petites régions et contribuent sans

dr:ute à 1'émergence d'initiatives de développement
-des régions marginales en difficulté.
-1' ébauche d'un sentiment d'appartenanee.
-la conscience d'un retard à combler.

Ill " Des réEions marsi nales en d.ifficulté

1"L1"L - Ces réqions sont marginales
-aux frontières natj-onales: lvlaurienne, Fenouillèdes, Ploudalmézeau.
-elles sont éloignées de pôles urbains et industriels (Fenouiilèdes,
lvlené, Farez, Nivernaj.s, AncenisJ ou au contraire proches de zones
urbaines qui 1es menacant (['laurienne , Forez, PloudalmézeauJ.

*elles se situent entre plusieurs zones d'attraction, à la jonctlon de

2 bassins d'emploi (ZEDEl, de 2 sphères d'influence économique : ainsi
le Forez entre Roanne et St Etlenne, le [Tené entre Loudéae et St Brieuc,
Ancenis entre Nantes et Angers, etc...

-elles sont éloignées des centres administratlfs ou partagées par des
découpages c ies lgnn:'rn c I a^r'.ns j le lYené f eit I'ob jet de 14 découpa-
ges différents selon les services départementaux publics ou profession-
nels.

1-7L2 - Ces réqions ont utne éuo Lution démoardDhioue pr,ëo ceLpaxfu

-certaines ont une densité très faible: Fenouillèdes, Maurienne, Nivernal'
-la plupart connaissent un vieillissement de Ja populatlon dû à I'exode
des jeunes; un solde n;rturel négatif emêche 1e renouvellement démogra-
phique et condamne la région à un épulsement plus ou rnoins repide et
brutal.

-à 1'opposé, d'autres régions ont une densité qui oblige les jeunes à

s'expatrier, compte tenu du marché de 1'emplol et malgré leur attache-
ment au paVs, ou au contraire è créer sur place les moyens de leur
existence en des conditions ilifficiles: ainsi Ploudalmézeau, Mené, An-
cenis, Forez.

OUELLES CONDITTONS D'EIVI ERGENCE
f=== ==j === ================= ===================-===========

?
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1LL3 - Ces néQions corlseï'uent ?'d'le éconoïrie prëcaire-

Dans la plupart des cas, l'économie est peu différenciée: 1'agriculture
y est forternent majo:'itaire et fajblement modernlsée; Elle est plus un mode de vie
iu.- ie ;rroiuction; pourra-t-e11e longtemps résister à 1a concurrence d'autres ré-
gions agricoles plus avantagées ou modernisées ? Quand une spéculation s'y éta-
blit, elle esb souvent récente, précaire, aux limites du seuil de rentabillté :

ainsi 1a viticulture en Fenouillèdes, les légumes à Ploudalmézeau, I'élevage en

Maurienne. Le secteur secondaire est peu développé , fraglle car resté au stade
artisanal ou contrô1é par des centres de décisions loinbains. Seu1, Le secteur
tertiaire connaît parfois une extension p1éthorique menaçante: ainsi en Fenouillè-
des.

Cette situation difficultueuse est celle de nombreuses petites régions
rurales françaises qui subissent passivement ce dépérissement et cette menace.
Pourquol ce1les-ci se remarquent-elles par leur comportement actif ? Deux facteurs
semblent expllquer en partie cette vitalité originale: un certain sentiment d'ap-
partenance, la conscience d'un retard à conbler.

112- \rers un sentiment dl artenan ce col--Iective

Un peu partout, on retrouve 1'affirmation d'une solidarité de destin,
d'une icientité sociale e'b culturelle, 1'appe1 à un terroir, à une histoire, à

une culture comme, autant de termes indécis qui J.aissent deviner 1'existence, ef-
fective ou supposée, d'un sentiment d'appartenance collective, qui n'e pas encore
assez de cohésion et d'enracinement pour constituer déjà une identité micro-régio-
nale clans une pluralité d'identités. En attendant qu'une étude ultérieure ne pré-
clse 1es mécanismes d'élaboration et 1es composantes de ce procÊssus d'identifi-
cation, on relèvera quelques uns dûs élf':rnents qui peuvent f avoriser l'énrergence
d'un sentiment d'appartenance collective.

1L21_ Les conty,aintes qéoqrnphiques

L'j"solement d'une vallée de haute montagne explique la consistance des
petites communautés villageoises e'u la solidarité de la Haute liaurienne face à

toute rTenace de la nature ou des puissances extÉrieuresi Dans les 7 régions, étu-
diées, des obstacles de circulation, des conditions géographiques, péclologiques,
climatiques constituent pour elles des handicaps à leur insertion dans la société
g1oba1e, mais aussi des éléments de cohésion interne et de différencia'tion face
aux zones voisines.

1L22- TJne Longue histort'e eoïnTwte

La référence historique apparaît comme un fecteur explicatif important,
de même que 1'appel à Ia mémoire collective locale constltue pour les promoteurs
un moyen de réveiller et de ras$embler 1es énergies. S'agit*i1 d'un passe collec-
tif encore présent dans le conscience populaire ou d'une cr6etion de nouvelles
couches soci ales qui ont besoin de ce lien dans 1e temps pour se légitimer ?

Cette dimension historique est variable: en Fenouillèdes, llaute f'lau-
ri-enne ou Forez, e11e remonte au lvloyen Age et parfois à 1'Antiquité; seuls, Ance-
nis et Ploudalmézeau ne sortent pas du YXe siècle. Un peu partout, l-a révolution
industrielle des années 1850 a introduit une cassure dans un équilibre séculaire.
Le percement de tunnels et de routes, la maitri.se de la houllle blanche ont désen-
clavé la Haute llaurienne, industriallsé 1a va11ée, entr'ouvert 1es vi11ages, se-
coué 1'économie et la culture traditionnelles, La croissônca des agglomérations
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de Lyon et de St Etienne a vidé le Forez d'un tlers de sa population, aecentué son
retard et renforcé I'entité de la région. Dans le lviené, la concurrence cJes gran-
des zones industrielles a rompu 1'alllance d'une agriculture archai,que et d'un
artisanat textile, obligeant une partie de la population à I'exode urbain, le res-
te au défrichement des terres et à I'amélioration de l'élevage. De même, le Morvan
a vu son économie bouleversée par 1'avènernent de nouvelles activités et 1'attrac-
tion de la région parlsienne; En Fenouillèdes, la bourgeoisie citadine et les
paysans étendent à I'extrême cles possi.bilités la zone viticole au détriment de

I'actlvité pastorale séeulaire. Ges petites régions sont ainsi entrainées à s'adap-
ter à de nouvelles situatlons, y trouver des pararles efficacesr capter les avan-
tages du progrès sans pourtant se dls loquer.

LL23 - Un sus tème sas[aL et cultureL pz.opre

Affrontées à des conditions géographiques particulières, éloignées des

centres urbains, de petites collectivités se sont ètnsi peu à peu organisées pour
survivre, à 1'écart ou contre les invasions extéiieures. I1 en eet résuJté un sys-
tème social et culturel assez solide, souvent très élaboré et capable de s'adppter
habllement aux appofts extérieurs. Dans le Mené, à Ploudalmézeau, à Anceni.s, ces
sociétés sont fortement hiérarchisées ; e1les sont farouchement éga1it:ires en lvlau-

rienne et en:Fenoui1lèdes' Les relations familiales, 1'appartenance villageoise
fondent un sentirnent eommunautaire prodond et un mode de fonctlonnement qui assure
Ia maltrise des structures de base. La neligion fournlb Eouvent le ciment qui
donne sens et cohésion à ces paroisses juxtaposées r ainsl Ploudalmézeau, Ancenis,
]a I'laurienne et, dans une moindre mesure, le Mené et le Forez. En Fenouillèdes,
la référence rellgieuse est remplacée par de solides traditions politiques. Enfln
un patrlmoine culturel souvent très anoien, cornme en Maurienne et en Fenouj.llèdes,
achève de clonner une physiônomie originale à ces ensembles micro-régionaux. Cet
héritage commun peut être assez prégnant et enraciné pour susciter des énergies
créatrlces, orienter des conduites, ouvrir des horizons, s'ouvrir aux innovations
qui peuvent 1'amender.

Des contraintes géographiques que le progrès technlque n'a pas encore
relativtsées, une histoire collectlve prolongée, une base économique assez peu
différenciée, un systène social assez élaboré pour relever les défis et y trouver
des solutions, un unj-vers culturel cohérent et signiflant, tout eela peut favo-
rj.ser une identlfication, cllcter un comportement commun, résister aux tentatives
de nlvellement et d'absorption.,L'animatlon 1a plus intense et la mieux conduite
peut rassembler mômentanément des forces sociales, faire surgir un consensus mi-
cro-régional ; 1'échec relatif de I'expérience du PAR du Haut ltlivernais démontre
que 1'animation ne saurait suppléer ni créer artificiellement ce soubassement
social et culturel, quand 11 a disparu.

113 - La conseience iltun retard à conibler

A ces colleetivités que 1'histoire a parfois consolidées, 1'évolution
récente apparaît souvent co:nme un danger partlculièrement grave :e1le menace le
pays en son unité et en sa survie, l'obligeant à surmonter un défl capital' La
publication des rÉsultats du recensement, la diffuslon de certaines études, sur-
tout la comparaison avec d'autres régions voislnes amènent la collectivité à pren-
dre conscience de son retard et à vouloir le ccmbler.

Ainsi dans le l'ulené se présente comme "une communauté d'infortune", une
unité volontariste qui rassemble des communes de deux versants jusque 1à peu soll-

dal rcs
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rnais également oubliéæs par leurs centres d'attraction respectifs. Le canton de
Ploudalmézeau se perçoit comme I'un des sceteurs pauvres du lJord-Finistère, voué
à devenir dortoir de Brest, Le Forez a été oublié par les instances départemen-
tales et souvent secriflé à la croissance des pôles urbains voisins;11 ne veut
plus être l'éternel victine et compte sur ses prûpres forces pour se fixer un
avenir. Le Heut Nivernais se dépeuple rapidement, 1'agriculture ne peut assurer
les lendemainsr face à ce "point d'interrogation", i1 faut réagir. En Fenouillèdes,
la crise viticole et la dégradation de la vie collective deviennent alarmantes:
il faut se faire connaître et reconnaître, trouver les aides nécessaires à la re-
naissance micrc-régionale. La Haute lTaurienne sutrit 1e déclin de 1'egriculture
montegnarde, craini: l'lnvasion du tourisme de masse, redoute 1es empiettements de
1'Etat; elle constate la modernisation, mais aussi 1a colonisatlon de la vallée
voisine de Ia Tarentaise. Elle aussi veut profi'ber des avantages de La mise en
valeur de la nature, de la nelge; elle veut se moderniser, mais à son rythme et à
sa manière, en conservant 1e maîtrise de son cléveloppement.

Cette conscience d'un retard s'accompagne parfois d'un refus d'une évo-
lution jugée fatale, voire ln juste si on ne 1'enraye pas. Le Forez, le lulené, Plou-
dalmézeau, le Fenouillèdes ont été sacrifiés à I'essor d'autres zones. Il convient
que cette injustlce solt réparée, que la société, que 1'Etat comp€nse ce retard
ç:ar des aides exceptionnelles dues; dans le llené, on parle de contret de rattra-
page.

Ainsi éveillé, un santirnent d'appartenance peut devenir volonté col1ec-
tive' L'nmpleur des problèmes à résoudre, des retards à combler fait taire un mo-
rnent les clivages habltuels; la base sr:cio-éccnomique est ænccre assez homogène
pour qu'un sursaut eollectif apparaisse possible et qu'un appel unanimiste puisse
ôtre entenr1u. Le développement micro-régional murit Cans une collectiv:lté qui a
encore assez de cohéslon pour reLever l.e défi d'une évolutlon qui 1'ébranle en
son existence, mais qui connaît essez d'inquiétude pour percevoir qu'elle devre
changer; trop sécurisée, e1le n'éprouverait pas la nécessité de I'action communei
trop feible ou traumatisÉe e1le se résignerait ou attendrait tout de 1'extérieur.
ALors qu'ailleurs on s'abandonne à la désespérance clu à la fascination urbaine,
ici an staccroche, on veut rester et s'organiser. t'Le pays ne veut pas mourir",
refuse son déclin, affirn,e son identité, mais ignore encore les voies d'un avenir
possible : "que faire ?".

12- LES PIûNNIERS et LEURS PROJETS

L'inquiétude de la société iocale face à son avenir aurait pu subsister
à 1'état latent ou provoquer des réactions éphémères, si e11e n'avait trouvé des
novateurs, des animateurs pour captei'ces aspirations confuses et ces malaises ac-
cumulés, en leur offrant des modes d'expressicln et de soluticrn aæeptables. Qui
sont ces pionniers e' quels sont leurs projets ?

121- Lt'emergence d.e réseaux novateurs

Affrontés à cet avenir menaçant, des {roupes nouveaux apparaissent dans
le champ social, dénoncent l"a carence des pouvcirs établis et des procédures
habituelles à résoudre ces problèmes, proposent d'autres solutions, d'autres
pratlques. Ces novateurs peuvent être cles institutions, des lndlvidus, des
groupes informels.
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1.2L1"- Ceytqtnes institutions
En Haut Nivernais, f initiative provient de cadres de la Chambre cJ'Agri-

culture et de la DDA de la Nièvre, qui veulent mettre è profit la nouvelle procédu-
re du PAR pour réveiller une région en situaticn critique; ce projet reçoit 1'appui
cie mernbres cie la Jeune Chambre Economique de Corbigny, à I'insu et à l'écart de laplupart des é1us de I'arrondissement. Err haute [Taurienne, I'initiative provient
également de techni.ciens Ce la Chambre cl'Agriculture, de la DDA et cle la DDE de
Savoie, mais plusieurs d'entre eux sont déjà blen connus dans le secteur. Au lieu
de s'appuyer sur des procédures aclminlstratives, ils élargissent les réseaux dra-
nimation informelle nés cle la vulgarlsation agricole et la volonté novatrice des
leaders que les différentes communautés vi1lagéoises ont é1us pour affronter la
rnodernis ation.

Ï1 s'agit donc avant tout d'institutions rJépartementales et régionales,
p1,us ou mr:ins relayées au ni.veau micro-régional. ûn retiendra qu'aucune des sept
expériences n'a êté ciéclenchée par 1es institutions lccales elles-mêmes: un pouvoir
local peut-i1 se renouveler par lui-même ?

1212- Des in&)uidus
Pour gagner la confi.ance des ruraux, en sa phase initiale le mouvement

s'incarne souvent dans un nom, une personnalité. A I'origine de I'expérience du
lYené, la restitution cle 1'étucie cl 'un sociologue "enfant ciu pays", à la fois bien
enraciné dans Le jeu des forces locales par ses attaches familiales, son statut
personnel, ses relations parmi les mrilitants ruraux, mais aussi bien placé par sa
compeitence et ses ectivités pour cepter les informations et lcs faveurs des centres
de décision nationôuxi on le considère assez cJésintéressé, "au-dessus de la mêIée,,,
pour sÊ situer hors des intrigues traditionnelles, sans pourtant menacer le systè-
me et les pouvoirs établis. En Fenoulllèdes, c'est le retour ru pays d'une person_
na11té 1ocale, ancien fonctionnaire cJépartemental: 1ui aussi est bien situé dansla région par sd parenté et ses opinir:lns, à 1'extérieur par ses relations profes_
sionnelles; on ne lui prôte d'autre ambiition que de "vouloir faire quelque chosepour 1e pays". Ailleurs, les courants cle développement micro-régional se cristalli-
sent souvent autcur de quelques pionniers singuliers, selon Cifférents cJegrés clepersonnaliaation.

fl conviendrait cJ'apprfoncjir le profil personnel, le situation et lerôle exact de ces catalyseurs, assez compétents pûur ôtre crér-jibles sans être tech-
nocrates, assez enragés clans l-'aventure commune pour entrainer I'adhésion populaire,
assez désintéressôs pour incarner le pays an se volonté Ce ciéveloppement. Autant
que leurs caractéristiques psychologlques, comptent leurs composantes socioloEliques,
leur insertion réelle ou supposée cians le milieu 1oca1, les institutions, la so-
ciété globa1e. Sont-i1s c1es "rneneurs", des leaders "charj.smatlques" ou fonctionnels?
Çuel est leur rôle effectlf aux divers stades cle I'ection ?

12L3- Des r,éieaun de informeLs
Plus fréquemment, I'initiatlve provient cle réseaux plus ou moins inloor-

ont suivi la même progression. Ces réseaux naissent scuvent cJ,un mêmeculturel" : lrr JAC - IvlRJC, 1e lulFR- CIIR, les lnlalsr:ns Familiales cl ,Appren-
les Fovers Ruraux ont fourni à une nouvelle génération des relations d'a-
méthocles pécagogiques apprcpriées, un morJèle cle société partâgé.

mels qui
" te rre au
tissage,
mitlé des
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r-oe on6spes doivent avoir la senction dtune réusslte professionnelle
dureble pour acquérir la cànfiance du milieu. fls transposent leurs méthodes et
leur esprit communautatire Cans 1es groupements techniques (CETA, GVA), économiques
Icoopératives, groupements de prr:ciucteurs), dans les syndicats orofessionnels et
les institutions locales qu'ils contrôlent. Les "équipes cle mj.lltants et de co-
pains" se transforment peu à peu en relations institutionnelles, leurs visées hu-
manistes en stratégies éleborées: r.tne nouvelle génération Cémontre qu'e1le peut
apporter è la région des élements de soluticn que les pouvoirs étabLis ne savent
plus 1ui procurer.

Ainsi à Ploudalmézeeu et à Ancenis, un puissant réseau Ce militants de
le JAC et du ITFR nccède aux responsabilités agrlcoles locales et micro-régionales.

-Ancenis J ÂC- TIFR CETA-GVA-Syn dl ca 1is me

Ass cei. ntlcns ;'fami li ai ne

-P loudalm'é,zeau JAC_I1FR Associations famillales
[\/A * Syndicallsr'e .

L'un et I'autre entrent à la fois clans les organisations professionnelles
agrlcoles et les collectivités locales, mais Les accentuations et les itinéraires
différent: à Ancenis, on pri-vilégie le syndicalisne et la coopération agricoles, à
Ploudalrnézeau la vie associative rurale et les collectivités locales. Ces varia-
tions semblent provenir davantage des caractéristiques et de 1'accueil Cu rnilieu
que des motivations cJe ces groupes. A ploudalmê,zeau, les réseaux d'animation ont
pu penétrer dans les conseils municipaux à la faveur clu renouvellement du pouvoir
local, alors que les organisations économiques étaient déjà solidement pcurvues;
à Ancenis, I'action synciicale et coopérative a été plus accesslble que l,acces-
sion aux munlcipaLités: 1'action économique a paru prioritaire.

En iJaute Maurienne, cn retrnuve 1'amorce d'une semblable promotion: dejeunes militants agricoles, 'formés par la JAC et le CDJA, fonden'ble GVA, jouent
un rô1e important dans 1'animation micro-régionale, cîé ent diverses organisations
agricoles et touristiques; mals quelie est leur influence dans les conseils muni-
cipaux? Dans le Forez, fe mouvement nait de la rencontre rjes cltadins lyonnais et
de jeunes ruraux en opposition avec les structures départementales. Dans le l1ené,les groupes d'anciens militants de ta JAC, les membres des groupements de vulgari-sation et du CDJA ont joué un rôle important dans I'animation micro-régiona1e,
créent diverses organisetions agricoles et touristiques; meis quelle est leur in*fluence dans les conseils municipaux ? Dans le Forez, Le mouvement n.rit de la ren-
contre des citadins lyonnais et de jeunes ruraux en opposition avec les structures
départementales. Dans le wlené, 1es grouFes d'anciens militants de la JAC, 1es
menbres des groupements rJe vulgarisation et du CDJA ont joué un rôle importent
dans 1'animation des différentes commissions. En Flaut Nivernais, ces groupes ru-
raux sont les meilleurs appuis de 1'expérience de sensibilisatj;n. En Fenouillèdes,les promoteur du mouvement bénéficie Ce 1'aicle cle jeunes étuc]iants, mais eusside la collaboration des organismes économiques issus r]e le vulgarisation agricole.

Partout 1'émergence cJe ces actlons mlcro-régionales coTncide êvec 1'ac-cession aux responsabilités r:J'une nouvelle génération, QUi opère une analyse, é1a-bore une str-atégie, proposs des moc]cs cle fonctionnement et d'intervention diffé-rents cles pratiques des institu'Lions existantes. Le plus souvent, ces novateursappartiennent à cje nouvelles couches sociales que l'évolution socio-i:conomique pro-
meut à des échelons variables et disponibles.

Ces réseaux constituent des rninorités agissantes, ,'I,ailc rnarchante,, de1a population, dans un système oùL des forces sociales s'estompent et cJ,autres ap-peraissent. L'actlon d'un inCiviCu, d,un groupe, cj'une institution peut avoir joué
un rôle déterminant à 1'origine; si I'analyse cépasse cet apport évident, elledécouvrira cles liens moins visibles rnais essentiels entre ces initiatives inCivi-duelles, le soutien des réseaux de groupes ln'formels; 1'attitude au moins permis-sive des insLitutions principales.

,."/,..

CRDA _ CANA

municipal-ités.

municipalités.



17-

122- Proiets et thèmes mobilisateurs
Pour entreîner 1'edhésion de ces collectivités inquiètes, les groupes

ani,mateurs doivent affirmer qu'un avenir est possible, qu"'i1 y a quelque chose
à faire". PLutôt qu'une programmation explicite, mi.eux vaut parler de quelques
objectifs majeurs qui se définissent et évoluent au gré des créneaux dlsponibles
et rles résultats atteints. Ils se situent à la jonction des aspiraticns latentes
des passibil-ités de la société locale, des courants nouveaux et cles contraintes
de la société globale; ils scnt tributaires de la situation micro-régionale, mais
plus encore des thèmes qui irriguent ltopinion nationale à un n,oment donné.

Ces objectifs se dessinent sur une toile cie fond, sur un "projet g1oba1"
dans les années 1960, i1 pouvait s'identifier à la modernisation Ces activités;
depuis, il doit intégrer d'autres éléments et inspirations. Un peu partout dans
1es 7 expériences, se retrouve 1e grancl courant réformlste véhiculé par la JAC,
le CftlJA, certains mouvements ruraux des années 196û-1S64: humaniser une évo1u-
tion iréversible, en modernisant les structures Ce production et en l-es enca-
drant par des services professir:nnels appropriés, en confiant aux collectivités
rurales 1'aménagement de lèur espace pciur le renCre accessible à tous, en revita-
lisant le tissu social par une animation de la vie communautaire et un renforce-
ment du pouvoir local. Cette "voie propre du développement", ce "oui. au progrès;
non à la prolétarisation" implique la formation d'hommes responsables et soliclai-
res, pcur promouvcir des entreprises rentables selon le mode coopératlf, pour
prendre en charge des coLlectivités à rendre vivantes, ouvertes sans complexe aux
apports de la civilisatinn montante. Ce projet d'un développement rural maîtrisé
par les ruraux rejette aussi bien les thèses d'une intégration totale des campa-
gnes au systèrne industriel et urbain, que le meintien cle sociétés rurales auto-
nomes, protégés, à 1'écart de la vie moderne.

L22 1- tJne nadeynisation mattz"ùsée

Chaque région accentue tel ou tel aspect de ce projet national. Sou-
vent, on privilégie la dimensicrn Économique, en reliant des propositions précises
dans une insplration globale. Dans le stcteur drAncenis, le groupe syndical en-
tend maîtriser les techniques de production et conquérir solirlairement 1e pouvoir
économique grâce à une coopérative puissante; cela deviencjra plus tard "accéder
ensemble à un rrieux-être". A Plouclalmézeau, i1 s'agit de "se morJerniser, s 'orga-
niser et s'unir pour être heureux ensembLe". L'objectif nrinclpal consiste à-ii-
xer la populati-cn en lui procurant des emplois et des services; la modernisation
de 1'agriculture et des autres secteurs d'activité s'lnscrit dnns une visée plus
91oba1e de développement communautaire hramonisé "de tous, par tous et pour tous",
assuré par les lnstitutions lccales et professionnelles. Le Fcrez accueille les
mêmes thèmes modernistes et hrri.lranistes: prcgrès technique, coopération, agricul-
ture de groupe, action sur les structures. lTais une dimension supplémentaire ]eur
apporte une autre coloration: suivre le progrès ne suffit pas, il faut I'inventer
de manlère originale avec les forces qu'on aura levées; un foisonnement d'initia-
tive, une libération de toutes 1es énergies locales assurera le développement
intensif rapide de la région, avec la participation de sa population.

L222- Anination et déueloppement

Les 4 autres expériences souscrivent au même projet global, mais lui
apportent des accentuations différentes: cJéveloppement original en référence
à une culture propre IHaute Maurienne, Fenoui]1èclesJ, développement encJogène
(Haute {Taurienne, I'nlenéJ animation devant susciter un développement Ilyené, Haut
Nivernais, Fenouillècles I .
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La na:Lssance du mouvement a autant scn origi.ne cians les caractéristi-
ques propres du milieu local que dens les thèmes des organisations è audience na-tionale. En Haute llaurienne, 1'appel à le moCernisation doit se couler dans lafsrte tracition cornmuneuteire et égalitaj.re Cu système local à ses deux niveauxvillageois et micro-régicnal. Chaque commune et I'errsemble 6e la vallée veulentcapter les avantages du progrès, rles açrports extérieurs, mais à condition derester "mâÎtre chez soi". Le projet s'exprimera donc à 'bravers rliverses initiati-vPS, sôns cohérence affirmée ni autorlté centrale reconnue; divisen le pouvoir
Êst encore læ meilleur moyen dæ ne ;;as le subir. Un contrôle social efficace fil-trera 1es appor.ts cje I 'extérieur, clis pe rsere les investissements , freiner_a lesréallsations trop rapi'Jes pouvant menacer 1'équilibre cle J.a vallée, réservera
aux habitants 1es emplois et les revenus tirés de la mise en v,aLeur cles ressour-ces locales, soumettra toute initiative à 1'échelle de veleurs c-tu pays" La Haute
fYaurienne se développera avant tout par les irauts maurj.nsr pour les hauts maurins,à la mesure et.:u rythme des hauts maurins.

En Fenouillèdes cornme en llaute lvlaurienne, on a une culture, une hlstoireassez riches pour ne pes copier servi-lement les autres; iîais icj., le systËme so-cial n'a plus la même cohérence ni le môme dynamisme. Dens cette région fortementdéprimée, les anj-mateurs veulent réveiller 1à pays en fidélité à son histoire età sa culture, per un projet de renaissance culturelle appelé à entraîner une re-lance économique. Par des inltiattives artistiques, Dar la mise en vaLeur de sonpati-imnine naturel et historique, ils veulent faire connaître le Fenouillèrles etses produits, solliciter les touristes pour mieux vendre le vin, attirer des créa-teurs d'emplois, assurer la crolssance économique. "f!ous sommes un vieux pays char-gé d'hlstoire: gu'on ne nous oublie pas !",
L'expérlence du llené nait également clu ref us ci 'une évolutlan fatale:"Le lvlené, un pays qui ne veut pas rncurir". Le projet initial est clonc néi;atif , sansobjectif précis ni programme axprlicite; il n'a cl'autre but que r]e faire prendre

conscience à 1a population cje sa situation, pour 1'amener à s,æxprimer, à se pren_dre en rnain pour trouver en erle-môrne les objectifs et les mo5rens de son cévelop-pement' Priorité est cJonc donnée à 1'aninrat:'-on pour qu'elle déclenche un dévelop-pement elabal, endogène, envisageant le cevenir micro-région.-ll dans toutes ses di-mensions économiques, sociales et culturelles, La moclernisation cjes i;ctivi.tés n ,est
pas rejetée, mais rendue désirable, acceptable par tous; elle exprime un projet depromotion collective s'appuyant sur une volonté ponulaire, cet'ap;-re1 à la créati-vité s'exprime par cles discours volontaristes ( "on est cJ'abarcj du wlené" . .; ni àgauche ni à droite, rnais tout LJroi'b... Nous sonrmes tous des boiteux, cles laisséspour comDte, mais, bras clessus bras rJessous, on fera un bout cle chemin ensemble,,).L'urgence du développement estompe les oppositions traditionnellcs: Le tïené a besoinde tous pour définir et réussir si:n projet. Dans le Haut Nivernais enfin, la prépa-ration offre I'occasion d'une animaticrn qui devrait inciter Ia population à expri-mer ses aspirations, à riégager de nouveaux groupes capabk:s de concJuire un cJévelop-pement que les pouvoirs locaux ne peuvent plus assurer.

Ainsi tantôt le projet privilégie la moderniseticn des activj-tés et s,ex-prime en des propositions rapicicncnt réelisables; tantôt il met L,accent sur unemarche d'animation clestinée à susciter i1es forces et c]es projets. Tantôt il trans-pose au plan micro-régional des thèmes cie la société globale en les nciaptant à sescaractéristiques propres; tantôt il favorise I'expr-ession cle I'identité et de lavolonté loca1es, enrichies c'apports extérieurs. Par delà ces veriantes, le thèmefondamental demeure le même: grâce à le mociernisntion cles erctivités et du cadre devie, combler le ret*rcl de 1a région, promouvoj-r urr "cévelopperne nt global cje tous,par tous et pour tOus".
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13- UN EVENEYIENT DECLENCHANT

Ce malaise né d'une situation aggravée, cette volonté de changement,
cette émergence de nouvelles forces sociales et de nouveaux projets exigent sou-
vent un évènement pour se révéler et se nouer ensemble. Pour déclencher un déve-
loppement global et partlcipé, un certain seuil cloit être franchi dans la prise
de conscience collective, dans la maturatj.on des forces et cje leurs propositions,
qui suscite un regard nouveau sur la réa1ité familière, transforme f inquiétude
en espoir, la passivité en volontÉ de vivre et de faire quelque chose, 1a dépen-
cjance en afflrmetion d'une autonomie agissante.

Dans plusieurs expériences, cet Évènement, ce franchissement de seuil
peut être situé avec préetsion, au risque u1'estomper le cheminement collectif
antérieur qu'i1 accèlère; ailleurs, i1 a'oEit plutôt d'une accumulation d'évène-
ments moins significatlfs qui opèrent 1e passage de 1a passlvité à I'action.

L'évènement peut être provoqué dé1ibérément pour entraîner Ie processus
'de développement. Dans le Haut Niverneis, cle jeunes cadres cle Corbigny et des tech-
niciens d'organisations départementales saisissent 1a procéclure nouvelle clu PAR
pour entreprendre, de mars à septembre 1971, une campagne de sensibilisation et
d'études remarquables et scientifiquement organisée. Dans le Plené, 1'évènement
inltial est aussi précls et localisé, mais nlus lmprovisé: la restitution en'1355
d'une étude socio-historique par un "enfant du pays" provoque un vaste mouvement
populaire de façon inopinée, à 1a surprise des pouvoirs en place et Ce son propre
instigateur; ici, aucune méthode précise, aucun programme explicite ou inavoué.
En Fenouillèdes, c'est la réussite populaire cju Son et Lumière de Caurjiès en 1921,
à f initiative d'un fonctionnaire revenu au pays natal, eui marque le début cle
I'opération mi.cro-régionale. Dans le Forez, jeunes citadins de 1a région lyonnaise
et jeunes ruraux du Forez prennent l"'habitude cje travalller ensemble et cl'Échanger
leurs idées ciurant les chantiers cin restauration'Ju château de Goutelas amorcés en
1961; en 1967, 1e courant est assez solide pour ûrganiser des journées d'Études
qui rassemblent 160 agriculteurs;11 affirme alors sa force et I'originalité oe son
projet.

Des évènernents politiques, des réussites électorales exprimant une
confiance populaire font ainsi émerger des forces et Ces orientations jusque 1à
timides et llmitées. La victoire surprenônte cJes militants ruraux aux élections
municipales de 1959 marque le tournant décisif de I'action micrc-régionale dans
le canton de Ploudalnrézeaui une jeune équipe eccède aux responsabilités locales
et y apporte un souffle jusque 1à inconnu. Dans le sectçur cl'Ancenis, plusieurs
victolres retentissantes marquent 1e remplacement des é1us traditionnels par des
militants issus de la JAC et formés par 1e CNJA: vi.ctoire de B. Lambert aux élec-
tions léglslatives de 1958, de lI. Thareau aux élections cantonales de 1961, entrée
de plusieurs syndicalistes au bureau rje la CANA en 1g62; tout paraît alors possible
à ce réseau de milltants solidr:ment structuré.

Rien de comparabie en Haute l'laurienne, où les communautés locales
sont sans cesse maintenues en évei1 par des menaces naturelles, économiqueg ou
administratives qui rnettent en péri1 la collectivité même: inondations de 1957,
création du Parc National rJe la Vanoi.se en 1963, projets touristiques de certains
promoteurs extérieurs, élections municipales, etc... 0n retienclra surtout le voyage
d'étude organisé dans 1'Isère en 19t18 par les groupements cle vulgarisation agricole:
ce voyage et les journées d'étude qui suivront vont décloisonner quelque peu les
professir:ns et les communes, ouvrlr les horj.zons, faire naîtré une eertalne cons-
cience d'appartenance à la vaLlée, consti'buer les Équipes d'anirnatlon C'où naitront
les projets et les actions 1es plus solicjes,
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Dans le processus de maturetion qul falt émerger les initlatlves micro-
régionales, existe donc un évènement, plus ou molns tnterne, souvent préeis et
localisé, parfois diffus. I1 r6vè1e une situation, un réseau jusque 1à fragile
ou peu connu, des forces sociales nouvelleg, un proJet crédible. Cet évènement
frappe 1'opinion locale et vaut à ses promoteurs la confience d,une partie de Ia
population; mais i1 frappe aussi 1'opinlon extérieure, suscite I'audlence sinon
f intérêt des centres de décision, amorce 1'obtention de crédits spéciaux, ren-
forçant d'autant Ia crédibilité près de la pcrpulatlon. Confiance intérieure et
audience extérleure se eonjuguent, chargeant 1'évènement et ceux qui I'ont mal-
trlsé de toute I'attente de groupes insatisfaits. Un évènement marquant, une suc-
cession d'évènements de même sens démontrent que quelque chose commence à changer
dans une région jusque 1à passive ou inconnue.
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II LES PHASTS DE L' A C T I O N

L' ection collective ainsi iJéclenchée
selon cjeux grancJs types C'évolution !

quetre
tifs de

au niveau micro-régional progresse

-un mouvement continu, progressif, fait cj'initiatives qui s'addition-
nent, d'actions motrines por:ôfue1les qui s'appellent, s'imbriquent,
Élargissent leurs perspectives et mettrent le pays en état de créa-
vité permanenbe : ainsi Plouclalmézeau, Ancenis, Haute Maurienne, Forez.

-Un mouvement plus rjiscontinu dans le temps et I'intensité, où une ani-
mation volontaire décl"enche un temps fort Ce prise cie conscience, de
mobllisation et i.1 'organisation des énergies, pour une clurée ]imitée,
susceptible de se renouvele:r, de se prolonger: telles sont les expé-
riences du lvlené, du Fenouillèdes, Cu Haut Nivernais.

Au-de 1à de ces différences cie rythmes et c,re mocialités, on peut déce1er
phases principales, qui sont aussi quatre éléments permanents, constitu-
toute action cle déve lcrpoement ;

phase de gestation Ce forces et de projets,
phase de rassemblement cJes for.ces et des objectifs,
phase de différenciation,
phase de maturité,

- unÊ
- une
- uire
- une

t4 Une sestation de forces e b de projets

0n se bornera à reprenrlre ici sous une autre forme I'articulatlon des
éléments ccnstitutifs, cié jà analysés comme concjitions cJ'émergence.

211 Une tradition de l-ibération cot-t-ective

Plusieurs expériences se réfèrent à une trailition C'organisation et rje
libération collectlves, æncore très vlvace dans la conscience populaire. pour
ccmprendre 1'action rnicro-régionale clans 1e secteur. C'Ancenis, i1 faut remonter
aux années 1950 : une paysannerie jusque 1à inorganisée constitue rJes syncJicats
et des coopératives pour échapper à la tutelle cie 1'aristocratie terrienne et cju
négoce privé. Une 'Force sociale autnncrme grancllt, s'affirme peu à peu jusqu'en
136Û ; cette force trouve alors cians la génération issue Ce la JAC et du CDJA
une nouvelle vigueur, une dimension cle promoticn cr:llective. La paysannerie de
PlouCalmézeau a lcngtemps subi la tutelle de "grosses famil1es" a1liées à I'E-
glise et des grandes organisations professionnelles qu'elles contrôlaient. Là
aussi, la JAC et le CDJA apparaissent comme un mouvement ci'éclucation de masse,
où s,e f orgent des méthoCes cl' analyse, cJes i:ro jets, des équipes, des leaCers. Le
mouvement 11 'émancipation â sans tioute moins d'ampleur et cle cohésion, mais i1 lst
aussi profondérnent enraciné dans le For-ez et le lTené, longtemps oubliés ou sacri-
fiés à 1'esscr des régions voisines. En Fenouillèdes, i1 se greffe sur une longue
tradition d'crganisation coopérative à base communale et à option socialisante,
née des crises agricoles entre 1920 et 1925. Quant à la Haute Maurienne, elle a
toujours lutté contre les atteintes à la démocratie villageoise et à I'autonomie
de la vallée.

A n--+n p.luir de ce soutlassement identique, parfois enfoui et souvent ravi-
vê, l.a gestation micro-régionale clif f ère selon les mc.jes cle progressicn des ex-
pé rien ces .
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212 - Ltélareissement des perspectives

Quand I'action se déroule de manière contlfiupr Blle emprunte f itlné-
ralre maintenant connu de 1'élargissement des inltiatlves agricoles au dévelop-
pernent micro-régionaL. En accédant à la directlon des expLoitations, les jeunes
agriculteurs transposent au plan professionnel les solidarltés et les nÉthodes
expérimentées dans 1es groupes de 1a JAC, des lvlaisons Fam1llales, des Foyers
Ruraux et du COJA: ils créent des CETA, des GVA. Une premlère phase d'analyse
méthodique les fixe sur leurs champs d'essai ou tel atelier de production ani-
male ; une seconde phase les incite à étendre cette }ogique technlclenne à l'en-
senble de 1'exploltation. Ltinsplration humaniste réapparalssant pour contester
f indlvlcluallsme du profit ou du prestige, iLs coordonnent les groupes:spéctaLl-
sés et polyvalents pour en faire les "cellules prospectives" et les "centres mo-
teurs" du développement de la petlte région naturelle. Puls 1'actlon de ces grou-
penents de base s'élargit rapldernent de la performance technique à la rentabili-
té économtque,de 1'économie de I'exploitatton à 1'économle agrlcole, du dével.oppe-
ment agrlcole à 1'aménagement rural et au CéveLoppernent mlcro-réglonal. Une frae-
tLon montante de la populatlon s'identifle ainsl à un espace donné, en passant
de 1'espace villageots, lieu de 1'appartenance habituelle, à L'espace micro-ré-
glonal, lieu de see nouvelles solidaritée. Le syndlcalisme et les Chambres d'Agrl-
culture sûnt parmi les instigateurs de cet 6larglssenent. L'effort agricole cJolt
alors coopÉrer avec les autres professlons, les munlclpalltés, les pouvotrs pu-
bllcs pour promouvolr lranénagement et le développement de cet espace : 1'actlon
sectorlelle initiale devlent 1'un des chapitres de 1a polltique micro-réglonale,

Cette évol.ution générale s'observe dans plusieurs des expérienees re-
tenues, avec des variantes qul tlennent plus aux tolérances du mili.eu qu'aux
idéologies de l.eurs promoteurs. A Ancenls, les groupes de milltants agrlcoleg,
f.rrtement margués par J.e syndicalisme CNJA de 1960, pÉnètrent à la directlcn de
la CANA, outil coopératif capable de leur garantir la maltrtse économique 3 lls
fsndent eussi Ie CRDA pour élargir 1'lnfluence de leur eourant moderniste, pour
entrainer I'ensemble des agriculteurs. wlals 1Is débordent rarement Le domaine
êgricole I Ia masse traditlonnelle ne suit pas ; les réuesites éleetorales de-
rneurefit fraglles et llmltées. A Ploudalmézeau par contre, le groupe des mititants
agricoles, tout en s'intégrant dans les organisations paysannes, se ramifie ra-
pldenent dans les associatlons familiales, les mouvenents ruraux ouverts aux au-
tres professions : lls y trouvent un tremplin pour la conquête des mairies, dès
qu'un pouvolr vacant s'offre à leurs forces et à leurs conceptions. A Goutelas,
les échanges des Jeunes agriculteurs du Forez avec les urbains ÉLargissent d'em-
bIée 1es obJeetifs ! on poursult slmultanément la conquête des organisatlons pro-
fessionneLles et la volonté de dévalopper I'ensembLe du Forez.En Haute Maurlenne,
Les groupernents de vulgarisation découvrent vite que 1'action agrlcole doit se
situer dans une perspective d'aménagement, d'anlmation et de développement de
I'ensemble du Fays.

213' La proyocation dF lq prise de conscience

Suand 1'animation mlcro-régionale s'opère dans un mouvement contlnu,
1'Évènement déclenchant ne falt qu'accé1érer et amplifier un procÊssus en ges-
tatlon, par csntre, I'animation doit se faire plus pressante et plus intense
quand cette maturatlon n'existe que très faibl.ement. Le [TenÉ a ét6 à 1'écart
des grandes tentetives de renouveau syndlcal, de vulgarisation agricole i cer-
talns groupes très llmltés ont bÉnéficié de I'entraînement des centres techni-
ques des réglons avolstnantes. Les enquâtes-partlclpation effectuées en 1962
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et 1963 avaient déjà éveillé les mentalités à la nécessité d'une actlon collec-
tive; celle-cl chemine dans les esprits, les dj.scussions pendant deux années,
avant d'exploser au printemps 1965 dès que 1'occasion 1ui est offertr:. L'inser-
tlon des promoteurs dans le milieu, 1'appe1 à 1'hlstoire et à la culture locale
vont apporter un caractère authentlque et entraîner 1'adhésion spontanée d'une
fraetton importante de la population et de ses élus.

Au contraire, Ies actions du Fenouillèdes et du Haut Nivernais auront
un aspect plus artificiel, plus "construit", mûins enraciné. Pour acquérir une
légitlmité au nlveeu micro-régiona1, le CAPEXE tente de recréer une culture 1o-
cafe, de redécouvrir une identité culturelle, en se référant à 1'histoire des
Cathares, au p€ssé lointain du Fenouillèdes. S'agit-l1 de facteurs culturels
encore présents et agissants dans la conscience collective ou de la reconstruc-
tlon d'une culture morte par des intellectuels et des étrangers passéistes ? En
Haut Nivernais, les études et 1es séances d'animation ont pour but de susciter
cette même gestatlon de forces et de projets, de suppléer ainsi ce réseeu d'ôc-
teurs que L'on trouve ailleurs; 1'affrontement entre des animateurs extérieurs
et Jes leaders locaux, la succession de temps forts d'animation et de longs mo-
ments dtattente, de négociation administrative sont parmi les raisons qui auront
llmité I'expérience à cette phase préalab1e. 0n n'improvise pas une action d'ani-
matlon et on ne la suseite pas arb.,itrairement : elIe suppose un temain favora-
ble, un certain rythme, des délais de maturaticn et sans doute d'autres conCitions
pour que la greffe prenne.

22 - Un rassemblement de forces et C'objectlfs

Au terme d'une maturation progressive ou d'une campagne d'animatj.orr,
Ia "conscience collective" franchj-'u un cartain seui1, cc'nnaît un "temps chaud"
de remise en cause au sens évoqué par Durkheim, de réorganisation des pratlques
et des représentations. Un regard nouveau et critique est porté sur la réa1ité
quotidienne et sur les habitudes insbitutionnelles : ce qui étaj.t accepté, subi
comftE al]ant de soi, devient moins évident, plus problématique; le "on n'y peut
rien" devtent le "il feui: qr:c ça change". Par delà leurs clivages et leurs appa-
rells, plusieurs catégories sociales se retrouvent, affrontées au même devenir,
se reprennent à espérer et parfois à rêvær,

La situation micro-régionale dont on prend conscience apparalt comme
un défi à toute la collectivité : i1 faut passer de f initiative sectorielle
à I'actlon g1obale. 0e nouvelles soLidarités apparaissent, des cohérences et des
prtorités émergent, une dimension micro-régionale s'ajoute aux actions en cours.
La globallté des aspirations s'exprime dans un éIan cornmun, amoncellement d'ob-
jectifs et d'actions accessibles par séries de problèmes dominants ou par grands
sect.eurs d'activité, assez vasbe et essez vague pour que chaque catégorie de po-
pulation se sente concernée, y trouve plus d'avantages que d'j.nconvénients; à
défaut de projet commun, le courant rjéclenché demande une coordination des ac-
tlons ponetuelles existantes, une concertation des initiatives, un décloisonne-
rnent des interventions et des programmes. Une nouvelle couche sociale candidate
au pouvoir tente de falre partager sa conception du devenir loeal en Cénonçant
la gravité de la situation, 1a côrence des appareils exlstants et en se présen-
tant comme sauveur de la région.
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221 - Se rassernbl-er pour sauver ].a région

Plusieurs des expériences analysées connaissent une phase "unanimiste,
populi.ste", où I'union des forces entraîne un effacement momentané des clivages
habituels, au niveeu du discours plus que du comportement effectif. C'est sans
doute dans le Mené où 1'appel unanimiste a été le mieux exprimé et sa réussite
inittale la plG?clatante. Comme le CELIB à ses débuts était parvenu à rassem-
bler la quasi-totalité des forces éconcmiques et sociales par de1à leurs divi-
sions habituelles afin de sortir la Bretagne de son sous-développement, 1e
Comité d'Expansion Cu l'lené a rassemblé momentanément toutes 1es forces locales
et remporté un vif succès populaire, dans son effort pour sortir 1a petite ré-
gion de son enclavement et de son délaissernent. Cette réussite populaire incon-
testable a sans doute plusieurs causes : une base socio-économique relativement
homogène, un projet assez global pour atteindre L'ensemble de 1e population
sans bousculer aucun intérêt particulier, le langage unanimiste inhabituel des
animateurs, 1'équilibre habile trouvé entre 1'émergence de nouvelles équipes
et la partlcipation de 1'ensemble des élus, I'absence d'un groupe socI.al, d'un
partl politique ou d'un organisme socio-économique assez influent pour paraltre
conduire 1'opératlon et devoir en retirer les bénéfices, I'audience rapidement
acquise à 1'échelon national et 1es espoirs d'aides substantielles qu'elle a
fait naître, ete...

En Haut Nivernais, 1e mouvement a les mêmes visées, mais n'aura pas
les mêmes résu1tats. Les animateurs déploient un dispositif très élaboré de
contacts, réunions, expositions pour atteindre directement 1'ensemble de la po-
pulation, lui donner la parole, Ia chance de pouvoir exprimer ce qu'elle veut.
Aucune attention particulière n'est réservée aux é1us, dont on craint les fi1-
trages et les querelles partisanesr Bien orchestrée par La presse, 1a campagne
de sensibilisation atteint plus de 1600 personnes ;27t volontaires prolongent
Le travail de réflexlon en plusieurs commissions. La population a largement ex-
primé ses déslrs et même démontré sa capacité de dégager des orientations prio-
ritaires: créat.lon d'emplois industrie16 mais pas à n'importe quel prix, diver-
sification des petites et moyennes entreprises, des équipements collectifs, etc...
un groupe de synthèse est parvenu à élaborer une stratégie, ufl plan de dévelop-
pement. Mais déjà I'attitude de nombreux é1us Laisse entrevoir des obstacles
qui surgiront dès qu'i1 faudra passer de la proposition à la dérision et à la
réa lis ation.

En Fenouillèdes, on ne peut situer une phase unanimiste, mais 1'opé-
ratlon procède de la même inspiration : rassembler les forces vives pour sauver
un pays qui se meurt. Grâce à I'appui Ce groupes de jeunes et à la réussite du
Son et Lumière de Caudiès, Le courant culturel s'1nfiltre dans le seul "créneau"
d'action disponible qui n'indispose pas 1es pouvoirs et les rapports de forces.
SÛr de cette assise et de son-audience, le courant d'où va naltre te CAPEXE
(1973) essaie de s'élargir dans cleux directlons qu'11 veut rendre complémentaires

- des réalisations culturelles de Caudlès au dÉveloppement et à 1a
coordlnation des actlvités culturelles et sportives de 1'ensemble
du Fenouillèdes, des activités estivales à I'animation permanente.
Si CaUdiès reste la base solide, 1a plupart des fêtes locales et
professionnelles s'intègrent maintenant dans un programme concerté
d'animatlon et dans une publicité commune.
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- de l,action culturelle au Céveloppement éconornique. En attirant les
touristes et en faisant connaître 1e peys, on voulait favoriser la
vente cJes vins locaux, réorganlser le cormerce viticole, favoriser
la création d'emplois industriels et artisanaux. L'impact du CAPEXE

en ce domaine est plus modeste et imprécls : réorganisation de grou-
pements de producteurs, ôctions promotionnelles du SICA et coopéra-
tives, implantation cj'une petite entreprise à Caudiès, obtention de

l'étude d'un PAR et projet d'un contrat de pays. Si I'on ne peut
êpprécier une action encore trop récente, il est pourtant certain
qu'en 1972-1973,le IAPEXE a apporté un souff]e nouveau, un horizon
plus large à ce système économique et social fortement cl,oisonné.

222 - Se rassembler aut d.e lf asriculture

La volonté unanimiste varie cians 1es moyens et les résultats guand

I'acôion provient de groupes agricoles qui entreprennent de transformer lÉur
région. Ainsi dans le secteur d'Ancenis, 1'équipe syndicale qui accède aux res-
ponsabilltés professionnelles s'aCresse essentiellement à 1'agriculture pour en

faire la force principale du développdment régional, Cela se tradulra par I

- le contrôle rl'un organisme économique, 1a coopératlve CANA, qui
doit être au service de I'ensenble cles agriculteurs de la région, en diversi-
fiant et en modernisant leurs activltés, en leur apportant 1'encadrement tech-
nlque, la sécurité financière, en {acllitant les investissements et la partici-
pation : la CANA offre une chance de réussite à tout agriculteur qui veut réus-
sir, quel que soit son poids économique, sa production.0n veut atteindre tous
1es agriculteurs, mai.s 1es normes lmposées éliminent le grand nombre. Les diri-
geants de la CANA feconnaissent cette séldctivité, qu'iIs veulent attÉnuer par
une solidarité qui multiplie Ies chances et les garantles. La CAltlA devient peu

à peu un instrument de planification agr:o-alimentaire, un pôIe d'emplois, un

moyen important de développement régional ; mais au bénéfice de qui ?

-,1-a constitution cl'un organisme technique, le CRDA, né de la volonté
de parvenir à une meilleure concertation des actions agricoles et à un élargis-
sement de leur public. De 1968 à 1972, dans La mouvance du syndicalisme, le
CRDA a partiellement réalisé ses objectifs ; atteindre plus d'agrlculteurs,
inclure les problèmes de production agricole dans les préoccupations d'aménage-
ment rural e'b de développement régionel.

- des engagements politiques qui démontrent I'intention de ces mili-
tants de s'adresser à Itensemble des catégories sociales rJu seeteur. Quelques
succàs électoraux et l'évolution politique de cette zone situent 1'audience
de ce courant.

Agissant Bur un secteur plus limité, celul du canton de PloudalnÉzeau
1'égUipe agricole, qui porte I'un des siens à la mairie de la cornTnune-centre en

1959, aura plus de réussite clans cette volonté d'élargissement ; elle associe
les autres catégories socio-professionnelles à 1a gestion communale, par des

commissions municipales et extra-municipales. Plutôt que de tout concentrer
à Ploudalmézeau, e1le développe 1a coopération intercommunale au niveau du

canton : la réussite incontestable du SIVON, à travers ses réalisations et
les moyens importants qu'il se rJonne, démontre qu'une nouvelle lntensité est
née, qui n'efface pas 1'entité communale. Dans le secteur de Ploudalmézeau,
toutes les formes de solldarité sont favorisées : associations familiales,
culturelles, sportlves, groupement d'artisans, de commerçants. Une animation,
culturelle lntense stimule et organise cette vle associative, le SIVOivl étant



26-

le chef d'orchestre de
une cohéslon durable.

cet enselmble qui veut ignorer les ccnflits et rnaintient

En H"q!= lTu!rig-!-l", f a volonté rje déclolsonnement cJes groupernents
agrico1esffiriossatureclel'animati"";;;;i;-u"-À*u"t"à],1ndi-
vidualisme communal et connaît des fortunes diverses. Les équipes d'animation
désirent faire naÎtre 1'entité Haute llaurienne, situer 1'activité agricole
dans un contexte économique plus vaste indispensable à son maintien, envisa-ger 1'aménagement pour I'ensemble de le vallée. De 1966 à 1972, cette tentatlve
d'élargissement remporte d'incontestables succès r des groupes d,étude analy-
sent l"a sltuation et les perspectives d'avenir (agriculture, hôtellerie, tou-
risme familial et social, métiers de la neige, artisanat-commerceJ. De ces
rencontres vont naltre la SICA qul associe 4 cornmunes, des agriculteurs et des
non agriculteurs, 1'Association d'Animation qui s'adresse aux municipalités,
aux organisations professionnelles, aux structures ,l'accueil. En 1970" cette
phase de rassemblement se concrétise par une demande collective d'aic1e à la
Rénovation Rurale : é1us locaux et responsables professionnels ont fait des
choi.x, dégagé cles priorités I leur cohéslon résistera aux tentatives de diver-
sion d'orlgine déparbementale. Dans Ie même temps, les communes de Lanslebourg
et Lenslevillard ont constitué I'important syndicat de Valcenis. Un syndicat
intercornnnunal d'études et d'aménagement associe le plupart des communes clans
l'élaboration d'un programme de réalisations, en lialson avec les groupes d'a-
nimation. En 1971, une entité haute-maurienne commence d'émerger : f importance
de cet effort se mesure moins à 1'ampleur des réelisations intercommunaLes qu'à
la transformation des mentalités que cela suppose cJans ce petit moncle de commu-
nautés farouchenent autonomes.

Dans le Forez, la phase de rassemblement est beaucoup moins précise.
El1e se situe aux orlgines du GIRAF, clans ces chantiers cJe restaurotion où ci-tadlns et ruraux travalllent ensernble, réfléchissent à 1'avenir du Forez, dans
les journées d'étude de 1967 et 1968, où le GTRAF définit sa finalité : pro-
mouvoir le développement rapide et intensif de 1a région, en associant la grande
masse des agriculteurs, mali.s aussi tous les acteurs du développement économique(entrepreneurs, syncJicats, pouvoirs publics, collectivités locaIes, organisatlons
professionnellesJ qu'i1 veu't intéresser à l'lnitiative régionale. Cette mobillsa-tion Ce toutes Les énergies se traduit par la multlplication de petites réalisa-tions pour atteindre les agriculteurs, les artisans, les collectlvités locales,
sans parvenir encore à coordrrrner tous ces effotts rians un programme élaboré,le GrRAF se refusent à sortir de sorr rôle d'échange et d'impulsion.

23 - La Dhase de di fféren ciation

L'appe1 à 1'unité des forces et à 1a globalité des objectl.Fs va sepoursuivre et même s'accentuer; le cJiscours va se faire encore plus unanimisteà mesure que la r6a11té se différencie. Plusieurs facteurs expllquent Le carac-tère passager et relatif de la phase cje rassemblement :

- de nouveaux clivages ôpparaissent, flés de la mocjernisation que
1'expérience voulait susciter. flalgré tous les efforts amorcés et les correc-tlons apportées, 1'évolution s'effectue selon le moc]e sélectif cjominant; elle
impose au développement micro-régional des écarts croissants, clus à cjes .f acteursque 1a collectivité locale ne psut maîtriser. Blen plus, en introdulsant ceséléments de transformation, certains acteurs locaux se font, souvent contreleur gré et parfois à leur insu, 1es relais et les porteurs de germe c1e cettedlfférenciation. Des groupes d'intérêt se forment qui orlentent les actions,
des groupes d'opinion se constituent qui justifient ou non les choix effectués;le mouvement s'avère impulssant è promouvoir pratiquement le développement
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communautaire quI i1 proclane.
- 1es clivages tradltionnels, un moment oceultés par la phase unani-

mlste, réapparaissent, réinterprètent en leur faveur les dlvisions, que le mou-
venent n'a pu éviter, en s'attribuant seg résultats ou en les diseréditant,
selon 1'emprise gue css forces ont sur 1'opératlon en cours. Les pratiques
admlnistratives, les cloisonnements institutionnels reprennent leurs usages,
imposent à nouveau leurs découpages au clétrirnent de la globalité.

La plupart des rapports soulignent 1'essoufflement rapide de Ia
phase de rassenblement et sa récupération par les divisions et les pratlques
plus classiques. Dans 1e [Iené, la différenciatj.on est avant tout cl,origine
économique. L'agriculture:;illait combler son retard par rapport aux régions
agricoles volsines : on y trouve maintenant des grcupes modernisés qui ten-
dent vers un modèle agro*industriel fait d'élevages de grande dimension;
mais d'autres agriculteurs n'ont pas suivi; ils subsistent avec rJes activttés
traditlonnelles anÉliorées de quelques productions ônnexes , on est en présence
de deux systèmes juxtaposés, où 1'un n'entraîne pas I'autre mais tend plutôt
à 1'Éliminer. ûe nême, de petits commerces sont devenus supermarchés qul tuent
les boutiques locales; des artisans se sont modernisésr QUElques-uns ont et-
teint le stade lndustriel. Les antagonismes économlques provoquent et renfor-
cent 1es cllvages géographlques : écarts entre les eommunes dynamiques qul
savent capter les informations, les aldes, attirer les commerees, les actlvi-
tés, les services et les communes molns avantagées qul se vident peu à peu, é-
earts entre le Nord-0uest qui se développe et le Sud-Est qui hésite eneore.
Les rivalltés entre bourgs et vi11ages, surtout les oppositions traditionnel-
les réapparalssent lors des campêgnes électorales ou lorsque s'avivent 1es
conflits sociaux. Le lvlené a perdu I'homogénélté soclo-économlque de ses dé-
buts : quels thènes pourraient à nouveau le rassembler ?

En Ha!!-Nivgrle1€, la phase d'animation n'a pas modifié les structures
de1av1eco1ffiËl]rrstigateurscluPARontpuespérerunmomentque1emou-
vement allait valncre la résistance : certalns élus, une partie importante de lapopulation' plusieurs organlsations et administratlons départementales apportaient
leur concours à une opératlon blen orchestrée. tYals dès que 1a Fhase d,animatlon
continue se re1âche, les cJivisions habituelles imposent leur poids ; la maJorité
des élus se venge d'avoir été relativement tenue à 1'écart. lvlais ressurgissent
les rivalités de toujours : rivalités entre la Gauche et la Droite, rivalités au
sein de la Gauche entre le PS et le PC, rivalité entre Clamecy et Corbigny, rlva-
1ités entre collectivités locales et organisations professionnelles. Les admlnis-trations reprennent elles aussi leurs pratiques concurr€ntlelles j un nouveau
sous*préfet veut tout contrôler. Ces dlverses raisons retardent 1'approbatlon du
PAR, la constitutlon du syndicat mixte, limltent 1a compositlon et la compÉtence
de celui-cl. Les groupes volontaires, QUi traduisaient 1'adhésion d,une part lm-
portante de la population, las d'attendre 1a prise en compta cle leurs proposttlons,
se sont démobilisés et-ne semblent plus disponibles pour de nouveaux efforts ; les
animateurs se sont dispersés, Ltanimation du PAR n'aura-t-e11e été qu,une paren-
thèse dans la vie du Heut Nivernais ?

En Fenpl$!!eclgs, 1e mouvement est encore dans Sa phase d'élargissement,
mais déJà oes$fT6frill'e rupture apparalssent. Le CAPEXE est trop récent pour
être clairement perçu par les forces en présence,mals rjéjà assez organisé pour
troubler quelque peu le Jeu des groupes en place, Les actlvltés paraissent sur-tout bénéflcier à Caudiès, mais suscitent les réticences des élus de Saint paul
et des communes de la vallée, à partir cJe rivalités ancestrales, perÊonnelles
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ou partisanes. A mesure que le CAPEXE entend élarglr sa base âulturelle vers Ie
secteur,économique, i1 lul faut se situer par rapport aux deux grànds courants,
corporatiste et moderniste, qui veulent conduire L'évolution de la région.. Ren-
forcera-t-i1 les thèses traCitionnelles par sa référence au passé, à'f identité
micro-réglonale ? Servira-t-i1 de caution culturelle et humaniste à la modernlsa-
tion du pays selon le mode capitaliste ? Quelle sera son influence dans 1'élabora-
tion Cu PAR ?

La cJifférenciation apparaît plus nettement quand I'action est à clominan-
te économique' Le syndicalisme agricole voulait mettre la CANA et le CRDA au servi-
ee du maximum d'pgriculteurs de la région d'Ancenis : cette aspiration se poursuit
dans les déclarations et certaines décisions de ces organismes. Mais le rapport ne
distingue pas moins Ce quatre types d'exploitations ; un fclssé se creuse entre les

)-.producteurs spécialisés et les "éleveurs mixtes", surtout entre 1es agriculteurs
modernisés ou en voie de mocJernisatlon (soit environ 30 ? du total) et 1es agricul*
teurs demeurés traditionnels, La Cl{\A se veut outil économlque au service rl'un com-
bat syndlcal, du développement de I'ensemble cles agrlculteurs; elle est cofltrainte' d'adopter les pratiqlCes sélectives et financières du secteur capitaListe. Elle est
Cevenue une puissante firme agro-allmentaire où un tlers des adhérents réalise 84 ?
des opérations, une "coopérative ie moclernlsés" où les 2/3 des responsabilités sont
détenues par la catégorie des "moCernisés" qui forment 25 % cJe 1'agriculture. Le
CRDA voulait entraîner tout le monde : i1 est déserté par les plus dynamlques qul
préfèrent progresser seuls ou traiter avec les firmes privées ou coopératives ; iI
est malntenant contesté par les jeunes qui ne veulent pas être récupérés ; il de-
vient ainsi un sitîple rouage administratif, relais c1u SUAD et de la politique de
I'ANDA. Un peu partout, l'écart grandit entre 1'ensemble des agriculteurs et leurs
délégués, entre 1es agriculteurs modernisés qui contrôlent les organisations pro-
fessionnelles et 1es agriculteurs traditionnels que I'on retrouve dans les muntci-
palltés. Le syncjiealisme agrlcole, qui avalt été le grancl vecteur de cette trans-
formation, a perdu de sa cohésion : la FDSEA, partagée entre une tendance progres-
siste et une tenCance pondérée, reste 1a force principale, aujourd'hui contestée
Bur sa droite par 1a FFA et les eourànts libéraux, sur sa gauche par 1es Paysans
travai 1 le urs .

Le GIRAF vouleit libérer toutes les énergies, mobiliser toutes les forces
vives pour promouvoir le développement du Forez. Son action a surtout atteint la
population et 1'économie agricoles. Les acffi-ni cje ciésenclavement pour sortlr de
la technique et du "ghetto ruraL" ont eu une influence restreinte. Les actions ô-
gricoles du GIRAF atteignent 4A Z c.les jeunes agiiculteurs et 20 ? des agriculteurs
de 35 à 45 ans : comment rejoinclre 7es 22OO exploitations qul constituent son pu-
bllc potentiel ? Plusieurs tenrjances ou options apparaissent cjésormais en son sein:
recherche du succès économique d'entreprises indivicluelles, rémunératlon du travail
et garantie du revenu, aides spéciales pour 1es agriculteurs de montagne. Comment
résorber 1a coupure qui apparaît entre les leaders maintenant accaparés par cles
responsabilités départementales et les mllitants des actions de base ?

En Haute llaurienne et à Ploudalmézeau, 1a forte appartenance communau-
taire relativise ou retarcle ces éléments de divergence. La Haute lTaurienne a su
garder son indépendance face aux groupes fi nanciers, organiser de manière éga11-
taire 1a répartltion des revenus et 1'exploitation des ressources naturelles. mais
1'animation ascendante, QUi commençait cie falre émerger un plan et une dimension
micro-régionale, est en partie retombée. Les groupes de travail se cjérouragent
devant les contraintes, 1es lenteurs, fes tlivisions cle I'aclministration : ce n,est
qu'un PAR avorté qui sera publlé en 1574, Le syndicat intercommunal fait place à
un distri"ct, simple découpage administrati'F imposé d'en haut, auquel les municipa-
tités consentent un minimum de compétence et cle moyens. LrAssociation d'Animation
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se désagrège, perd ses racines populairôs, ne parvlent pas à s,adapter aux rythmes
d'évolution et à 1'originallté de la culture locale : e11e devient un servlce com-
mercial d'accueil touristlque. Le syndicat cJe Valcenis, frult d'une cogpératlon
intercommunele, effraie pÊr sa réussite, menace pour 1téqui1lbre de la vallée.
Aussi 1'entité communale s'affirme à nouveau: des élus locaux élaborent des pro-jets ambttieux et chaque commune tente sa chance individuellement. La l-laute Mau-
rienne pourra-t-e1le longtêmps sauvegarder son unlté et son autonomi.e ?

L'expérience de
et consolide 1a phase de
les 1ézardes apparaissent
ton n'échappe pas aux con
térienne : jeunes exploit
sans aucun freln à leur c
nisatlons professionnelle
qui maintiennent la solid

est sans doute celle qui prolonge Ie plus1o url almé ze a u
rassernblement, sous f impulsion de scn SIV0tvl. pourtant,
déjè clans la belle construetion communautaire. Le can-

flits souvent violents qul divisent 1'agriculture finls-
ants qui veulent diriger cles..entreprises compétitives
roissance, paysans-travailleurs qui contestent les orga-
s et exigent un revenu garanti, majorité d'agriculteurs
arité entre exploitants et leur contrôle du marché fon-cier. Face à ce "pouvoir payban", les commerçants et arttsans s'organisent pour

défendre leurs intérêts, développer le tourisme, ,vendre 1a région". Surtout unepopulation jeune et nombrausedoit aller chercher du travail à Brest, échappe à
1'emprlse communautaire, n'appartient plus guère au canton tout en y conservant
sa résidence. Le SIVOM s'imp.os.e. par son effieacité et ses méthodes. flais sa réus-slte inquiète, senble profiter au chef-1ieu; des dlvergences réapparaissent entre
les communes clu llttoral orientées vess les éqûlpements touristiques et 1es com-
munes cJe f intérieur où I'agriculture défend ses positions, Ces éléments cle ruptureet leurs traductions politiques n'ébranlent pourtant pas 1a nouvelle appartenanee
mlcro-régionale qul s'est consoliclée ilepuis une dizaine d,années.

24 - Phase de maturlté

Ces initiatives de développement micro-régional sont-e1les donc condam-
nées à un dépér$ssement inexorable ? Dans une petite région difficile, un appelà l''union pour le développement rassenble monpntanément cJes forces jusque-là dl-
vlsées ou inemployées, oblige les structures en place à élargir leurs perspectives
et à renouveler leurs pratiques; puis 1'é1an de solidarité micr.o-régionale retom-
be assez vite, partiellement récupéÉé par le système étab11.

Tout semble redevenir comme avant, et pourtant quelque chose est changé.
Jamais, ilôme durant les brefs moments de collaboration enthousiaste, la réusglten'est totale, la soliclarité profoncle et durable; jamais non plus, 1,échec ne se-ra complet ni 1'opération complèrement oehevée. Plême 1è.où tout senble compromis,
des actions de relance tentent r-l 'enreyer le cJéclin, de réaliser certains objeetifs
du proJet commun.

2)+1 - Ies écuei surmonter

Le mouvement mlcro-régional constltue une démarche irrsolite, à con-tre-courant des tendances et des pratiques domlnantes, sans cesse guettée par lessollicitations des rapports de forces qui meuvent notre société. on peut schémati-
quement relever trois types d'écuell :

- I'animatlon-agitation, quand lraction entreprise, ne parvenant pas
à embrayer sur Ia réa1it6, aboutit à une fermentation sans issue, à I'essouf.i
d'une polgnée de militants qui peuvent compenser par une exaltatlon 1déologiqueleur faible ln-Fluence auprès rJe la masse qu'1Is voudraient entraîner,
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- 1'animatlon-intégration ou "animatlon-vasellne" qui consiste à falre
accepter par 1'opinion des décisions prises à un autre niveau, à faire partager
par 1es groupes soclaux les objectlfs cl'une minorité ou de forces extérleures, ne

faisant appel à une solicJarité et à une autonomie mlcro-ré61iona1e en grande par-
tie illusoires.

- l,animation-institution où 1'organisme cle cléveloppement se sclérose
en devenant sa propre fin : le bouillonnement créateur des origines stest trans-
formé en appareil de gestlon, simple rouage rjésormats bien ajusté au système en

p 1ace.

2)+2 ce des obi e cti fs et des actions

Ces expériences r]e développement micro-régional échappent à toute
programmation rigoureuse. Elles profltent des créneaux disponlbles, des opportu-
nités offertes par 1'évènement. Les actions entreprises font reculer certaines
contraintes, mais imposent elles-mêmes leurs propres contraintes qu'une analyse
Lucide ne tarde pas à découvrir et à clénoncer. Ainsi qu'on le verra (cf 3ème par-
tieJ, les projets se présisent pÊr approximations successives à mesure que Ies
actions se réalisent; 1e projet s'infléchit c1e tout le poids des choi"x qu'im-
pose I'action. L'écart se creuse entre le discours unanimiste, les pratiques sé-
iectives, fes résultats qui profitent à certains renforçant leur pouvolr et leur
emprise sur le mouvement en cours. I'olais en même temps, de nouveaux créneaux appa-

ralssent, de nouveaux acteurs, da nouveaux objectifs émergent qui renouvellent
sans tesse le développenent mlcro-régional.

Cette démarche, faite C'éeueils et de déséquilibres en partie maî-

trisés, se retrouve dans la plupart des expériences. Ainsi, rien ne parait ache-

v6 définitivement c1ans 1'expérience du Haut Nivernais, où 1a disproportlon est
flagrante entre 1es espoirs entrevus, les nroyens déployÉs et les résultats actuel-
lement constatables. L'agriculture se donne les moyens rle réaliser les'bJectlfs
clu PAR qul 1a concernent cjirectement : la DDA concentre sur la zone des lnvèstls-
senents importants ; ]e SUAD de le Nièvre crée une structune d'animation-dévelop-
pement dont les premiers résultats sont granclement tributaires de I'anlmatlon du

PAR: "des préalables sont résolus auxquels se heurterait toute aotion engagée

sans cette préparation même indirecte". Un synrlicat mixte est né de 1'adhésion
de 71 eommunes sur 87, mais il est beaucoup lrop récent pour qu'on puisse appré-
cier son action : gageons q'elle sera en deçà de 1'attente des réseaux d'anima-
tion du PAR, mais bien au-clelà de ce qu'aurait prodult le système local, s'il
n,avait été fouetté par cette campagne cie sensibllisation pourtant ma1 engagée.

Depuis 10 ans, le Comité d'Expansion du Mené est promls par ses

détracteurs à une mort rapide et certaine : il a pourtant survécu à plusleurs
crises qui auraient cJû lui être fatales, aLors que d'autres organismes bretons
similaires péric1ltent, que rJes patronages puissants prcmettaient à un avenir
assuré. Le CEII illustre la lenteur des cheminements profonds en mllieu rural. Dès

ses origines en 1 965 , i I avait lancé des ic1ées c-le coopération 'intercommunales ,

d'organisaticn artisanale, cl'office social et culturel; i1 lui faudra attendre
1969 et 1971 pour que se créent 1es cJeux SIVOH, pour que naissent 1'Association
Culturelle. Des tlélais de maturation apparaissent alnsi nécessaires ; les chemins
qu'e1le emprunte aboutissent parfois à des résultats imprévisibles, défiant toute
pro,jection rationnelle. L'importance que le CElvl accorrie à 1a fonmation permanen-

te des responsables actuels et futurs entraînera aussi è terme un renouvelJement
des clirigeants, de leurs objectlfs et de Leurs pratiques. Le PAR que le [lené
vient d'obtenir lui offre 1'.occasion rle concrétiser son programme, d'élargir sa
zone d'action, de renouveler son mode de fonctionnement.
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Toutes 1es expériences qui ont cléjà plusieurs années cl'existence dé-
montrent la nécéssité d'un seconcl scuffle, Le GIRAF, qui a suscité de nombreuses
structures, s'interroge eujourd'hui sur le sens et la poursuite de son action :

eomment favoriser }a promotion de nouveâux militants émanant rJe ses structures
de base au risque de contester quelque pÈu 1'hégémonie cJes fôncJateurs maintenant
happés par d'autres horizons ? Comment passor Ce micro-réalisation rapidement
efficaces à un programme de développement aÉsez global et dynamique pour attein-
dre d'autres couches soeiales ? A Ploudalmézeau, I'initiative micro-régionale
est assez créative et enracin(:e pour éviter la sclérose Cue à sa réuSsite, inven-
ter des solutions concrètes aux besoins qui apnaraissent, trouver des parades o-
rlginales aux clifficultés d'ordre économique que la conjoncture actuelle provo-
que. Les forces centrifuges sont trop éparses pouii ébranler I'influence des res-
ponsables; mais que deviendra cette acticn micro-réglr:nale quand 1a génération
actuelle des militants aura vieil"li, sans succession assurÉe ?

Aucune analyse ne permet de préc1ire sérieusement le devenir de ces ex-
périences. L'évolution de la Haute llaurienne offre prise à trols scénarios dlf-
férentsr Çui dépendent plus de la pénÉtration de la société domlnante que de 1a
créativité de la société locale. La CANA ne cesse de s'adapter, d'inventer de nou-
veaux dispositifs pour concilier les contraintes du systènre économique qu'e11e
doit subir et les aspirations égalltaires cjes courants synclicaux qui 1'orlentent.

Un peu partout, ces actions atteignent un certain seuil déterminé avant
tout par des limites économiques et par le manque de moyens à la dimension de leurs
objectifs, elles atteignent aussi un certain seuil d'audience, un public composé
de nouvelles couches sociales en quête d'assise. Comment aller plus avant ? Sont-
elles des conbats d'arrlère-garde cle sociétés villageoises condamnées ou au con-
traire des ébauches Êncore sommaires et fragiles d'un autre mocle de cléveloppement ?

Lréchantl llonnage de cas dont on clispose, surtout la durée cie ces tentatives sont
beaucoup trop restreints pour leur prédire un avenir et pour évaluer une action
qui s'apprécie à échéance cj'une génération.



ÏII - DYNAIYIQUÊ DU DEVEL OPPEIÏENT TYICRO-REGIONAL

Après avoir décrit 1'émergence eb 1'évolution des actions micro-régionales, on voudrait tenter d'anàlyser en profondeur la dynamique internedes processus qul les expliquent, a'Fin de mLeux cerner 1a nature môme de cedéveJ.oppement et son j_nf I uence eff ective .

En cette première phase de recherche, une méthode encore empirique aété élaborée pour organiser les observations recueillles articulées autourd'une conception cju développernent vue comn'iË une imbrication de projets, d'ac*tions' de représentations, de résuLtats en constante inter-action. une autreméthode d'analyse plus théorique a été avancée à bitre d,hypothèse, êu coursdu séminaire de recherche des I - 1o - 11 févrler : elle fera l,ohjet de vé-rlfications et d'améliorations ultérieures. Plutôt que de tenter une synthèseentre deux niveaux d'étude, on appliquera à chacun des cas la gril1e d'ana1yseempirique, avant de présenter en conclusion 1a seconde méthode, comme ouver-ture d'une prochalne étape cjans notre investlgation.

30 OBSERVATION ENPIRTQUE DU PROCESSUS DE DEVELÛPFEI,IENT

bles (D).

lution (Al
vention.

cette observation emBirique dégage trois niveaux d'étude et leursinter-actions, afln d'expliquer les mécanismes du développement micro-régional:
- un niveau d9 pro.iets explicites ou implicites, à l,orlgine de1'action en cours a"tuettenrent. ces projets naissent de la prise de conscienced'une situation critique et du refus d'une évolutlon jugée dangereuse si e1leest laissée au jeu de facteurs externes tÉvolution Al. race à ôette prolonga-'bion de tendance, des projets sont I'expression de E{roupes sociaux déterminés,de leurs analyses de situatlon, tJe leurs intérôts et de leurs conceptions dudevenir collectlf [évolution Bj.

- un niveau des actions retenues pour réaliser ces projets : quellesactions sont retenues et sËloi--quels critères ? gui les décide ? Aqui sont_elles destinées ? Qu:- en bénéficie ? comment s,erticurent-elles ? Quel typede développement induisent-erres ? tévolution cJ.

- un niveau de clrangement observés (évolution D], Entre les débutsde loinitiative micro-regi-onîî* et la situation présente, des changementssont repérables à tous les paliers de la vie collectlve, nés de la conjonc_tlon de facteurs externes et cle facteurs internes. certains changement parais-sent attribuables aux actions micro-regionales ou vont dans le sens de leursefforts ; d'eutres leur sont pl.us ou moins référables ; c,,êutrgs enfin leursont étr:angers ou même contraires.

Quelles relations exj-stent entre ces projets, cçs. ections, ces chan_gements ? Des écarts apparaissent entre projets, actions, résultats: quellesinterprétations en donnent les acteurs ? un double infléchissement se manifeste:
- des projets iBl aux actions retenues(0)et aux résultats constata-
- de l'évolution effective de ra petite région (Dl comparée à r,évo-de régions similaires voisines ne ccnnaissant pas ce type d,inter*

ce double infléchissement permet drexpliquer 1a dynamique du déve1op-pement micro*régional et d'apprécier I'influence du pouvoir qui en résulte.



B r projets de développement des acteurs en 33-
réaction à évolutlon A.

évolution induite par actions retenues.

Évolution constatée ; les résultats.

A évolution sans maftrise par acteurs locaux.

L'écart entre B, c et D mesure Ia dynamique lnterne de I'action.
L'écart entre D et A mesure f impact de l'action.

31 - LE SECTEUR D'ANCEN]S

311 - Si uation et ets
Zone d'élevage traditionnel, 1e secteur d'Ancenis est soumis

à un phénomène de modernisation des actj.vités selon un processus séIectif :
on passe de l,exploitation quasi-autarcique, soumise à 1a tutelle des prop
priétalres terrlens et des marchands de bestiaux, à différents types d'ex-ploitations spécialisées qui produisent pour 1e marché, dans le cadre d'une
économie contractuelle. Cette transformation d'activités, laissée à des
firmes privées et à des agents extérieurs, priverait l,agriculture de la
région de la maitrise technique, économique et sociale de son évolution.

mêmes,
décide
D.D.J.A
196û :

Le développement agricole sera conduit par les agriculteurs eux-
grâce à leur solidarité et À leur capacité d'organisation collective
le groupe de jeunes militants rurauxr formés par Ia J.A.c. et le. qui accèdent aux responsabilités professionnelles vers 1s60.
on veut "accéder ensemble è un mieux-êtrer,.

Pour y parvenir, les animateurs pénètrent dans les centres de
décision de la C.A.N.A. coopéretive polyvalente à qul est demandé d'assu-rer aux producteurs un encadrement technique, une maj-trise des marchés etpar 1à, des revenus réguliers. Ils fondent également un C.R.D.A. pour en-trainer' 1'ensemble des agriculteurs dans la voie de la modernisation, cê-
pable d'apporter à tous une amélioration générale de revenus et des condi-tions de vie, Ce projet de développen:ent solidaire, généralisé était et
demeure I'axe central des prises de position, des "discours" des dirlgeants
de la C.A.N.A. et du D.R,D.A.

312 - Les actions retenues

Plutôt que d'affronter dlemblée le secteur traclltionnel de
1'élevage bovin, la C.A.N.A. commence par développer 1es productions nou-velles hors sol (aviculture, porcs, ovlns, jeunes bovinsJ dont plusieurs
avaient été implantées par des firmes locales; mais par des contrabs,
e11e peut garantir aux adhérents un acompte fixe qui Ies préserve desfluctuations du marché, moyennant 1'engagement d'apports progressifs etle respect de disciplines techniques. Puis 1a coopérative teÀte d'intro-duire la même rationalité dans les productions habituelles (làit, viande
bovineJ par des contrats F0RIIA. Dans I'un et 1'autre secteur, ces actionsinstitutionnelles obéissent aux mêmes critères, visent aux mêmes résultats;accroitre 1a dimensi-on et la spécialisation des ateliers par le recoursà des technlques toujours plus poussées devant assurer une meilleure renta-



bilité et un approvislonnernent régulier c'le 1a coopérative ; grâce à cette
organisation de la relation production-marclré, la CANA pourra garantir un

revenu minimum en'tonction du pr-ix de revient. L;a actions du C"R.D.A,
mettent elles aussi 1'eccent sur l-a rr:ntabilité, les aspects économioues
tout en s'ouvrant â d'autres dimensions. 0n voulait une modernisation de
1'agriculture en son ensemble; 1es seuils d'objectifs de production* les
norneB de productivlté, 1a taille des ateliers, J.es types d'éouipement
aui sont fixés ne sont accessibles ou'aux plus dynamioues et éliminent
pratiouement ceux qul n'ont pas {ranchi 1e pas de la croissance accélérée,

313 " Les résulta.ts constatables

Une partie de I'agriculture du secteur d'Ancenis est désor-
mais bien intégrée dans 1es rouages de l'É:conomie agro-industrieJle, soit
par des contrats avec des firrnes privées, soit pLus souvent par 1'engage-
ment dans la CANA, devenue Le pôle de coordination et de croj-ssance de
1'économie agrieole de 1a région. Cette agriculture modernisée comprend
des éleveurs spécialisés {27 e. des agriculteurs) auxquels tentent de
s'adjoindre des éleveurs "mixtes" à prroductions annexes (5 v"). Ce sont
des exploitants 6r7ant moins de 50 ans ou une succession assurée, des
superficies et des ateliers de taille moyenne, uno bonne technicité;
1'homogénéité de leur sltuation favorise une stratégie cnmmune vigoureuse
dans les organisations professionnelles gu'i1s contrôlent.

Une agriculture traidtionnelle se maintient, profite peu de
progrès, demeure majoritalre quant au nombre (68 Z), reste sous la dépen-
dance des ilarchands de trestiaux, des propriétaires terriens, des notables.
Cet ensemL'le est hf:térogène, sans projet cohérent pcssible: on y trourræ
des agriculteurs âgés à succession incertaine ou non assurée, des exploi-
tants à f aibl.e lntensité de production, rnais aussi des paysans-ouvrr'.ers
et des petlts agriculteurs ayant d'autres acbivités de complément.

L'écart se creuse entre ces deux mondes l le revenu des pro-
ducteurs mlxtes de type ti-aditionnel serait cle 15.0û0 è 40.000 F, celui
des producteurs spéclalisés de 30"000 à 60.000 F. Une concentration s'opè-
re : dans une production aussi généralisée cue celle du lait, 12 % des
producteursslivrant à 1a CAI'JA assurent 41 ? des apports, Plus globalement,
30 ? des adhérents réalisent 8zl % des opérations 

"

3'14 - Infléchissement et r6actions

La CA|JA se voulait moteur économique d'un développement ré-
gional : elle a effectivement mis en mouvement sa zone d'implantation,
propagé de nouvelles productions, amélioné considérablement les produc-
tions traditionnelles avec I'aide du CRDA, créé plus de 1000 emplois,
Elle est devenue re entreprisc egro-alimentaire, dont le chiffre d'af-
faire est passé de 197 à 75û millions de 5 de 1368 à 1974" Sa réussite
économique est incontestable et son:i-ri-Fluence régionale évidente i mais
à qui profite-t-elle ? Elle est avant tout la coopérative des agricul-
teurs modernisés cui détiennent les 2/3 des sièges,

Les militants rje 1a CAttJA reconneissent qu'une certaine
sélection soopère, ne reut êt;re évltée; mais ils essaient de bempérer
cette déviation par des cautions, des garanties {inancières, un encadre-
ment technique, eui démultiplient les chances de réussites. I1s ont pu
mettre en application certaines de: nresures réclamées par 1e syndicalis-
me agricole de l'0uest (FRSEA0 I i re:venu mj nimum garanti calculé d'après
1e prix de revient, cauticn et garantle accordées à un plafond de taille
d'atelier, économie contractuelle. {ormatlon r:t animatinn coopérative.

.../...
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La spéeiaU;ation des br :rches est :crnpensrie par une certaine globalité cles orien-
tatiorrs et une sol,idarité ::éel-te erlere ces branches. 400 correspondants locaux, 20
sections territoriales assur:crlt u.lte fo::te participation des arlhérents et. rééquili-
brent en partie I'influence qrandissante des groupements spécial1-sés.

La poi:'-tr'-qrre de l-a CJrNÀ est la résult;::,-'=.J rocuvante de rapports de
forces ei:L:re pii-;r-i-eu:-'s tcnrli,-nci:s ; rnLre l-es; cad::es ai.ninj.stre-tifs qui défendent
Ia rentabii-i'té de I'ent-rep::ise et 1":s; re.:;pcnsall:les d:origine syndicale qui plaident
la soU"darité coc.pérative, Ie sc:vice des edhérents i entre les délégués des grcu-
pes spécialisés qu:', iléfendent lc:s .i-ntC:ijt:.' rfe -Leur branche et les coruespondants
locaux plus sensibies au:: attentcs des agriculteurs erl voj.e cle modernisation. Le
fonctionnement de l.a CA.ùTA ri-cipen<l des iyrtérêts des groupements spécialisés qui la
composentr de la.volonté de sol:i-de.rité entre ces grou]:e-lnents au sein de I'entre-
prise coopérative, cles pressio;:rs des fo:;ces syndical.es, des grouoes dropinion qui
lrerr.tourent, plus encoro de l.a fl.u-rtu.irtj-on des prix fixés par I'Etat, la C.E.E.r
Ies firmes dominantes. En rdsuné, 1ô- CAI'û{ est une entrepr.ise agro-industrielle sou-
mise aux mônes prati-ques et co:r'[r"iin'l,r:s que les firmes capiLalistes gui la concur-
rencent ; mais elle ersi: en rnême tcxqps une entreprise coopérative régionale qui a

assez de poicls éconorniguc et r1e vol.onté solidariste p:.':r infléchir quelque peu et
élargir la rni,norité des bénéficia.ires de }a moderrrisation qurelle induit.

32 tr,ES I4ONTS DU SOREZ

321 Sitrration et projets

Les Monts du Sorez sont Lrne réserve de main-d'oeuvre pour les zones
industrielles voisines, une région agrlcole qui n'a ilas trouvé auprès des ors-,,-
sations départemenLales les orielrtations et les moyÊns du type de développement
qui l.ui convienne. Le courant de jeunes syndicalistes, eui prend consistance dans
les renccntres de Goutelas, a les ,'rêmes visées Ce moc,ernisation de 1'ag1 r-culture,
de ses structures de procilrction et Ce commercialisation qlre son homologue d'Ance-
nis; mais les objecLifs éccnomiques doj-vent s'élargir à des préoccupations d'amé-
nagement, de créa'bion d'ernplois non agricoles. Le développement que I'on veut pro-
mouvoir de manièrs spiginale eL ::elati'-'cment autonoms ne peut s'articuler autour
d'une grancle organi-s:ticn coopé:-ertive ; i1 s'adresse à tous 1es partenaj"res éco-
nomiques, socieux, administratifs en faisant appel à l'ident:*tâ ?orez, à son his-
tolre et à son terroir. La st,ructure iiistitrLtionnel. 1e retenue n'est plus un appa-
reil économioue, mais un centi',: d'inltietlvcs qui rnultiplie les structures spécia-
lisées sans leur impaser unB réeulation cen'l-ral.e, Pourouoi la mème inspiration
syndicale emprunte-b-e1ie des stratégies différentes ? La réponse serait sans
doute â chercher dans le, mode d'organisntion socio-économioue de chaque région
plus oue dans I'idéologie des promo'Leurs.

322 '' Les a.cti-orrs retenues

0rr voulait promouvoir un développement "tous azimuths" ; on déc1en-
che surtout des initiatives agricoles à mesure que des réponses s'atzèrent possibles
aux hesoins exprimés.

Certaines acticns du GIRAI concernent los acti.vités agricoles : on
y trouve aussi bien des ectj.ons ponctuelles spÉ;cialisées choisies pour 1e complé-
ment de ressources ou'elles peuvent lJloculer (51evage de porcs' culture du tabac'
des fraises), que des actions de base pouvant avoir d'i.mportants effets d'entrai-
nement, car elles sont en amont de la production laitière, fondement de 1'économie
agricole régionale. Farmi ces dernières, la CUI''IA d'ensilage doit amorcer une r'éor-
ganisation profonde du mode de production, tandis oue I'actlon fourme agira etr av*l
au niveau de la commercial.isation. Ces actions sont retenues pour leur efficacité
technique et économioue rapide, mais É:galement pour leur rô1e pédagogioue : démon-
trer aux agriculteurs aue la ,retii; réginn ;,eut se p -endre en charge sa s attendrt

. ..,/...
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des directlves et des aides extérleures, dépasser 1'esprit de concurrence indivi-
duelle pour rechercher le développement optimum d'un seeteur d,activité essentiel(le lait), créer des réseaux de solidarités et de responsabj-lités en démultipllant
les struetures, mettre la population en état de créativitê permanente, accélérer
1e rythme de progrèi pour combler 1g retard de Ia région.

D'autres actions concernent la vie agricole et rurale de manière
plus généra1e : progrômme de modernisation des exploitations, culÏA d,aménagement,
CUiulA de maçonnerie, tourisme, centre équestre, société d'économie mixte dtaménege-
ment, grûupement artisanal, actions culturelles, etc... Certaines de ces initiati-
ves sont des combinaj.sons liées à la production laitière; d,autres tentent d'ar-
tieuler activité agricole et activlté touristioue. Réussissent celles qui répon*
dant à des besoins précis, apportent des avantages rapidement constatables : CUTTA

d'aménagement, actions touristiques, centre équestre ; échouent ou périclitent
celles oui imposent des normes adminlstratives rigides et des délals de paiement.

323 - Infléchissement

Le GTRAF a r6ussj. à entralner de 80CI à 1000 agriculteurs, soit envl-
ron la moltlé du public agrlcole qu'i1 visait, avant tout de jeunes exploitants.
11 y est parvenu principalement par la CUIIA d'ensilager oui apporte une améliora-
tion de base à la production centrale de 1a région; les autres actions technlques
(aetions porcine, fourme, tabac, fralses... ) complètent cette action fondamentale
par des productions et des revenus d'appoint. Le tourisme constituait un second
volet de cette politioue de développement régional : plusieurs initiatives répon-
dent à ce souci et ont connu un résultat satisfaisant.

L'écart entre 1es projets et les résultats grandlt dès ou'on s'éloi-
gne de J'activitÉ agricole prioritaire du secteur. Les opérations dictées par
1'obtention de subventions spéciales n'ont pas e 1'effet d'entrainement attendu.
L'impact économique du tourisme gur 1'agrlculture demeure faible (10 v" sont eon-
cernés), mais il aura éveillé le sens esthétique des habitants, Le GUEFAR commence
d'lntervenir dans l'artisanat, mais le GIRAF a échoué près des industriels et du
monde ouvrier. Le SEITAFOR atteint Z0 communes, mais quelle est sa cohéslon, sa
vitalité . Diverses initiatives culturelles se sont développées, mai.s semblent
encore se concentrer autour de Goutelas.

Le GIRAF n'a donc pas atteint ses objectifs de développement gIobal,
mais iI a mis en mouvement une partie importante de 1'agrieulture en sa production
principale, posé des jalons pour d'au'bres activités. Ses leaders ont fait connai-
tre 1a forez à 1'extérieur et détiennent malntenant des responsabilités départemen-
tales. Les Plonts du Forez étaient condamrrés à I'oubli, au délaissement; ils se
sont faits connaitre et reconnaitre, ont imposé en partie leur propre conception
du développernent et affirment maintenant que 1'avenir d'une peti.te région dépend
moins des subventions et aides extérieures que de sa capacité de mettre ses propres
forces en état de créativité et de soLidarité permanent s, pour promouvoj-r un
développement "avec des idées à nous". Iulais comment ce discours deviendra-t*i1
réalité, en I'absence de centres de décision lndustriels et politioues ?

33 - LE CANTON DE iTLOUDALNEZEAU

331 - Situation et proiets

Le Canton de Ploudalmézeau est affront6 aux mêmes problàmes de mo-
dernlsation de 1'agri.culture traditionnelle que les lYonts du Forez ou 1e secteur
d'Ancenis ; mais Ia proximité de la ville de Brest, la zone littorale et son po-
tentiel touristioue ouvrent è d'autres dimensions, à la réorganisation de l,espace
et à la restructuration de groupes sociaux différents.
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Le projet du réseau de jeunes rnilitants agricoles et ruraux qui
accèdent aux responsabilités professionnellas et civiques dans 1e canton de Plou-
dalmézeau est sensiblemenL le môme ou'à Ancenis ou dans le Forez : promouvoir la
moderllisation des activités pour JSSUrer 1e développement harmonieux dtune petite
région relativement menacée ei cj é1.rissée; on ve,lt un cJéveloppement de'Lous, par
tous et pour tous.

Ce projet gicbal va s'inscrirs dans une double direction :

. des acLlons agricoles de type technioue et économj.que, sous f im-
pulsion de 1a Chambre d'Agr-culture

, des actions d'éfluipements et d'animation au plan intercommunal,
snus 1'égide du SIV0IT et auparavant de Ia SEIYENF.

332 - Les actions retenues

'iT;ii;it;:ï;:ient 
donc de couches moyennes de 1'agriculture oui

aspirent à conduire la modernisation de leurs activités, par une maitrise technique,
des productions spÉcialisées et plus intensives ; ces anciens militants jacistes
transposent au plan professionnel les méthodes et principes des mouvements de jeu-
nesse. Rien ne slngularise la vulgarisation agri.cole dans 1e canton par repport aux

rÉalisations de la Chambre d'Agriculture du Finistère. Sur 1000 exploitants environ
(g7Z en 1S70j, ]e GVA atteint 198 mernbres rÉpartis en 14 éouipes de base, le GFV lÏ
132 adhérents et 5 é{tuipes de base. Ce courant technioue rejoint 1'agriculture 1o-

cale en ses objectj.fs essentiels : intensifieabion fourragère, remplacement du blé
par 1'crge puis }e mais, rechi:rche ds meilleures races bovines. ûuand le besoin
d'informatlcn teclrni6ue s'atténue, on relance f intérêt par de nouveaux apports
concernant 1'é1evage, les bâtiments, les conditions de travail; des opérations
'portes ouvertes" vulgaris rt les innovations cle 1e production laitière, de 1'éle-
vage porcin. 0n a donc choisi de privilégier'1'actj-on technisLie et d'atteindre un

public ôssez vaste pour des groupes de base aussi ramiflés oue possible,

L'.:cti,on Économioue est laissée aux cocpératives puissantes, aux
grûupementsdeprodrrcteurs(CoopérativedeLanderneeu,U[\IC0PA,F1oudaniel,SÏCA
de St-Pol de Lrion, etc; . . ) du Nord !-inistère, oui i n'terviennent déi à dans le can-
ton de Ploudalmézeôu, dispensant r:u einpôchant ceLui-ci de secréter une structure
économigue à sa dimension. Leurs objecti-fs scnt, comme à Ancenis, de part/enir'à
cJes activités agro-industrielles de haut niveau, rilais les impératifc des groupe-
ments spécialisés 1'empor'tent 1e plus souvent sur 1a solidarité et'Ia r:o1/valence
entre Les branches, aboutissant è une sélection plus forte 6ue dans le secteur
d'Ancenj.s. l.-'hégémonie dcs org,ani-sations économj-ctues 11mite f irf.ati-ve des grouiJÉ

ments de vulgarisation rtui ne peuvent plue disslritufe:r leur embarras cictuel : coll']-

ment trouver un rneÊsage techniquæ qui intéresse des agriculteurs de ,:lus en plus
spécialisés, i.ntégrés par 1es institu'bions Économioues, sollicités;ar des courants
icléologieues de plus en plus variés, sinon opposés ?

,r-i;'i;;;;i:ï;i:::i:""", st assez encornbré, res ror-ces agricores
montantes son'b assez solldes et organisées pour imposer leurs pointi de vue et leurs
leaders dans les rj:ructiires municipales et lntercommunales. Elles profitent des

diverses rami-tic ..ir:'j-s ries asscciations f amiliales e1: culturel-1es, du passage d'une
Eglise clérici:1i: c'i:n 1-icat pour élargir leurs rang5, trouver des alliances, faire
partager leurs objectifs : les organisations agrlcoles maitrisent 1e foncier, frei-
nent la crolssence touristique, privilégient 1ar population ilerrnanente au détriment
de la clj-entè1e saisonnière, Ce r';:ouvoir paysan" oblige les autres secteurs d'actl.-
vité à s'organiser pour défendre leurs intérôts. Les décis:ians municipales apparats-
sen'b cornme des comprcrrnis, au gré des rapports de forces variabLes selon les commu-

nôc
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Ces mômes réseaux ruraux ont su habilement exploiter la menace de
1'attraction de Brest pour renforcer la cohésion du canton, susciter un pouvoir
micro-régional reconnlr, 1e SIVOM, lui conférer des compétences et Ces ressources
assez larges, allant môme jusou'au recouvrernent direct d'un lmpôt syndical. Les
importantes réalisations de cet organisme nouveau veulent concilier une concen-
tration des éouipements pour assurer leur rentabilité et llour enrayer la fuite
vers Brest, d'autre part un certain équilibre entre 1es diverses localités, entre
le eentre et les i:etites communes, entre le llttoral et f intérieur. Le SIVOM
dispose d'un budget supérieur à celul de la plupart des communes, mais il continue
de se vouloir au service des communes; tous les travaux gu'il entreprend ne le
sont qu'à Ia demande et pour le compte des communes. L'Association culturelle,
suscitée et soutenue par le STV0H, est dictée ilar la même volonté de renforcer
la cohésion micro-régionale contre les tentatlves d'éclatement qui apparaissent,
de préparer les jeunes générations à poursuivre dans le même sens 1'oeuvre cornmu-
nautaire amorcée.

333 - Lrinf l-échissemenL

A Floudalmézeau, 1e projet initial a su conserver la cohérence et
1a vigueur de ses débuts. L'effacement de quelques grandes familles, 1'élimination
de petites exploltations d'appoint, I'effort exceptionnel de formation ont plus
augmenté qu'ébranlé 1'homogénéité soclale. Ces couches moyennes de 1'agriculture
ont conservé la maitrise du foneier et, par leur proids dans 1es conseils munici-
pâuXr maintenu 1a priorité de 1'agriculture dans une zone côtière. Un véritable
pouvoir lntercommunal s'est imposé, est accepté, a préservé et renforcé la cohé-
slon du canton; il a permis de remareuables éouipements. Le canton de Floudal-
mézeau, qui aurai.t du devenir une zone dortoir pour les brestois et les vacanciers,
a assuré son autonomie. lvlais ouelle emprise a-t-il sur les agents économigues ?

Comment intégrera-t-i1 les forces de rupture et de renouvellement ?

34 - LA HAIJTE I'IAURIENNE

341 - Situation eE projets

La HauËe .,.,iaurienne doit restructurer ses activités : lf agricuLture
de montagne doit rechercher des revenus drappoint ; les indusÈries hydro-électri-
ques se déplacent vers lf0uest ; un tourisrne de masse risque de déposséder la
valLée de ses ressources. De jeunes ruraux, soutenus par des animateurs, dêcident
dtentreprendre une modernisation des activitês, touÈ en assurant à la population
Ia maitrise de son développement. Ici, pas de projet global manifeste ni drautorité
cenLrale reconnue, mais une torte volont6 communautaire qui stexprime à travers
des actions institutionnalisées provenant des municipalités et des organisations
socio-professionneLles. Cette détermi.nation coLLective stinvestit dans Les struc-
tures qufelle se donne et dans le contrôle,les initiatives émanant de ltextérieur.
Toutes visent Le même objeccif : entre la basse vallée de la l'{aurienne, clepuis
Longtemps industrialisée et la ve1lée de la Tarentaise colonisée par les promo-
teurs du tourisme, la l{aute }Iaurienne veut se développer à son rythme en restant
"maitre chez soitt.

342 'Les actions retenues et leurs r6sultats

Les groupements de vulgarisation agricole, en s'élargissant aux
autres secteurs d'activités dans ce petit monde où tout se tient, ont donc fourni
1'ossature des réseaux dtanimation cui ont mis toute Ia valIée en mouvement jus-
ou'en 1971, aboutissant même à un véritable plan de développement soutenu par les
élus et 1es responsables professionnels. De 1à va naître la SICA oui apporte des
solutlons originales aux problèmes spécifioues de 1'agrj.culture de montagne : re-
structuration foneière, regroupement des bâtlments d'élevage, commercialisation

t



eo-

des prodults agricoles. Sl les résultats actuels n'ont pas répondu aux espoi;'s
initiaux, la SICA a démontré ou'une agri.culture pouvait encore vivre en Maurienne
et qu'eIle était un facteur irnportant dans I'aménagement régionaI.

Les groupements agricoles ont aussi contribué à la création de
1'Assoclation d'Animation. Des difflcultés psychologioues et financlères ont
consldÉrablement lirnité ses visées initiales ; elle a perdu son audience locale
en échappant à ses racines populaires et aux rythmes des colleetivités locales.
l,lais les activités qu'elle promeut (safari-photo) contribuent à structurer f image
de marque du tourisme original que veut la Haute llaurienne. L'impact d'une autre
actlon institutionnalisée est beaucoup plus important : 1e syndicat de Valcenis
est devenu 1e pô}e moteur du développement Xourlstioue et 1e principal employeur
de.la vallée; les communes associées démontrant ainsi qu'elles peuvent mettre en
valeur leurs resËources naturelles sans se vendre à des,:romoteurs, ou'elles peu-
vent maitriser efficacement certains é1Éments de 1'activité touristloue (hÉberge-
ment, égulpements, services).

La Haute Maurienne a une longue tradltion de lutte et d'adaptatlon
aux forces qui la menacent. Elle sait se protéger des intrusions oui attentent
à son autonomie, s'adapter à ce qu'elle ne peub éviter, tirer profit d'apports
extérieurs ou'elle n'a pas recherchés. Plutôt qu'une opposltlon radicale, elle a

négocié son insertion dans le Farc National de la Vanoise, avant d'en retirer des
avantages subventiels. Le syndtcat intercommunal d'études et d'aménagement a eu

un rôle lmportant tant qu'11 a été 1'oeuvre des élus locaux soutenus par les
groupes d'animation; ses membres ne lui consentent plus oue des attributions mi-
nimales quand i1 devient un district imposé par I'administration. En l-iaute lïaurien-
;lclr c'est la collectivité elle-même qui choisit ses actions et les modè1e selon
la hiérarchie de valeurs du consensus communautaire.

343 - Infléchissement

Si 1'on ne peut reférer les réallsations actuelles à un projet ini-
tlal qui n'a pas Été explicitê, on remarquera pourtant Ia grande cohérence et la
constanee du comportement Ce la société mauriennaise : ètre maitre chez soi' con-
rôler ce oui vient de l'extérieur, disperser le pouvoir, freiner les réalisations
trop rapides, assurer 1e pouvoir des éIus locaux. L'évolution récente ne semble
pas avoir diminué la capacité de la plupart des communes de conduire à leur guise
leur développement : elles disposent d'lmportents moyens financiers; de nouveaux
élus raniment les ambitions et les rivalités communales. La dimension micro-réglo-
nale parvient plus difficilement à s'imposer durablement i une croissance équili-
brée, profitable à tous, semble avoir été réalisée : la mise en valeur des ressour-
ces n'est pês réservée à quelques prlvilégiés. Le syndlcat de Valcenis démontre de
manière éclatante cette capacitÉ de maitrise, mais sa réussite mâme devient menace
pour 1'équllibre de la vaIlée.

Par ces actions collectlves, villageolses et intercommunô1es, la Haute
MaurLenne a su orienter son évolution d'une manière originale, ctui ressort dès qu'on
compare ses résultats à ceux de vallées voisines. Si la pnpulatlon continue cle di-
minuer, elle ne connait ni effondrement ni mutation radLcale comme ailleurs. L'agri-
culture s'est maintenue, a conservé ges structures de production, son mode de vie'
a su améliorer ses échanges. Surtout, 1'aménagement touristique a échappÉ à l'em-
prise des firmes extérieures, srest réaLisé dans un ensemble éouilibré, varlé, tout
en dlstribuant des emplois, des revenus, des reaponsabllités aux gens de la vallée
et à eux seuls. La Haute lTaurienne s'est modernisée 93ns se laisser coloniser. La

logioue de son dévelr:ppement déconcerté : capitallste, pré-eapltaliste, post*capi-
taliste, il y a de tout cela dans cette énergie des individus, des groupes des col-
lectivités à grandir par eux-mêmes, Êelon leur propre échelle de valeurs. lv'lais com-
bien de temps cette logioue communautaire pourra-t-e11e résister efficacement aux
pressions du système dominant ?

,../...
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35 LE ÊENOUILLËDES

351 * oituation et projets

Le Fenouillèdes est dans une situation particulièrement critique :

une mono-productlon agricoLe fragile et marS4inale IJ.a vigne) i.ncapable de soutenir
â concurrence d'autres régions, une activibé industrielle extra réduite et non

valorisée sur p1ace, des centres de décision extérieurs, une assistance {inancière
ponctuel 1e ;:eu structurante, une hypertrcrplrie du secteur tertiaire et surtout
1'exode des jeunes, autant de handicaps oui semblent condamner è une agonie plus
ou moins rapide ce pays fier de son passé et de sa nature.

Une poign,êe d' hommes, surtout des jeunes, refuse 6e 6éc1in, veut
faire revivre le Fenouillèdes par un développement économique conforme à sa cul-
ture.Tl semble que cette petite éouipe, qui allait fonder 1e CAFEXE, n'avait pas
à 1'origlne d'autre projet que de "faire uuelque chose pour le rlays". La réussite
locale et 1'audience extérieure du Son et Lumière de Caudiès paraissent avoir sur*
pris : queloue chose est donc encore possible, oue plusieurs initiatives vont amÊ-

ner à préciser.

352 - Les actions retenues

C'est la réussite initiale oui parait avoir déterminé 1'crientation
des actlons engagées, en priviléglant I'animaticln culturelle. Cette initiative
trouve rapidement des appuis locaux eb départementaux, d'autant gu'elle n'attente
pas à l'équillbre des forces économiques et politioues de la réglon; elle acquiert
rapi,lement une audience nationale, un prix dans un concours, des subventions minis-
térie1les, 1'appui d'un organisme parisien d'animation sui fait connaitre 1'expé-
rience et stimule la réflexion des promoteurs. Ceux-cl Élargissent la base de leur
effori culture1, entreprennent cie réaliser divers spectacles, activités culturelles
et sportlves à travers le pays, d'intégrer I'ensemble des fêtes et des manifesta-
tions locales dans un programme c,:ncert(: d'animation et dans une publicité commune.

Le succès aldant, le courant débouche sur un vaste projet de I'Enaissance culturelle
par la mise en valeur du patrirrolne naturel, archéologioue et historioue, iusou'à
vouloir restaurer une identité culturelle, plus sensibie aux vacanciers qu'à la
population permanente.

Ces initiatives Cemeunant relativement exogènes, 1'animation cultu-
relle cherche à devenir facteur de développement économi.oue. Une animation de qua*

lité fere venir des touristes nombreux, connaitt'e 1es produits Locaux et par 1à

contrlbuer à la relance de 1'économie. L'initiative est bien accueillie par 1es

deux courants professionnels qui contrôlent la totallté des caves-coopératives :

celles-ci acceptent de se réorganiser pour mieux faire connaitre et vendre leurs
vins. Grâce à son réseau de relations et d'influences, le CAPEXE contribue à

f implantation d'une petite entreprise à C.rudiès. Projet d'anirnation culturelle
et perspectlves de r"elance économioue se relient cès lors dans un même programrne

de développemenb micro-régir:nal ou'un PAR et une étude de contrat de pays tentent
malntenant de préciser.

353 - Résultats et infléchissement

L'expérience du Fenouillèdes est beaucoup trop récenie pour ou'on
puisse apprécier f infléchissement de I'acti.on elle-même et de son influence sur
l'évolution de la région. Après cleux années de fonctionnement, les résultats
s,avèrent encourageants dans le domaine culturel, plus indécls dans 1e domaine
économisue. Le CAPEXE a renforcé la cohérence de son progl'amme culturel, lui a

acquls une certaine notorlÉtÉ, a élargi sa zone d'infLuence. l\lais ie 3enoui1lèdes
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est-il un produit cultureJ, un mytl-re artificiellement restauré pour regrouper
des forces, vendre du vin, ou 8u contralre un sentiment d'appartenance assÈz
enraciné pour fonder des énergies et des solidarités ?

La réussite du CAPEXE est plus vôgue et Limitée dans la restruetu-
ration des secteurs d'acbivité : les arnénagements consentis par les caves-coopé-
ratives, quefoues actions promotionnelles, la création de'1 5 emi-r1ois, surtout
l,obtention d'un PAR lui permettront-ils de faire reconnôitre et aboutir par les
respons.:bles de la région Ie type de développement original qu'iI préconise ?

Saura-t-i1 sauvegarder son autonomie face au courant corporatiste traiitlonnel
ou sera-t-11 un alibi dont le courant moderniste se servira pour faire accepter
la restructuration de la p oductlon et de la commercj.alisation ? Comment pourra
t-iI infléchir les décisions de centres sui sont tous extérieurs à la région ?

Fera-tl1 prendre en charge las clestinées du Senouillèdes par ses habitants, ou

se comportera-t-i1 cornme un pouvoir de nouveaux notables voulant lmposer leurs
projeis ? La tentative est trop fraiche encore pour qu'un avenir lul soit prédit.
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36r Situation et ets

Alors oue la plupart des cas partenb d'initiatives sectorielles,
professionnelles ou municipales qu'eLl.es tendent d'élargir ou de coordonner dans
une perspective globale de développement micro-régional, I'expérlence du Mené

présente, avec celle du Haut-Nivernais, 1'originôlité d'être d'emblée globale'
Cette petite région de la Bretagne Centrale connait une situation identique à

celle du secteur d'Ancenis ou de Floudalmézeau : le passage de la polyculture-
élevage traditionnel à un élevage intensif à fort investissement, 1'émergence
d,entreprises agro-alimentaires créatrices d'emplois, la restructurabion des
éouipements et des serv::.ces.

L'absence de pôles urbains et d'actions structurantes importantes
dans cette zone relativement délaissée oblige le flené à compter sur ses propres
forces dans un développement "endogène" et polyvalent. Son projet s'articule en
quelques orientations majeures cohérentes, qui seront peu à peu précisées et
partiellement réalisées au gré de I'expression des besoins, des moyens financiers,
des appuis obtenus et des études élaborées. Depuis 1965, le Comité d'Expansion
lutte pour faire reconnôitre par Jes forces locales eb Ies pouvoirs extérieurs
I'unlté de son p::ojet. b.n 1975, le PAR reprend pour 1'essentiel ses axes majeurs :

lui apportera-t-i1 la reconnaissance off:.cle11e de son plan de développement
global et endogène ?

A 1'ori-gine, les promoteurs de I'expérience du Mené, issus eux
aussi des couches montantes du milieu ruraf, n'avaient d'autre visée gue d'amener
la population à exprimer ses aspirations, à dégager par etle-môme les voies et
moyens d'un développement conforme à son identité. La très large expression popu-

laire des réunions loca1es, I'absence d'une organisation professionnelle ou d'une
tendance politioue prépondérante expliouent sans doute qu'aucun secteur ne soit
privilégié et que I'ensemhle des activltés soient prises en compte. I1 s'agit donc

de f avoriser le développernent g lobal dr"r lïené en tous ses asilects complémentaires
(économlque, social, culturel), grâce à aa participation intense de la population
et à la collaboration active cle tous les services compétents' f,e développement
est attendu de la conjonction de trois objectifs majeurs :

Crééer et diversifier les emplois non agricoles par 1'encourage-
ment de 1'artisanat et le passage de certaines entreprises au

stade industriel.
ASsurer au mAXlmum d'agricUlteurs des revenUs suffisants et des
conditions de vie normales, avant tout par la restructuration
foncière, f intensificabion de 1'élevage, 1'organisation collec-
t ive.
Sortir le lvlené cle son isolement, de son complexe d'inf ériorité
par 1'animation ilermanente et par 1'accueil tourlstioue.

C'est dans chaqr-Le domaine d'intervention ou programme diversif ié
que I'on peut repérer la réalisation et 1'lnfléchissement de ce projet.(Cf. ta-
bleau ci-joint).

362 * Ltagriculture

Pour permettre au rnaximum d'agri.culteurs du Mené de combler leur
retard, les promoteurs du CEII ont d'emblée dégagé queloues grandes actions prio-
ritaires, choisies pour leurs effebs d'entrainetnent : 1e rememhrrement et la res-
structuration foncl-ère, l,intensification cle 1'élevage, 1'encadrement technique
et 1'onganisation économlque.
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Certaines de ces actions ont abouti, d'autres ont eu des résultats in-
décis, quelques unes ont échoué.

Par sa rBlation directe avec le lTinistère de 1'Agriculture, par une
pressj.on constante sur la DDA, le CEtl a obtenu un programme de remembrement g1o-
bal du lulené, qui se réalise avec quelque retard : en 1975, tl est achevé dans I
communes, en cours dans 4, en instance dans les autres. Surtout il a été amélio-
ré dans ses objectifs et ses procédures : le remodelage foncier s'est ouvert à
1'lmplantation des équipements collectifs et à 1a croissance des autres actlvltés,
à la protectj.on de 1'environnenent et aux préoccupations écologlques, jusqu'à de-
venir 1'outil d'une politique d'aménagement cohérent, maltrisé par les communes.
Les études-animation, les dossiers et les réunlons de senslbilisation du CElul ont
grandement contribué à ce passage du remenbrement agricole.à 1'aménagement rural.
La nestructuration des exploitations qui devalt 1'accompagner n'a pas eu les ré-
sultats espérés, la SAFER n'ayant pu disposer des moyens suffisants. L'évolutlon
des structures s'est accélérée: 1æ nonbre des exploitations (surtout inférieures
à 15hal a diminué annuellement de 1,5 Z de 1955 à 1965, de 3 ? de 1965 à 1S70.

Le CE{Y souhaitait un meilleur encadrement technlque pour intensifier
1'élevage, une meilleure organisation économique pour garantir à 1'ensemble des
agriculteurs des revenus suffisants, D'incontestables progrès ont été accomplis :

1e cheptel bovin a augmenté de plus de 70 ? et la productian porcine a été multi-
p1iée par 5. Cette amélioration spectaculaire est due Cavantage au mouvement géné-
ral de moderinisation de I'agrj.culture bretonne, particulièrement è f influence de
groupements économiques, de firmes coopératives ou privées qu'à 1'action propre du
CEf1. Celui-ci a bien organisé des sessions de formation, cies campagnes d'informa-
tion, mais il aurait fallu un soutien Ëlus déterminé des organisations départemen-
tales pour que 1'agriculture du llené se prenne en main. EIle raste clépendante
d'organismes économiques à sa périphérie; elle n'a pas su tirer profit de la
croissance d'entreprises agro-industrielles locales. Suant aux bénéficiaires de ces
actj.ons, une progression d'ensemble de la production et des conditions de vie de
1'agricùlture du lvlené est indéniable; certains groupes, certaines communes même
ont largement profité du progrès technique et économique, d'autres ont dû se con-
tenter de quelques aménagements. La cassure entre agricultune;modernlsée et agrl-
eulture traditionnelle apparalt déjà dans le lvlené, sans avoir 1'ampleur qu'e11e
connalt en des régions voisines : s'agit-i1 d'un retard ou d'un infléchlssement
d'évolution ?

3æ - Les activités non agrieoles

ï1 fallalt "décompresser" 1'agriculture en créant des emplois sur
place ou dans les centres avoislnants : le CEM réclamait 1000 emplois en 10 ans,
à la fois par 1'encouragemett de 1'artisanat et par Ie passage de certal-nes unl-
tés à la taille industrielle. Des industries agro-alimentaires, des coopérattves
artisanales ont connu depuis 1965 un essor nemarquable i quelques implantations
ont eu lieu récemment. Le CEIY y a sans doute contribué de façon limitée en provo-
quant 1e révell d'un sentlnrent dtappartenance et du dynamisme féglonal, mais cette
erotssance dépend avant tout des facteurs économiques qui 1ul échappent.

L'impact et les interventions du CEM sont plus précises et détermi-
nantes dans le secteur artisanal, moins organisé que le milieu agricole mats plus
accessible que le monde industriel. Grâce à 1'appui constant des Chanbres des Mé-
tiers et de Commerce, plus de 200 artisans et commerçants ont bénéficié des cours
de formation, d'actions publicitalres groupées. L'actlon du CEfvl sst maintenant
relayée par 1'Association des Artlsans et Commerçants, qui devient la base d'une
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véritable animation socio-économique et ci'une certaLne coordination en ce domalne.
La Rénovation Rurale venant consolider cette réussite, des zones artisanales sont
constituées par plusieurs communes. Le secteur artisanal est devenu 1'un des points
forts du développement économique cJu lTené et de la pôlltique du cElvl.

361+ - Le tourisme

Conscient des richesses d'une région non encore dénaturée, le CEM
a toujours conçu le tourisme comma un appoint qui apporte quelques ressources com-
plémentolres mais surtout qui. sorte la région cJe son isolement, de son complexe
d'infériorité, notamment en favorisant, les échanges entre citadins et ruraux. Au
début, i1 a susclté des actions symboliques, des micro-réalisations locales qui
devaient redonner conflance, éveiller 1a cféativité populaire. Ltenthousiasme re-
tornbant, des chentiers de travail et surtout des chantiers cl'éLudes ont rnultiplié
les projets, prcvoqué quelques concours locaux, déclenché certaines réallsations
communales, quand les subventions étaient promises. L'enserri:le de ces études a four-
ni des éléments pour un schéma d'aménagement tour'lstique en 1979, dont on attend
encore qu'i1 soit reconnu par les autorités compétentes. Durant ce temps, la Com-
mission Touris.. e publié des guides, un calendrier des fêtes, organisé diverses
activités aux succès variables, sans parvenir à donner une dimension mi,cro-régiona-
le è ces différentes initiatives.

Le llené est sorti de f ieolement, de 1'anonymat; la fréquentation
touristlque s'est accruç, mais reste freinée par 1es capacités d'accueil. Le CEM
a falt connaître le IIené à 1'extérieur et à ltintérieur, a aménagé certains sites
évei11é La population et ses é1us à 1',:uverture aux citadins, tout en conservant
les traditions hospitalières du pays. Le ivlené apparaît pourtant comme un parent
pauvre, quand on compare ses équlpements et ses activités toufistiques à ceux des
zones du littoral voisin. 11 a su prÉserver son équilibre naturel et ses chances
pour I'avenir ! est-ce 1e polds drun oub11, d'un retarcl ou L'affi'rmation de cet-
tains rlthmes et valeurs ?

36, - Lraction sociaLe

Dans une région dé1aissée, écartelée en plusieurs découpages adml-
nistratifs, le CEIT a entrepris une action de concertation entre les services so-
ciaux, d'éveil et d'organisation et la population, pour qu'e1le passe de I'assls-
tance individuelle à Ia maltrise collective de ses problèmes socj.aux. I1 a obtenu,
de 1969 à 1571, ]e financement d'une animatrice sociale par Ia flSA des Côtes-du-
Nord, attentive à cette zone défavorisée. Une meilleure collaboration entre les
travallleurs sociaux, plusieurs enquêtes-partlcipation ont alors permis de mleux
détecter les besoins de 1a population et cle formuler des réponses adaptées. Le non
renouvellement de ce poste a ensulte ralenti I'action soclale; elle se concrÉtise
eependant par des réalisatlons communales (foyers de personnes âgées, clubs de
3ème âge), par un important projet d'équipement intégré, ainsi que de nouvelles
analyses du sous-équipement sanitaire, social, médicâl et scolaire de la région.
Les efforts accomplls n'ont pas comblé les lourds retar:ds du Mané en ce domaine:
les cloisonnements administratifs se sont maintenus et une mentalité d'assistés
persiste dans une fractlon importante de la populatlon.

366 - Ltaction cu]-turelle

Dans le llené, une culture.' locale veut orienter un dévelcppement
original. Lfanlmation socio-culturelle, constafument poursuivie depuis 1965, avec
1'aide du Secrétariat à la Jeunesse et aux Sports et de Civers organismes parlsiens
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ne vise pas àifaire un musée à côté de Ia vie actuelle des hommes, mais à réacti-
ver la culture locale traditi,:nnelle, à assimller les apports rnodernes et exté-
rieurs, pour permettre aux habitants du Plené de promouvoir leur ùdentité dans le
ciéveloppement. Cet r:bjectif a emprunté dlffÉrentes formuLes : soutien des associa-
tions locales, promotion d'actions culturel1es, information de }a populatlon notam-
ment par 11 bulletins communaux, formatlon des hommes en tant qu'agents économiques
et citoyens, soutien..aux enseignants, échanges avec I'extérieur. Le choix et le
suucès cJe ces initiatives clépencJent du cJynamisite des associatj:ons locales ' de 1a

volonté c1es municipalités et des aides financières qu'e11es obtiennent' L'anlma-
tic'n socio-culturelle voudrait se situer dans le long terme, faine émerger des ré*
seaux associatifs, une culture populaire vigoureusei mais elle doit composer avec
1a réalisatton d'équipements apparents of de manifestations spectaculaires plus
alsément finançabIes.

367 - anrén agement et coll-ectivit6s

Tout développement s'lnscrit dans un espace à modeler; un aménage-

ment concerté, qui intègre les diverses actlvltés et domaines d'existence, dans

les mellleures conditions de coÛt et d'utilisation, suppose cies éqùipements co1lec-
tifs judicieusement r'épartis, maj-s au préalable des munitiipalités efficaces pour
les entreprendre eb les gérer. Le non fonctionnement dee groupes locaux prévus à

l,origlne, la place prépondérante prise'par les maires dans les structures et 1es

déclsions du CElvl font que celui-ci apparaît souvent comme un bureau de prestation
de servi.ces communaux, comme un agent de liaison entre 1a emmmune et les lYlnistè-
res,.Le CEIT apporte aux élus lr:caux un soutien technique constant par ses études-
animation, surtout par ses réseaux d'information eb de relation qui facilitent,
accé1èrent l'obtention de crédits, 1'administration départemenbale reprenant ses

critères habituels dans I'usege de ces moyens.

Le CEM a depuis ses débuts, incité les communes à s'associer pour cons-
tltuer des mâîtres d'ouvrage adaptés à 1a réalisation des équipements nécessaires
deux SIV0IT sont nés de cet effort, dont les initiatives encore limitées devraient
s'élargi.r, quand le PAR aura clétermj.né les voies et moyens de I'aménagement mlcro-
région al .

37 - LE HAUT N]VERNATS

L'éxécution du programme du PAR est beaucoup lrop limitée pour qu'on
puisse apprécier f infléchissement de I'action et son influence uur Ie développe-
ment micro-régiona1. Il faudrait comparer :

- les ob jectifs de ia cari,pagne de sens j.bi lisation : apporter une in-
formation sur 1,aménagement rural, pour êmener 1a poputation à s'exprimer et à

dégager des groupes de travail.

- les asplrations prioritaires qui émergent des réunions de base I crÉa-
tion d'emplois en des entreprises diversifiées et moyennes,assursnù-sécurité de

I'emploi et qual.ité de la vle, équipernents et servlces mettant les habitants à

parité avec les urbains, amélioration des activités existantes dont I'agriculture,
essof d'activités nouvelles dont le tourisme.
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- Ia hIérarchie des stratégies dégagées et retenuês par Ia Cofirnlsslon
officielle du PAR : prtorité aux 6quipements créateErs.d'emplois, développement
du tourisme, anÉlloratton de la rentabillté de 1'agrlculture et de la forêt, pré-
servatl.on de 1'environnement.

- la traduction de ces prlorités dans la vergion approuvée du PAR.

- la réalisation de certains de ces objectifs par 1es organisetlons €gr1-
coles, la DOA et les autres services, les premlères décisions du syndlcat mlxte. En

toutes ces évolutions, QUElle est la part de proposltion, d'lnterprétatlon des
antmateurs et des experts de la phase d'étude, l.es modiflcatlons apportées par le
sous-préfet et 1'admlnistration, les concessions faltes aux élus pour obtenir leur
adhÉsion ou vaincre Jeur oppositlon, Ia reprlse de ceg obJectifs par les organls-
nes et les senvices qui ont cornmencé à réaliser le contenu du PAR ?

38 - QUELLE DYNAMISUE DU DEVELCIPPEITENT ?

Quelques conclustons provisolres paraissent se dégager de ces analyses
Juxtaposées, suggérant une dynamique commune à ce genre de développenent.

- dans une petlte région en difficulté, où le laisser faire apparalt
comrne dangereux, des acteuns prennent des inltiatlves pour renverser cette tenr
danee, soit par des actlons ponctuelles, à lmplications suecessives, artLculées
autour d'un projet global plus ou nolns expl.iclte et perçu, sôlt par un projet
global expllcite,à la rebherche d'actions motrlces.

- le cholx et 1'efficacité de ces initlatives dépendent pour une large
part du degré de contrainte, de pression eu de tolérance des forces économlques,
sociales et culturelles domlnantes de 1a sociÉté fil.obaIe. Elles ont une lnfluence
minime sur Les grands acteurs soclaux et polittques dont 1'action dépend des rap-
ports de forces locaux, notamment en matière d'équlpenents collectifs, de vle cul-
turellê et sociale, d'arnénagement g1obal. L'orlglnaltté et 1'efficacité de ces
tnitiatives dépendent aussi de la capactté de eréatlon du système local, du degré
de cohéslon et d'engagement dans une stratégie commune gue permet la base soclo-
économique de départ, de sa solldité et de la formulation des projets qui s'en dÉ-
gagant, des alllances qui se concluent, de L'apput des instances d6partenpntâles
et nationales, des types d'lntervention et des méthodes utillsées,

- il en résulte un certain lnfléchlssernent de 1'évolution en cours : une
énergence parfois surprenante de nouveaux groupes soclaux qul sortent la réglon
de la passlvité et de 1'oubli, une atténuation des effets lnégalitaires de la mo-
dernisation selon le mode sélectif, 1'afflrmatlon de forces intermédialres entre
les groupes de pointe et les eouches tradltionne]les, un aménagernent de I'espace
souvent contrô1é rpar les collectivttés loeal,es, un sentlment d'appartenance, une
culture, une hlstolre parfois retrouvéeg et souvent reformulées pour les besolns
de 1'actlcn.

Mais ces conclusions restent tributai.res d'une méthode d'anelyse qul
manque de rigueur scientifique, demeure trop approxlmatlve, mangue d'indlcateurs
d'écart, ne parvient pas à isoLer des variables. Elles sont égalernent trlbutalres
d'une problématlque par trop endogène : elle part d'une petite région dél.imttée
en fonctlon d'une intervention volontariste, tente de fonder I'effieactté de cette
intervention et postule pour cela I'exrt,stencs drune entité, d'une lnfluence mlcro-
rÉgionale qui reste à démontrer.
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39 - Zème hypothèse : VERS UNEiIDENTIFICATION 0E L'I.INFLUENCE l4ICRO-
REGÏONALE

391 - Le principe df analyse

C'est à eette identification de f influence micro-régionale que

s'attache une autre méthode d'analyse, plus théorlque proposée à titre exp6rtmen-
tal au cours du séminaire de février 1976 et appelée à être amendée durant la
proehaine étape de la recherche.

Cette méthode d'analyse reformule 1'hypothèse ce-,ntrale de la recher-
mettent enche. Les

oeuvra :

interventions repérées au niveau intermédialre micro-réglonal

'' : des relations entre
de 1a vie micrc-réglona1e.

1es activités appartenant aux divers secteurs

- des relations entre des actions insti tutionnal isées d'organisrnes
territoriaux' 

:":::=::;"Ti]"" :::::':::'rii,";;" constltutirs de l,identirica*on
de 1a population à la"micro-régi.on" comme acteur de transformation. L'ldentlfica-
tlon et l'efficaclté du pouvol'r micro-régional né de ces lnterventions résuLtent
du renforcement mutuel des articulations à f intérieur de chacun et entre cee
trois types de relations.

La vériflcation de cette hypothèse impllq ue un dispostrtif d'lnforma-
tion destiné à examiner les correspondances postulées pour 1'existence de cette
lnfluence et les relatlons effectivement observées dans chaque cas.

modèle invariant : renforcement mr:delités varlables (observées) de 1'Évolutlon
mutuel de :

stroeturatlon des
activités

dans chacun des ensembles et à leurs articula-
tions :

- évolution et projectlons d'activltés
- évolution et projectlons d'actions
- évolution de projeetions d'identité

.1,/
st ructurati on

\\
des actions

/- st ructurati. on
de 1'ldentifi-
cation.

Afin de recueitlir les informatlons relatlves aux évolutlons dans
ehacun des trois ensembles et de repérer leurs articulations, il est proposé un
tableau à double entrée, comportant de gauche à droite !

.: - une zone "situation et transformations observées", sans frontlère
nette (pointi11é sur le schéma), où I'on dispose vers la dnoite la restructura-
tlon d'activités, d'actions et de représentations de f identlté locale.

- une zone "protection"; nettement séparée, côr de pflncipe dlffé-
rent ce gui y.,est nobé ne résulte pas directement d'observatlons, mais d'Évalua-
tlons sur les effets à moyen ou plus long terme du jeu des forces et des pouvolrs
repérés, compte tenu des jugements formulés par 1es auteurs des études.
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Dans la partie droite de la zone "protection", est figuré un schéma très
simplifié du système des relations successives entre "activltés", "aetions insti-
tutionnalls6es" et "identiflcation", eui paraït caractériser le "dérouLement" des
articulations pour le cas en question.

Les flèches qui figurent sur le schérna Césignent toutes sortes d'artieu-
latlons, à ne pas interpréter comme des causalités ; de même les numéros notés rap-
pellent un ordre chronologique et non de causalité. L'état actuel des informatlons
recueillies et de la probLé'matique ne permet pas d'aller au-cjelà d'un repérage de
correspondances ni d'établir une pondération rlgoureuse.

STTUATTON ET TRANSFORIVIATIONS OBS. PROJECT]ON TYPE
CAS

Activi tés
économiques

IActions ins tit u : {t actions
tionnallsées I - Processus de stnuc-

: turations, d'actio
: Articulations

actions

de structurations d'ac'
Articul ation s

acti s

Articulattons
Activités :

Identité :

- Proeessus
tlvi tés

: ActlvitÉs,,

fns titutions

Projection
d'identité 1o-
ca le

identité
- Processus de structuration

d'identité locale I dentité

392 Aoplication a d.iff6rents cas

En rappelant que cette méthode d'analyse fera I'objet d'approfondis-
senents ultérieurs, on trouvera ci-après, à titre ci'ébauches, cles tableaux d'app11-
cation de cette analyse à chacun des cas.

La Haute Maurienne

1, Evolution et transformatlon des activités économiques

De toutes 1es activités citées (agriculture de montagne, commerces et
artisanats, transports, industries, utilisant la force hydro-électrique, tourtsme),
deux sont présentées comme en voie d'orgonisation ou de réorganisation :

agriculture spéciaI1sée (élevage-1ait-fromage), sous conditions d'amé-
nagements fonciers, investissements en bâtiments, organi.satlon de La
commercialtsation.

tourisme d'hiver (Hotellerie, métlers de 1a neige), sous conditions
d' arnénagements et d'investissements .

Parmi les sources de financement des investiseements nécessaires
r€devances EDF 5ga communes ont une place lmportante,

1es
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I1
justtfient u

existe nlusieurs liaisons

al deux institutlons ont
avec les activiiés économiquas en

- la STCA en ce qui
à lJ àctivité agricofâÇeciatisée
timents, commercialisation J

1e svndicat de Valcenis en

structuré leurs actions en
voie de réorganlsation :

relation directe

concerne la coordination des moyens nécessaires
Irestructuration foncière, regroupement des bâ-

deux types d 'trctivités, qui
: double activité compatible
maîtrise du foncier nécessaire

ce qui concerne 1'activité tourisme
équipements d'accue:Ll et des sources

entre ces
nt mutuelne projectj.on de renforceme

avec l'organi.sation de travai I des .rgriculteurs j
aux aménagements; rôle des communes cornme points de passage des financements;
mais en même temps le "contre modèle" cje I'aménagement tourisilque Tarenteis,
avec pression de cepitaux extérieurs retiront leurs pouvr-rirs êux agents Locaux,
exerce des forces centrifuges qui peuvent faire basculer les rapports agricul-
teurs-entrepreneurs touilstiques.

2. Actions institutionnalisées

du domaine skiable, des

Leur naissônce, la forme qu'elles ont prise et I'oilentation de leurs
actions parai.ssent donc à la fois effet et cause rJe 1a réorganisation des activi-
tés économiques projetées cornme "viables" ; et en même temps comme ces activités
sont elles-mêmes liées, il y a renfoi"cement mutuel et alliance sans qu,ule "super-institution" apparaisse necessaire, du moins tant que les forces cent::ifuges déjà
notées ne sont pas dominantes, i1 y a eu zone d'intérêts communs, cjonc alliance,
en matière d' aménagement et cl''.investissements.

bl Deux autres institutiqns sont moins directement liées aux activités
économiques, mais leurs actiQns évoluent progressivement vers une liaison plus
str*cte avec celles qui les réalisent i

- le fare, r:l'une part comme fourniseeur d'emplois et C'autre part
comme fournisseur d'activités pour 1es touristes Iprinclpalement touristes cl'été) ;

- I'Asscrciaticr d'animation d'une part comme fournj-sseur d'activl-
tés pour 1es
dtune "image
tre modè1e"

touristes et ci'autre part comme agent facilitateur de la création
de marque" (qui peut jouer ici cmmme force centripète face au "con-

des stations Ce tyJ:e "capitaliste"J.

Projection des activités et projection cles actions institutionnalisées
s'ajustent donc mutuellement, et semble-'b-i1 se renforcent; le couple parc-anima-
tion jouant dans 1'espace cjes "instltutions" un rôIe compensateur de la logique
de 1a rentabilité tJes investissements d:ns 1'espace des activités éco!-lomiques.

3. Projections d'identités locales

d'hiver (combinaison
de financementl.

A partir d'identités de type "commune-élan',
sées" parait émerger une iclentité élargie à la "Haute
de force expliquant sa configuration :

prÉsentées
f'laurienne",

"j uxtapo-
deux pô1es

comme

avec

- négatlf : double opposition
et polIuée) et avec La Haute Tarentaise
un "tourisme capitaliste") t

avec 1a Basse 14aurienne Iindustria]1sée
(également industriallsée et po11uée par
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- posl bif : les réorgônisrtions cl' activité agriculture-tourisme permet-

tent de prpje6i-îFe image d"'harmonie avec la nature" et Ce "continuité d'amé-
nagement de leur espace per ceux qui 1'occupent"(qui compense efficacement le
nait que cet-?ÏEnagement n'a rien de "naturel" et est réalisé pour "d'aLltres"J.

0r l'évolubir:n des actions des institutions "animation" et "parc" (liée
comrne on 1,a vu aux activitÉs économiques) particlpe è cette transformation, en

passant en quelque sorte d'une ldentification intra-vertie (tournée vers soi-même,

type ',c1an") à une identification extra-vertie (tournée vers 1'extérieur, type
,'statlon" J . 11 y a cie ce f ait renf orcement cle la pro jection d'identité et ses ac-
tivités économiques, puisque fiCiçtusion rle cette image est une condit:'.on de réus-
site des activités projetées (tourisme fournissant des emplois impliquant une

clientèIe1.

Le cas "Haute lulaurienne" sembLe donc bien correspondre à 1'hypothèse
selon 1aque11e lorsqu'elles peuvent s'ajuster mutuellement Ice qui dépend à Ia
fois des caractéristiques "propres" à }a région et de ses relations avec l"'ex-
térieur), l'évolution des activités, les actions institutionnalisées et 1es pro-
jections d'tdentité
c'est-à-dire d'un p

s concourrent à 1témergence d'un certain pouvoir t'1oc41",

ouvoir cjes habitants d 'une petlte rr4gion sur 1a réorganisa-
tion de leuri; conditions de procluction et d'existence.

Pour les raisons notées, ce "pouvoir" apparaÎt ici sans que soit
nécessaire une institution coordinatrice, leurs relations et feurs inlérêts com-

muns suffisant à ce que les forces "centripètes" équilibrent les forces centri-
G_s. Mais ce n'est éviclemmc.lnt qu'un pouvoir relatif au cours d'un processus de

transformation E!_.g, la princiJ:ale "menace" étant évidemment constituée par
1a pression ,les cap'itaux extérieurs qui en provoquant le développement touristlque
selon une logique proprement capitaliste, détrulrait qa liaison avec 1'activité
agricole. I1 n'est donc pas rlu tout exclu qu'un renforcement institutionnel soit
è un moment cle cette évolution la concjition de continuité d'une maÎtrise au moins

relative de processus par rjes agents locaux.

393 - Essai d.e pondération de 1r emrri se mi cro-réEionafe

Le recours à 1'analyse formelle Ce I'influence mj-cro-régionale déjà
présentée et rappelée par les clivers tableaux offre rles éléments provisoires de

companalson entre 1es diverses expériences. Une quantification encore sommalre

et expérimentale, ne retenant que 3 positions par critère, dégage 1a typologie
suivante (cf. schéma p. 501

I Projection dominante structurée :

Interactions à effets de trans-
formation sans pô1e dominant ;

coexistence cJ' activités sépar€es :

Ancenis, Haute lvlaurienneStnucturgtion ,.-(T)
des activités { tzl

\
\tsl

{Tené, Ploudalmézeau.
Farez, Nivernals, Fg"
nou111èdes.



2, Articulatlon activités
aetions instltutlonna-
lls ées

3. Structuration des
actions

4, Artlculations actions
identité

Structuration df une
identlté locale

Articulatlon tdentité
activité

Renforcement mutuel
Diversification à effets de
transformation des activités
Juxtaposition sans effet de
trans formation

t1l Tnstitution dominante

{2) Absence de structuratton

Unlpo}aire - territoriale
lTultipo laire terrltoire/ classes

Sans relation explicltée

Présente
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: Ancenis, lTaurienne.

: [Yené, Ploudalmézeau
: Forez, Nivernais

Fenoul 11èdes.

flaurienne, Ancenis ,
lnlené, P loudalméZEâu.
Nivernals, Farez,
Fenoui. 11 èdes .

lYaurienne, Fenoui I 1èdes
P loudalmézeau, lulené,
Forez.
An cenis , ltJivernais.

llené, lTaurienne ,
Fenoulllèdes, Ploudal-
mézeau.
Forez, Nivernais, An-
cenis.

Maurienne, Fenouillèdes
Mené, PloudalméZ€8u.
Forez, Nivernais,
Ancenis.

.,'( 1 )

t(21t[3]

<;r(3)

(1)
5

6

12) Absente

Renforcement
Interdctions transformantes
Sans relation opérante

t1i
t2)
(3)

Ce premier essai de '.quantifieati.on encore sommalre permet cependant
de claeser en 3 catégorles les 7 expériences retenues, selon leur degré de con-
formité [minimum de polnts] au modèle postulé d'émergence d'un pouvoir local :

1- forte émergence : Haute l'laurienne (61

2- moyenne émergence : lvlené (10J, Ploudalmézeau (1Û)
Ancenis (11), Fenouillèdes t12)

3- Faible émergence : lTonts du Forez (151, Haut Nivernais (16)

C'est sens doute par le croisement de cette analyse théorique, plus
senslble aux grands facteurs de la vie économique et soclale environnante, et de

1'analyse empirique à approfondlr, plus senstble aux forces et facteurs internes,
que ltaction micro-régionale révèlera sa nature et sa portée.
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]V - AS;trECTS INST]TUTIONNELS DU DEVELOPPEiV]ENT I'ITCRO-REGIONAL

La dynamique du développement des petites régions étudiées falb donc
apparaitre à ce niveau intermédiaire des forces et des objectifs nouveaux, qui
infléchissent partiellement 1'évolution résultant cju jeu des forces dominantes
du système socio-économique français, tes pouvoirs ainsi fondés se consolident
dans des institutions, tendent à s'insérer dans 1e dlspositif institutionnel et
à en renouveler 1a pratioue. L'expérience démontrÊ que 1e mouvement de dévelop-
pement micro-régiona1, môme fortement animé et enraciné, dsvient vite flarnbée
sans lendemain s'i1 n'aceepte pas 1'épreuve de I'institutionnalisation, A côté
de tant de structures lourdes et sclérosantes, une diverslté et un jailllssement
lnstitutionnels sont signes de santé et de vitallté sociales : I'organisation est
aussi un moyen d'action pour les groupes locaux qui veulent atteindre certains
objectifs et 1a formation à la pratique institutionnelle I'un des dimensions de
1'animation du développement.

Pour introduire une prochaine recherche sur 1'usage des pouvcirs locaux
et des institutions micro-régionales, on soulèvera déjà oueloues ouestions essen-
tiellesi:

- -Juel support institutionnel- emprunte l'inf luence micro-rég j-onale ?

- Comment ce -jeu d'influences nouvelles s'lnsère-t-i1 dans 1e dispositlf
institutionnel ?

- En quoi renouvelLe-t-i1 la pratioue insititutlonnelle ?

41 - LE SUPPORT INSTTTUTTONNEL

Le mouvgment.micro-régional emprunte largement dans la diversité de la
panoplie du phénomène associati{-et de 1'appareil jurl.dioue à sa disposltion.

4l[ - Les parÈenaires institutionnels ]ocegt

Dans les expériences étudj-ées, on rencontre j:artout, en des combi-
naisons variées, Les trois grandr:s famiLles d'instj.tutions loca1es, avec Leurs
caractérlstiques, leurs avantages e't inconvénients, avec lesouels les acteurs
doivent jongler Flour parvenir è leurs obiectifs.

4L1.L - Les associations de personnes physiques ou morales,
selon la loi de 1901r oue 1'on trouve dans 1a plupart des cas, se caractérisent
par leur grande souplesse; elles facilitent le iaillissement d'idées et d'ini-
tiatives, la diffusion cle la formation et de f information, 1'émergence de res-
ponsables et de réseaux d'animatj-ûn i mais elles manquent de moyens pour la réa-
lisation de leurs objectifs.

41L2 - Les collect'tudtés Loeales Icommunes, syndicats inter-
communaux) se caractérisent par leur légitimité, leur sécurité, leur capacité
d'investir; elles permettent la mise en place d'éouipements, 1a gestion du quo-

tidien et souvent un fonctionnei-nent démocratioue de base; mais elles sont limi-
tées par la tutelle de 1'administration, par leur composition excfusive d'élus
attentifs aux arguments électoraux.

4L13 ' t,es.-opgantlaations éeonom't&eg (groupements de produc-
teurs, coopératlves, SICA) ont pour el1es la capacité d'intrestir, de procurer des

emplols et des revenus; elles peuvent maitriser la vie économioue d'une région,
mais elles sont prisonnières des contraintÊs que leur impose le système socio-
économioue, en opposition avec 1es aspirations de leurs rnembres.
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faire reconna*,. I?":i;T::ii:r.;:':;:'il:;il-:i::"0::*":"1':x::,1i"":;i:i;"fl:"'
imi:riqué d'associations, de collectivités et d'organisations économioues, usant
des avantages des uns, limitant la pesanteur des autres, tirant 1e maxlmum de
profit de cette gamme d'expressions du phénornène associatif 1oca1, base de tout
développement. Une analvse micro-sociologi.oue plus fine serait nécessaire pour
mesurrSr ltimportance de ces racines locales.

41 2 - Les formes dtinstitutions micro-régionales

L'inffuence micro-régionale emprunte aussi plusieurs combinaisons
organisatlonnelles et rncdalités juridioues :

- Une institution u nloue crui noue des alliances avec des organisa-
ne contrô1e pas totalement. Ainsi, entions qu'elle n'a pas suscitées et uu'elle

Fenouillèdes, le CAPEXE est actuellement la seule institution qui consolide son

influence en collaborant avec des associations culturelles et sportives locales,
avec les organisations économiques en place, avec les collectivités locales. A

Ancenis, 1a CANA s'impose comme 1a grande organisation économique, lntéressée au

maintien du CRDA qui relève d'instances départementales. Dans le Haut Nivernais,
le syndicab mixte garantit le pouvoir des élus et n'a créé une commission consul-
tative oue pour mj-eux limiter Ia participation nécessaire des organisations pro-
fessionnelles jugées trop envahissantes.

- Une institution centrale oui s'entoure de satellites plus ou molns

autonomes. Le SItJ0lvl Ce Ploudalmézeau est 1e maÎtre d'oeuvre du développ ement de

son canton, mais i1 a provoqué la naissance d'une associatlon culturelle qu'il
contrôle et encouragé 1es professions à s'organiser. Le comité d'expansion du Mené

est Ia structure d'anj.mation, de proposition t de rencontre, d'où émanent les 2

SIV6N, I'Association des Artisans et Commerçants, 1'Association Culturelle, toutes
structures plus ou moins autonomes rejoignant les objectifs du CE|I. Dans le Forez,
le GIRAF est Je centre d'initiative et de coordination d'où jaillissent 1es orga-
nisations de base à mesure Ltu'une réponse est trouvée à un besoin : groupements

et syndicats de producteurs, CUPIA d'ensilage, de maçonnerie, d'aménagement, SICA

GIE, Société D'Economie lvlixte...

- Fas d'instituLion centrale - En Haute lleurienne, aucune institu-
tion ne peut prétendre coordonner L'ensernbrle rles initiatives t f individualisme
eommunal et 1,égalitarisme de la vallée ne le permettraient pas. Le district a

des attributions réduites; 1'Association d'Animatlon n'a pu réaliser ses vastes
ambitions ; la SICA demeure agricole ; le S'Tndicat de Valcenis doit freiner ses

emprises pout: ne pas liguer la Haute iulaurienne contre lui.

La configuration instj.tutionnelle choisie dépend donc avant tout
du système social, de l'ésuilibre des f orces à un ntorneint donné et aussi du mode

d'aclion privllégié;1a dynamique du développement nB s'accomode guère de cadres
rigides et de démarches uniformes ; elle est aussi souple que créative.

Ces institutions n'hésitent pas à puiser dans la variété des statuts
juridioues : 1'organisme central est Ie plus souvent une association prlvée selon
la loi de 1g01 [Màné, Fenouil]èdes), parfois un syndicat intercommunal (F1oudal-

mézeau, Haut-NivernaisJ, à Ancenis une coopérative, dans le Forez un GTE. Ïout
dépend des objectifs poursuivis et des partenaires associés.
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Une typologj.e sr:mmaire distingue

- Le fond institutionnel : communes, organisations professionnelles,
associations vo lontaircs.

- Les institutions "Flar,rcltuiées", imposées de Irextérieur,
- Les institutions que la petite région secrète elle-même.

Certaines institutions provoauent le mouvement, suscitent 1es ini-
tiativesr cooldonnent les e{forbs et confient la pluparb des réalisations aux
organlsations ou'elles animent : ainsi, le f,omité du Hené, 1e GIiiAF; d'autres
gèr'ent elles-mômes les activités ou'el1es pronreuvent : alnsi, la cANA, le slV0iï
de Ploudalmézeau.

A 1 ' exception de l,: Hau te lYaurienne aui dispose encore d'une cohé-
rence des comportements suffisanbB pour garantir son fonctionnement, f'action cJ'un
organisme de coordination et de prornotion semble nécessalre pou!. a$surer I'origi-
nalité et la pérennité de 1'effort entreprls, quanrj cet organisme animateur dis-parait, ou s'étio1e, les actions sectorieLles et les pouvoirs habituels imposent
rapidement leurs démarches cloisonnées. Si un modè1e standard n'est ni possible
ni souhaitabrle, on voit se desslner une double structuration Cu !.nouvement, en
tension constante:

un organisme de prornotion, d'étude, d'animaLion et de coordination
pour 1'ensemble des secteurs d'activité et domaines de la vie coI-
I ectiv e.
une ou plusieurs structures de réali.sation des éoulpements qui
émanent des cr:llectivités et des organisations économiques.

413 'La composition ct le fonctionnement de ces instirutions

Deux catégories domlnantes apparaissent dans les Conseils d'Adminis-
tratlon de f institution centrale et de ses flliales ; les élus locaux, les agri-
culteurs. Les délégués Dommunaux détiennent la totalité ou 1a mejorité des sièges
dans les syndicats intercomnrunaux (Plcudalmézeau, Haut Nivernais, Haute Maurienne,
t'lené) dans le CAFEXE : i1s ont un rô1e important dans les organisations de la Haute
Ilaurienne et dans 1e Comité du l'1ené, Les représentants cie I'agriculture ont la to-
talité ou la majorité des sièges clans Jes organisations agricoles (ÛANA, CRDA),
dans les organismes du Forez e,t de la Haute lYaurlenne. A I'excepticn d'institutions
exclusivement agricoles ou municipales, les représentants cles communss et de 1'agri-
culture se retrouvent dans tou'bes les structures micro-régionales; s,T adjolgnent
souvent des représentants d'autres catégories socio-professionnelles rurales, plus
rarement des citadlns [['fRAF, CAPEXF].

La plupert des institutions ont une Assemlrlée générale annuelle, un
Conseil d'Administration, un Bureau et plusieurs Commiss-ions de travaii plus ou
moins actives. 0n manque de précision sur 1es modes de dÉsignation, de contrô1e,
de renouvellement de ces représentants, sur la fréquence et la conduite des réu-
nions.

Le f onctionnement de ces inst j-tutlons est marqué ilar un souci d'a1-
lier lfefflcacité et 1a pai'ticipation clémocratique. Four y parvenir, le [,]RAF peut
se contenter d'une structure 1égère de coordinatlon, car les responsabilités sont
largement décentralisées. fl en va autrement d'un eppareil aussi lourd et complexe
que la CANA d'Ancenis, qui doit muJ.tlplier les rouages, doubler les structures sta-
tutaires par d'autres relais plus souples et différenciés pour associer ses 35.000
adhérents à Ia marche d'une entreprise ayant 750.00û millions de F. de chiffre
d'affaires.
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taires' crée des comrri.ssions rJe. Lrevair ,'n,niu ceLte in+iuencu parallère ne doit::i"ii5:-i;:"::;,1";::="J::'::iJ::: i";';#i"1"" idées uontr-ionnes à pre,rdre, c'oùnares"' ; j-1 convieni: que res éru= ,.,uiro"n; ;:"i;::"::r::Ë;:;; :;r=jl;:ff;;_::ïîï"
L'emprise de _l.a strrrcturB iiiicro_rÉgionale sur l.es munic:..palit6s e:;t

très variable' A Flaui,alméz*4,-r-uù nii;-r;;",; ptùu +o"t",-1"'iiuo, vei.rr.ç at.r_r:,i.::i;i:Jrïrr:;,]"rl"ll.|j:ï:::";"_ comrnunes, malgré r,impo.tun"" on ses rnci Ër:i , ir
ii,:,,:ff jg:*:5=:u:ii,:rlr:i::":j;".ff:':: :;:"ffï:"î::';ff,i;:it;;::.,i:',
rrené, à proudalmézeau. r" *yij;;".i"TI;"::"fiff,,:î_:Ë:;"îi ;5llrsij;";i;,';"n*;nes 1es plus importantes uu- inu plus 

"nt_*p"*nJnt"u, O"it i""",]"" A** mesuîes ccr-rectives pour réduire ce glissernent p.or,'.)ut *"qrirue " r* u:,nJi"Àt i,.'t"rcom,ïune i,1'organisme micro-r'égio.ai estl::l i'assocj-iat""'cres peti.."; ;;;"nes pour rubtercontre 1a dominabion ces g"ou=*= ccrmrnunes, ou un mc''3rr ,re concentr.ebi.on, de consti-tution de centres rurôux ou ute re rtructuraLi,--i'oe li: "i,, ""liJ"*iun ? tlre ernalyse;T:::ï#i;"iî"i::;ff:îî: ;:,F";Ht3;i::;:;,::;:1,;:;:o"u* en Qu.i ,* 
".,,"uni'
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objectifs, sel

Les relaLions ei,.bie L,i.ni;i: i'i;r-r'L:'-o n centro Ie eb les groupements
.l ct c,3 UX

organisés var-i
crn 1e pc:Lds cir: ce"'.r

ent évidc.lmrrrent sr:lon 1a nai:ure cJe f instltu tion, ses origines et sesgroupefftents cjans -la r.r ie i:conornisue, sociale etpolitioue loca le. Dn a cjéj à sou t i gne 1e r-ôle souvent déterrninant joué Par les nr-ganisations ag ricoLes dans.le con stitutj.on c1e ces str-u ctu:.es micro-.i.égionales, en
passent de l,enimation techn.rLqua aU dÔrie j c1r,:ement éco nrmi-oue ei; à I'aménageinentde la région. A Ancen:Ls, une ins ,-t:'"i-et io n synr-Jica 1 e commune a longtemps relié1'action écono mloue de la CANA et la vc' t-onté ci 'ô-Lai_gissement clu CRDA; nrais lesdivisions synd icales actLLel les , I'inévij:able séiect inn des 1n:i. ti at ives r:oopér-ativesaugmentent les divergences entrer la iANjA, cei.lebl e d tencad;-er' le Fnacbion nroCcrrri_sée de 1'agricu Lture, cJe r-eprendr. e le c]écou pege rnôme cJu CRLIA et ce CRIJA sans autreappui important qui: l'échelcn cl é1:arrt ernental

Les organisati'ons agricoles'l0cales (syndicats, coopérativei,ca:issesde c;'édit' mutualité' ebc' ' " ) *':'n'-gg.""a i""ii"ment dans rn* io,r,,nrssions i.re tra-vail et parf ois cJanrr les structut"s cJe créc:-sicn o'e r.,inst:..iutiJi n'i""o-r.égionalertuand celle-ci est, ci'or-igine rgri-coir: tCfnrfi, fJCA de Haute ù**"a"nnuJ crr nue lesagriculteurs y sont représentoi r;ro.,aui,n.ir"ur,"ao-r*u, m"nor, 
-tout 

dépencJ creI'intérê.1 ou'y portent les organismeu ug"i"oi"= 
", de la pi""" Jre :.eu, 6ccorcJenti:;rui;:"j;::'î'"1ï::; ::;rïË:::Lsaijo"; ;;;";;rielles, niiu"-"Jnt :e plus sou_

locales è les saisir ? 
usatlient de ].eun part ou::.mpurrsance 

ct -,:s forcpc
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origines et*ie= activités rre 
eur im,:ort,,""" ;:::"i:"J;:;;r=::i-,1-î: cu-tturs-llss,

sembre des essociatlons_;.;i"r::+:l_"i.-0n res_retrouve J ,r"rJ"îrJ:.:;":;.,î:;_
::,ff;li:;il";":""1,y::f";;:iJf*ïlj;i;iiij; îiii,i;l;:.F:Jj;tdTi:: i:f,_.

- 14 représentants des asscciat:.liales vu LrrLruuadrl-ons culturelles, sportives, fami-.10 déléguÉs de
gués du stùoù]= 

conseirs municipaux [1 par cnmmune) p]us 4 déré_- [-e Dj-recteur dépertementa] de la Jeunesse et des Snnn+-
Les forces curture.r roe ,_--r-, -, 

tssr uù.
tante et précise, mais réel,n, "*tles pari:i"to"l: oussi, de manière rnoins im,:or_
I ; I 

=;:;# 
I il i, : ; : "; Ï; : ru Ïi t:il jl; #= ï jï j**i ji1 

i,"rtt-ili" : ï: r;Fïff 
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Une articulation cJes rnunicipaliténelles' des groupements 
=o"i*r"'f: ::ii::falités, des organisat.micro-régionJr. rantôt elle s,*.1' 

culturelsi se_dessine ainsi oton" 
professicn-

tantôt uutor"-j,un" structure uffectue 
autour J,rn" structure;o" peu ôu niveau

parf ois a un éluirinre entre or,*rr"orn 
r:u d,""" 

""ir";.:"";;,;:*]llnr"or,lï 
1n,

i:jr : t'H: 
"i 

rïri:" : : ï:* r ;i'çi rryïl uil #': :;:Éifr :.- ii !d :,'' i "erre, ouverte aux étus 
--r-."i"i;='"". cela débor"i,o"ultiri "5rri.,ilreEi rrroport j.onnet-

cat mixte i-r;i"î,itution-J;,il;i::::::riff::i:i:ïi"ii ï;;:"î in=tiiut;"-;;;i-
un conseil des éJ-us (type il;ôr1; et un cornité *.:lhér: 

;;*;;;;;,';,.,';ii;l"J;";l"ot-

ii!i{::;::;:;J:'"*-iÉ"-";;;;;;.1,,r".*"i"",", et r,s strucrur 
ut "urtui*i"ites du dévero,:oe::, 

,*. curru:er, le "glo;;i;"0fi_rir'i: ll",u:lu:"s rerri .""i"i"*
' o,",e J; ; ; 

"; T;;':ii,'ilil; 
;:-J "::, JI":; : 
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Farml ces adminiullulions départementaLes, la DDA .joue par _out un
rô1e privilégié' 

f:i:?u'ii *;uÀir le plus-I"r"à"r o,amenag;.;;l rurar. Erre inter_vient dans l'attribu.bion, r,animation, i,u;;;;;ution et ri"_à""tion du FAR (Cf.ci-aprèsJ d'où son influence à proucaimà=;;;-, en Haute rrur"i*nn" et surtout en
Haut Nivernais' E11e intervieÀt encore c,ans l,octroi o* ="i"""tlons, de contratsd'étude' dans'ettribution J*u tr-rvaux et oouipements correctifs, faisant de 

'a
DDA .e partenaire privilégié de la structu."-Ài".o-régionare. ôertatns rapporteurss'interrogent sur re rôre er"n"=i* ainsi;;;";; à ra_uDA , porroroi attribueï. unefonction de svnthèse à un;;;;;"" spécie1i.sé r Le rôre cie r;-nlr est évidemmentplus effacé en ces actions rurales. si 

"rt;; refrètent -"""*"t'-res rivarités de
services, 1'expérience de la Haute_l,taurienne, 

- j un degré molndre celle de pl6Ll6é11_
iSff::; :: :i3iffl":: ::,Xï:; :*"nt"ent ;;; ;". agents de ces administrations
ces services restent avant ;;r':::;:"ff:;: l:"j:ti:;ï:i:";r;":;"j:;i::il:f:i_et électorale' locale et des équilitre= a-"onJ*"ver nnt"e 1,avancée de cette ré-glon et celle de I'ensetnble ti' 

-Jopo"t*"Àt. -0""'"* 
.au conseir 6énérar, son intéres*sement et sa participation dépencjent ,ru iu oi;;; r-Je ra p"tit*-ij*ion dans 1,échi-cuier départemental et cie I'insertion c"-""I-JËjectif s oans tes pi-éoccu;rationsdépartementales : la corianoration ve cju soutiei +inanci*;, ;;;* _Forme de subven_tions annuelles d'importan"u uuri*trtn, à t;;;;; technioue 

"""*i.na* ou,a'porte parexemple le comité d'Expansion des tôtes-or-,,r".i à r,expérience du lïené.
424 - Structure mi cro-ré ionale e
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nisatio ns rofess ionnellest

Alors que 1es organisatirrns économiques Icoopératives, crédits, Btc" " "

se situent avant tout comme des entreprises dans re déveropprÀ"nt micrr:-régionar,1es organisations pro{essionnerres à ;";;;;"r générar- j;;;;; sourent un rôredéterminant dans ces courants, à 1a fols-.pui"r"u"s instances rocares Icf. groupe_ments professionnels l0caux) mais :ussi ,ru."1Jur écne10n départementar.. Les Iham_bres d'Agriculture se retrouvent cans tnrf*= r-n= 
"xporiences avec tout l,éventailpossibre des attitudes, cJe 

'a 
prise.";;;;;"'un"*un"nte à r,opposition momenta_née,

La chambre d'Agriculture de la Nièvre a eu re rôle principal tout auj:it":; :#î:i"i:",::*1:"n:ut"Nivernais' c*-=ont ses techniciens et ses responsables
Avec 

'appui 
J'un bureau c,r."Ji"ii:ï:i"t,if;Ë*'::";"j:-j;;ï;t;.;ffj;*: 

.;.ujll,culture a conduit ûu soutenu les,cli++érent;= ;;o=ns de r,ètude-ani.mation, associé1a DDA et I'administration dépÀrtementale a 
"!'oemurchr;. c"it" prédominance, jointeà 1'appartenance politloue de certain" 

"*=ponsables, u,u;;_j;ute renforcé la mé_
fience de nombreux élus locaux : ûux instances professionnuiiÀ= re contrôre deleur secteur' aux coliectivités 1oca1": iJ 

'rJJpon=uuilité 
oes àouipements et desobjectifs politioues' N'ayant p: *n-faire u""uitu" par rà "rnoi"-, rnixte, la chem-:;:"H::';,::"1:Ë;î"::i:;?;;oiî":.':^":::::"i5n "onuu,tative. En *éant une

res interventions agricoles .".i ii*i:";;i:3:;il*l"rl"Ëi:ff:: lffii::;3:*i""
i:ff:'::":',i.iff:r;:t:;:i":ï:.t. FAR qu'.ii;;'vouru et conduit débrouchera, au

La Chambre d,Agriculture de la Savoie est également à l,origine deplusieurs lnitiatives en llaut*e-lYaurienne, rutJ sa colraboration avec res commu-nautés locales 1ui e valu ciE:s résu ltets -riur -li"itif 
s ou ' en Haut-Niryernais . Laphase d'animation la plus féconcre jusou'en 1s)i-o été finan"o.*, r"n"ouragée 

pare1le' réarisée par ses animateur* tun to"nni"i*n, une conseirrèrej oui ont pro-gressivement ouvert 1es grotroes de vurgari;;;;;; à r,animaii""-regionale, .iusqu,à
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s'ldentifier eux-mâmes aux aspirations cie la population. La direction de la Cham-bre a crÉé un climat de collaboration confiante entre 1es organisations profession-nelles, les administrations IuDA, DDE, Préfet) et ]es colleclivltés ]ocales. Avec1'appui technisue de 1'ARER Rhône-Alpes, elle a soutenu les recherches et lesessai"s qui visent à concilier activité agricole et tour-isme hôtelier, mals ellenta pu faire aboutir I'audacieux projet de rsgroupement cjes bâtiments d,éJ.evage.Les méthodes d'élaboratlon et les conclusions du FAR n,ont sans cjoute pas réponduà ses attentes, mais elle seule pa::ait aujourd'lrui en mesure de relancer l,anima-tlon micro-réglonale sur des bases alus solides parce oue pl.us endogènes.

l::: i ,-,. .'; d'Agriculture du Ëinlstère a appuyé 1es "pauvres du Nord,,gUand le canton de Floudalmézeau, moins scumis que d'autres à l,influence de gran-des organisations économiuues du Nord Finistère, a emprunté à son tour les cheminsdu progrès. sans doute la chambre a*t-elLe joué un rôLe important dans le choix desactions technioues des groupements, cjans r'élaboration du pAR, dans ra politloue
f oncière du syndicalisme agricole et cju sTV0[Y. Tout laisse devincr- une coopérat j.on
discrète, relativement facile mais e.fficace,:, entre la Chambre et le groupe de mili-tants agricoles qui a pris Ie contrôle de 1'évolution du canton : Ie leader de cecourant est auJourd'hui Maire et Conseiller Généra1, Frésident du SIVOly du cantonde Floudalmézeau, et en même temps Président très actif de la chanbre d,Agriculturedu Finistère.

A Ancenis, 1a Chambre d'Agriculture de Loire-Atlantique, doit composeravec la force économique de 1a CANA : elle ne peut ou'appuyer of{icielLement lesefforts d'une entreprise coopérative ef'Ficêcsr dans la mouvance du syndicalisme.
Sa représentativité plus large i'+-'::: :' lr: cjénarquer de la CANJA, aussi bien pour
ne ilas se courJer de I'agriculture tradltionnelle que iloui. tenir compte des criti-ques d'un certain nomt-rre d'agriculteurs, Le CRDA ép:.-ouve des difficultés à trouverde nouvelles racines locales et à ari:irmer son originalité, sa raison d'ôtre faceà la puissante coopérative. C'e$t soulsver le probième fréquent des relations entreune grande organisation coopérati-ve et les structures à vocation généna1e (Chembre,
syndlcalisme) : que peut faire une Chambre d'Agriculture dans une région à fortcont16le cor:pératlf ? Vers auelles initlatives peut-e11e s'orienter pour favoriser
1e déVeloppement micro-régiona1, sans cautionner ni réduire I'action d,une coopé-rative, vérltable moteur de ce clévelopp:ment ,

Face à I'expérience du lvlené, la Chambre d'Agriculture des Côtes_du_
Nord a eu plusieurs comporbements, Elte ,: été étroltement associée à la phase préa-lable d'études qu'eIle a financées. Puis I'ampleur prise par le mouvement, fesmodalltés de 1'anlmation, le caractère gLobal et nouveau des propositlons et des
démarches lul ont posé ouelques questj-ons : elle ne pouvait cautionner immédiatementparellle entreprise qui modifiajt ses orientations et le découpage de ses zonesd'intervention' Le Comité du lvlené ayant démontré qu'j.l pouvait 6urer et agir, laprudence a fait place à des collabcrrations ponctuelles, maintenant à un appui dé-terminé dans 1'élaboration du FAR. 11 faut ainsi pl"usieurs ennées pour eu,une
grande organisatlon professlonnelle à vocation généra1e puisse trouver sa plaee
dans une lnstitution micro-régionale dirigée par 1es é1us, La comparaison entrel'expérlenee du lvlené et cel le du Haut-Nivernais, qui relèvent l.'une et I'autre
de la même approche globale et des mêmes techniques d'arrimation, démontre la dif-ficulté de concilier dimarnsion verticele (professionnelle) et dimension horizon-tale, pouvoir économigue et pouvolr intercommunal. Farce qu'el1es avaient moins
d'ernprise locale, les Chambres de lvlétiers et de Commerce ont eu moins de difficul-tés à situer leur apport propre.
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Dans le Forez, I'action du GIRAF est née en grande partie cle I'oppo-
sition de jeunes agriculteurs à la Chambre d'AgricuLture de la Loire, à sa politi-
que iugée par eux trop modérée. Ils entreprennent donc d'organiser leur petlte
région de manière autonome, par une multiplication cJe structures 1égères et sou-
p1es, En 1965, ce courant conquiert la F.D.S,E.A, qui soutlent le TTRAF r en 1972,
les leaders du GIRAF accèdent à la direction de la Chambre départementale : sa
démarche est désormais reconnue et 1a collaboration entière.

425 - Structures micro-réeionales et instances régionales

Les institutions régionales sont de fondation trop récente et d'at-
tributlons trop limltées pour entrer dans cet écheveau de relations ; mais les
premières relatlons semblent prometteuses. En Bretagne, où 1e mouvement régional
est plus enraciné et 1es comités de "pays" plus nombreux qu'ailleurs, le Comité
du llené a trouvé ce relaie régional, de 1968 à 1972 dans un CELIB à la recherche
d'une nouvelle audience, depuis peu dans la Fédération des Pays de Bretagne et
surtout près de 1'Etablissement Public Régiona1.

426' Structures micro-réeionales et pouvoir central

La structure micro-régionale trouve une partie de son efficacité et
de sa légitimité dans 1'audience qu'e1le acouiert au niveôu national, dans I'accès
direct aux administrations centrales, Longtemps nég1j.gée par 1'échelon départemen-
tal, la petite région sui veut sortir de 1'oubli doit se {aire connaltre par des
articles de presse, Èût des démarches susceptibles d'1ntéresser les instances
parlsiennes, et par contre-coup, d'actionner leurs services départementaux. rJu'une
petlte réglon démontre son dynamisme, élabore un plan raisonnable cadrant assez
bien avec 1es objectifs de la politioue d'aménagement, elle aura de sérieuees
chances de s'inscrire en bonne place dans les programmations budgétaires et d'attl-
rer I'attention de jeunes cadres désireux de contourner les pesanteurs de I'admi-
nistratlon traditionnel le.

La structure micro-régionale a plus de succès près de 1'Administra-
ùion de mission que de I'Admlnistration de gestion. Les services administratlfs
classioues sont tributaires de leurs circuits cloisonnés, de leurs procédures
complexes et lentes, des habitudes et des intérêts de leurs lnstences départemen-
tales pour acquérir la confiance de leurs ressorbissants I la structure micro-
régionale ne peut s'accomoder de ces délais et de ces dédales. En se présentant
comnte expérience-pi1ote, en proposant un programme qui contraste avec la demande
de subventions au coup-par-eoup, en apportant des solutions ccncrètes et inédites,
f initiative micro-régionale intéressera 1es chargés de missj.on de la DATRA, de la
Rénovation Rurale, des -.ervices nouveaux de cortains ministères Ien particulier,
1a Direction de 1'Aménagement Rura1, le Secrét,ariat à la Jeunesse et aux Sports,
le llinistère de la 'lualité de 1a Vie, etc. . . J, les organismes interministérlels,
partout où des failles s'our/ ent dans une administration bloquée llar sûn hyper-
organisation. La plupart des subventi rns, contrats d'étude, aides diverses dont
bénéficlent les organisations micro-régionales proviennent de la Direction de
1'Aménagement Rural, de 1a Rénovation Rurale, de fonds interministériels d'inter-
ventlon (PAR, FIAT, FIANE, FIC). Initiatlves locales et réformes administratlves
nationales se rejoignent ainsi dans une mème tentabive de renouvellement, de dé-
cJoisonnement, de globalité.

43 - LE RËNOUVELLENENT DE LA PRATIilIjE TNSTTTUTTONNELLE

En quoi les initiatives rnicro-régionales renouvellent-elles la pratioue
institutionnelle ? Ce thème semble être 1'un des dossiers prioritaires pour la
prochai.ne étape de.la recherche commune. Les documents actuellement rassemblés
ne permettent que de poser guelques jalons.
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431 " Le renouvellement au niveau local

La structure micro-régionale renouvelle en amont la pratioue
instltutionnelle des collectivités locales :

par des rnodl'Ficetions dans la gestion et la vie communale
par I'ouverture à une din;:nsion micro-régionale
par de rrouvelLes reiations avec les instances supérleures.

431L * Changements dans La qestion et La uie. corwnurtaLes

Suand le courant de développement micro-régional accède aux
responsabllités municipales, il entralne des modifications profr:ndes de mentalité
et de comportement du personnel dirigeant. A Ploudalmézeau, on est passé du maire,
notable local représentant une classe sociale au malre, chef d'entreprise, chergé
de gérer et de faire prospérer une collectivité. Les militants ruraux appliouent
à la gestion communale Ja logioue moderniste qll'ils ont éprouvée dans Leurs entre-
prises : maitrise du foncier, modernisation des éouipements collectifs, prévisions,
création d'emplois et de services, aménagement du cadre de vie. 0n passe alnsi
d'une gestion "artlsanale" à une gestion moderne, technicienne, plus éprise d'ef-
ficacité oue d'honorabilité.

11 en résulte aussi un élargissement des perspectives et des
forces associées. Le Conseil lulunicipal ne peut plus se contenter d'entretien de
voierie, de bâtirnents communaux et de quelques réalisations de prestige, I1 lui
faut flxer le population en favorisant 1a création d'emplois par 1'aménagement
de zones artisanales ou industrielles, en i,mplantant des services dlversifiés
d'accès facile, necessaires à la satisfaction des besoins courants, en soutenant
1es initia'bives sociales et culturelles. Une municipalité ainsi conçue ne peut
plus agir seule ; des cÊmpagnes d'information, des commissions extra-murricipales,
des groupes de travail, des bulletins communaux, des assemblées commltnôles cher-
chent à associer 1a populabion à la vie communale autrement oue par une adhésion
formelle lors des élections : de telles démocraties locales modernisées existent
dans 1e canton de Ploudalrnézeau, dEns le lTené, près d'Ancenis ila Rouxière), dans
1e Forez, en Haute lTaurienne. En quoi ces nouvelles pratisues ont-elles été in-
duites par 1'animation micro-régionale ?

431-2 - 2uuev,'bure à une dimension micv'o-r,éaionaLe

Un mouvement se dessine vers une "administratir:n à deux nivsaux":

- le niveau comlnunal, chargé de la gestion, de 1'anirnation et de
la vie locale

- le niveau intercommu.lral, chargé de 1 'aménagement de I'avenir,
par 1a i:rise en charge des éauipements les plus innportants
et 1'élaboration de projets à lcng terme, assez cohérents et
rigoureux pour ètre acceptés des autorités de tutelle. Le
SIVON de Ploudalrnézeau offre un exempJ.e remarouable de cette
dissociation, où les inrrestissements cantonaux viennent épau-
ler les effor:ts communaux par une solidarité volontaire, mais
limitée ; il démontre aussi les difficultés et les lenteurs de
cette avancée : le STVOII apparait vite menaçant, au service
des communes principales, au Cétriment des r:etltes loealités.
Le rapport du Men6 souligne aussi la tentation pour les é1us
"d'avoir plus et plus rapidement pour leur commune que de falre.
plus ensemble pour la région" ; participer à I'organisme micro-



14-/l

régional devieni ainsj. un moyen pour les maires de glaner
des subventions, des informations, de faire accélérer I'ache-
minement d'un dossiet", de ccnsolider ainsi 1'avance de leur
commune et leur influence personnelle. La Haute lïaurienne
manifeste encore mieux }a portée et les limites de cette coopé-
ration inter:ommunôfe: en conjuguant leurs ressources, deux
communes ont pu réali.ser la station de Valcenis, dont la réus-
site démcntre la possibilité eu'orrt les montagnards de bénéfi-
cier de 1'aménagement de 1'espace ; mais cette réussite même

inquiète les autres communes et paralyse les germes de dévelop-
pement intercommunal qui naj.sseient dans la va11ée.

43L3 - De nouueLLes v,eLations auec Les instances supévl:ewes

Mieux formés e'b 1n'formés, aj.dés par un personnel compétent' sou-
tenus par 1a structure micro-régiona1e, les maires ne eont plus des vassaux qui
voug demandent l-'aumône, maj.s des responsables oui font reconnaitre la valeur de
leurs programmes. Une dépendance se relativise parce sue les circuits adminlstra-
tifs deviennent plus connus et plus accessibles; une capacité de propositic:n suc-
cède à une longue tradition de soumission; un dessernement de 1'emprise de cer-
taines administrations devient possible, parce que ci'au.bres pratioues stouvrent
aux élus. Un double circuit semble en e{fet se profiler à la lecture de certains
rapports :

commu ne d épartement adm. de gestion

structure micro-
régio na 1 e

structure régionale adm" de mission

Une municipalit{: peut toujours emprunter le clrcuit lrabituel :

Maire Administration départementale ïIinistères ; mais 1a constitution de
1'organisme micrc-régional lui ,rffre désormais un circuit para11è1e, plus techno-
cratique, oui transite par la structur-e micro-régionale, trouve parfois un appui
à l'éelrelon régional et atteint 1es experts des atlministrations de mission. Ûn

peut cependant s'interroger siur 1'autonomie de ce nouveau circuit face aux récu-
pérations permanentes des administrations traditicnnelles.

432' Le renouvellemenË au niveau départemental

432L - PAR et p?atdque admi.nistrat'Lue départementaLe

Puisque six des sept expériences retenues ont élaboré ou élabo-
rent actuellement un PAR, on pourra, dans l'6tape ultérieure, rechercirer comment

cette nouvelle procéclure a modifié les pra'bioues institutionnelles et les relations
des différents partenaires ûu niveau local et départemental.

L'influence du FAR sur le ifrocessus micro-régional varie selon
les moments où 11 se situe et les moclalités de son élaboration. A Ploudalmézeau'
le PAR était une étude d'aménagement qui e reÇu 1'appellation FAR après le décret
de juin 1970 : c'est donc une analyse relativement sommaire qui n'a pas bénéficié
de la méthodologie en usage dans les PAR, mais aui a pourtant fourni aux respon-
sables locaux des objectifs et des moyÊns capables de souder ieur volonté de coopé-
ration tntercommunale. En Haute lYaurienne, le FAR parait avoir entrainé plus d'ef-
fets négatifs que pcsitifs au plan local tomma au niveau départemental. l1 a été



/l'

imposé par i. 'administration départer;ient,:1e dans la zone pÉrt'iphérloue du p:rc de
la Vanoise : une partie de cette zÇ)ne, li: lJeute llaurienne, avai L déjà une démarche
vigoureuse d'animaticn r:scendanbe. Le FAR fl voulu s'inrcrire dans cette lancée;
mais il n'a apporté aux groupes d'animation que lenteurs et contralntes adminis-
tratives. Des con-Flits ont surgi entre DDÉ\ et DDE, entre l-es éouipes de terrain
et les services départernentaux. Si 1e PAR, flnalement approuvé en 1974, a déçu 1es
uns et les autres, i1 appr:rte à la Hau.Le lulaurienne une caution publisue, garantie
d'une concertation intercommunale, un Cocument offj.ciel euouel pourront se référer
1es divers projets communaux et professionnels.

L'expéri ence du ilaut ltlivernais se conf ond avec la préparatlon,
1'élaboration, 1'approbetion et les suites d'un PAR.0n a déjà souligné à plusieurs
reprises la mÉthodologie remarquable utilisÉe durant 1'étude-anj.mation, maj.s aussi
les erreurs de préparation, d'insertion, d,rns le système social et politique local
oui expliquent en partie 1'échec relatif de cette tentative connue, Comparée à 1a
conduite d'autres PAR, 1'expérience du PAR de Clamecy bien archivée et analys6e,
of{re une base excellente llour- r:n essai de renouvellement des prati.eues institution-
nelles à partir de l'échelon départemental.

Il serait égaJ"ement intéressant de suivre la progression des
PAR de Fen,:uillèdee, du lvlené, C'Ancenis actuellement en cours, Comment ces PAR,
condults par J.es DDA, se situent-ils par rappcirt à un proÇessus d'animation globale
amorcé depuis dix ans (le |\lenéJ, depuis quntre ans (Fenouillèdes) r:u par rapport
'à I'animation éconcmique d'une ;lrande cool:érative (Ancenis) ? En ouoi cette deu-
xième génération de FAR di{fère-t-elle de la première, en des régions oui ont prou-
vé leur dynamisme ?

4322 * Chanqements d(zns Lrt pt'at'ique adnrinr.stv'at'Lue dëoaz,tementale

La réalisation C'r:n PAR ou d'un programme micro-régional pertur-
be le {onc'bionnement habituel des st:::vices administratifs habitués à agir au courf,-
par-cour:, commune par commune pour réaliser'leurs objectifs. Un certain décloison-
nement se mani{ este durant les preml.ères pl'rases de 1 ' expérience, chaque organisme
y trouvant des projets d'Éouipements possibles à une nouvelle écl'rel1e; mais dès
oue l'on s'aciremine vers 1'exécution, .l.e f onctionndment administrati{ habituel
retrouve ses divisions, ses opératlons préci,ses, ses rÉglement$ étroits faisant
éclater 1a globelité clu projet et sra diinension micro-réglr:nale. "I1 sembrle bien
que 1'aclministration ne puisse aller troi: loin vis-à-vis des expériences inter-
communales" : elles seront approuvées et pr-omues pour leurs effets techniques
immédiats (capacité de fj.nancement, simplification des nécanismes et circuitsi,
mais on ne pourre tolérer ou'eLles aient une vol"onté politiûue propre, appuy6e
sur une capacité technioue indépenciante"

La structure rnicro-régionale est à f image du mcuvement qu'elle
exprime au pl.tn institutionnel- :multiforme, indécj.se, fragil.e, sans cesse solli-
citée par les rouages sricurisents du systèrne bien en place ou âu contraire guettée
par la tentation de la contestation radicale, de la marginallté et de la rupture.
Elle est en tensirrn permânente entre 1'apparltion de besoins, de projets et
d'acteurs nouveaux, et la nécessité de les intégrer dans des organisations qui
assurent I'efflcacité et la poursuite cle I'opération; elle ne peut éviter la
double exigence des milj-tants ei des gesti.onnaires, "Toute action cie développe-
ment sera un affrnntement de savoir, de vouloir et de pouvoir : "le savolr seul,
ce sont les dossiers qui dorment rians les tirolrs; le pouvolr seul, o'est la
gesticn des affalres courantes sans prévision t le vouloir seul, c'est la retom-
bée ou la révolution",

La tension dialectique entre f institution et I'animation n'est-
elle pas essentielle à la dynarnloue du développement ?
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CONCLUSION

Ce premier inventaire dtexpériences de développement mirco-régional,
né de 1'action et rÉalisé avec des hommes d'action, ouvre un chantier pour une
recherche plus approfondie et quelques principes d'action. T1 permet déjà de
dégager certaines concluslons, assez rigoureuses et fonci6es concernant les coni
ditions d'émergence et le déroulement des initiatives, moins élaborées et établies
s'aglssant de la dynamique même de ces initiatives et de I'influence des struc-
tures qui en résultent.0n a assez d'éléments pour conclure que ces actions micro-
réglonales ne sont pas réductibles à des facteurs externes à 1a région; on n'a
pas assez de critères précis pour en déterminer la nature et I'exacte portée.

Une évidence s'impose: une petite région ne se révellle pas de rnanière
artiflcielle, par une décision administrative ou une opération magique. Plusieurs
facteurs expliquent la créativité collective: une situation géographique, écono-
mique et sociale assez difflcile, un certain sentiment d'appartenance cêpable de
susciter des solidarités, la consclence d'un retard à combler, autant d'é1éments
qui provoquent assez d'inquiétude pour percevoir la nécessité d'un changement mais
qui motivent assez de cohésion pour relever le défl d'une évolution. Mais ces fac-
teurs resteraient comme autant de malaises accumulés s'i1s n'étaient captés, trans-
forméÉ en volontés d'agir par des acteurs, des réseaux de novateurs individus,
groupes lnformels ou organlsations, qui offrent à ces régions inquiètes une ex-
presslon, des proJets, des modes d'intervention inÉdits, adaptés aux aspirations
et aux moyens de la population. Un évènement marquant ou une série d'évènements
allant dans le môme sens opèrent souvent la mise en relation de ces facteurs, de
ces acteurs et de ce climat, comme une catalyse de ces divers éléments: un seuil
est franchl dans la prise de conscience collective, la maturation des forces et
de leurs objectifs, qul transforme f inquiétude en espoir, la résignatlon en volon-
té d'agir, f inltlative llmitée en courant plus ou moins généralisé.

Le mouvement mi;ro-régional ainsi déterminé peut se dérouler de maniàre
progressive par un enchaÎnement d'actions ponctuelles qui s'appellent et s'ampIi-
fient ou au contraire de manière discontinue par une successLon de temps forts d'in-
tensité et de longs moments de latence.0n y repère généralement.

-une phase de gestation où des forces neuves s'enracinent dans une his-
toire communÉ pour élargir 1es horlzons, explorer des possibles, mettre

i'14 populatton en éveil.
-une phase de rassemblement de forces et de projets autour de 1a promotion
d'une activité essentielle ou du sauvetage de 1'ensemble de la petite
région.

-Une phase de différenciation des intérêts et des énergies, provoquée
par les anciens clivages , un moment estompés ou par Ies nouveaux anta-
gonismes que 1'action entreprise a éveil1és,

-Une phase de matur:ité faite d'écueils et de déséquilibre partiellement
surmontés, de compromis acceptés, d'objectlfs et de méthodes renouvelés
dans une démarche où le résultat est toujoursambivalent et 1'opération
jamats achevée.

La dynamique de ce développement apparaît comme une intersection perma-
nente de projets d'actions et cle résultats. Face à une Évolution micro-régionale
qui leur paraÎt dangereuse, des groupes sociaux élaborent des projets qui expriment
leurs analyses de situation, leurs intérêts et leurs conceptions du devenir-co11ec-
tif; ces projets se concrétisent par des actions déjà plus llmitées dans leurs ob-



jectifs et leurs bénéficiaires; cet actj-ons se traduj-sent par des résultats ré-
férables dans 1'ensembLe des changements qui modifient 1a région, L'infléchisse-
ment des projets aux actions retenues et des actions aux résultets attrlbuables
permet d'observer le processus de developpement, alors que 1'analyse plus métho-
dique des interactions entre les secteurs d'activités socio-économiques, les 1n-
terventions des institu'Li.ons concernÉes et les é1éments constitutifs cle I'iden-
tiflcation micro-r'égionale détermlne 1e Cegré de renforcement mutuel de ces inter-
actions et par 1à la nature et l-'lmpact exact du pouvoir qui en résulte.

Sous réserve d'investigation plus é1aborée, cette première étude révèle
déjà que les actions micro-régionales ont une influence minime sur 1es grands ac-
teurs écono-poJ.ltiques dont I'action dépend des répports de forces locaux. L'ori-
glnalité et l-tsfficacité de ces initiatives dépendent pour une large part du degré
de contrainte, de pression oLt de tolé;'ance des forces dominantes de la société g1o-
bale: mais elles dépen6ent aussi de la vitalité, du système 1ocal, rJu degré de co*
hésion et d'engagement-ijans une stratégie commune, des projets qui s'en dégagent,
des elliances qui se nouent, des types d'intervention et des méthodes u.bilisées,
fl en résuIte un certain infléchissement de l'évolution en coursr 1'émergence cles
nouveaux groupes soclaux qu:i. sortent de la r6gion de I'oubli et s'affirnrent comme
des forces intermédiaires enti-e les élements de pointe et les couches traditionnel-
1es, une relative atténuation des effets pat:1es pouvoirs locaux, un sentiment d'ap-
partenance, une cuLture, une hj.stoire retrouvées, capables d'influer dans 1e long
terme,

Ce jeu de projetg, d,actions et de résultats, de forces internes et rJe
forces externes se traduit au plan instibutionnel par 1'apparition rle nouvelles
structures et de collectivités locales, d'organisations professionnelles, de pou-
voirs publlcs et d'associations volontaires selon les modalités d'agencement at de
fonctionnement étonnament variéc,rs: structure unique de coordination, structu:'e cen-
trale et oi'ganes satellites, conce-tation j.nformelle; 1a compositian et,es moyens
de ces appareils marquent 1a volonté d'a11ier efficacité et participation démocra-
tique. Ce nouvel échelon de décision doit se faire reconnaître e'L accepter dans
le réseau déjà dense du maillage lnstitlrtiorrneL, en amont par sa relation avec les
structures territoriales, professionnelles et associations locales, en aval par sa
collaboration avec les instances départemen-lales, régionaies et nationales" L'arti-
culation entre les organisations professionnelles e'b les structures territoriaLes,
entre 1'économique et la polltiquc demeure I'une des tensions permanantes du cléve-
loppement micro-régional et sans doute 1a condition principalei pour 1'émergence d'un
réel pouvoir à ce niveaui I'accès direct et rapide aux instances nationales cj'infor-
mation et de décision constitue l-'autrc source de validatlon et de pérennité de ce
pouvoir. lÏa]gré 1a modestie de ses rloyens et de ses réalisations, ces initiatives
micro-régionales portent en gerrnsJ-'rn renouvellement des pouvoirs locaux par des
modifications dans Ia gestion et la v:'-e cornmunale; par 1'ouverture des élus à une
dimension micro-régionale, par tle nouvelles relations avec les instances supérieu-
res; leur portée apparaît plus linritée dans 1e renouvellement des pratiques admi-
nlstratives départemeôtales' l'lais quel eppareil pouma jamais totalement canaliser
cette émergence de fo::ces et d'idées que constitue ce type de développement ?

Cette prerri-ère investigation soulève plus de questiûns qu'e11e n'apporte
de réponses. La deuxième phase de 1'étude devra être poursuivie dans une doubLe
question :

-de recherche
cessus d' identificatiorr
la mise en mouvement r:t

méthodolr:gique afin de cerner avec plus de vigueur 1es
micro-régionale qui paraissent jouer un:,rôle important
la stratégie des forces à 1'oeuvre à ce niveau.

pro-
dans

-de recherche appliquée à I'action, afin de dégager des éléments pédago-
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giques, des pùincipes d'intervention et des orientations, notamment en ce qui
concerne Le renouvellement des pouvoirs locaux et des institutions micro-régio-
nales, les collaborations posslbles entre structures territoriales et organisa-
tions professionnelles, les pratiques de I'animation et leur impact sur les ac-
tions de développement, enfin des outils d'analyse permettant d'appréhender avec
plus de vigueur et d'efficacité les facteurs économiques et démographiques (dans
).'emploi) qui favorisent 1e développementet un certain équilibre des petites ré-
gions rurales. Un prochaln documen'b annexe traduira en termes opératoires 1es con-
clusions qui découlent déjà de cette première étape.

Cette étude ouvre enfin sur une interrogafion plus fondamentale concer-
nant la place et la signification de ces actions de développement" Un triple scé-
nario campe sommairement les positions et perspectlves en présence :

-un système libéral tolère et maintient sans risque è sa périphérie de
telles initiatlves qui mobilisent les énergies, les ressourcas de sociétés villa-
geolses condamnées, qui permettent aux forces dominantes d'imposer habilement leur
modèle en le faisant désirer par les volontés locales. Le développement micro-ré-
gional es'b-i1 autre chose qu'une transition trréversible vers I'absoption des so-
ciétés rurales, camouflée par 1e mirage d'une autonomie possible ?

-Ces initiatives micro-régionales se multiplient, se eoordonnent, s'orga-
nisent, acqulèrent droit de cité en s'alliant à d'autres forces, jusqu'à obliger
les pouvoirs publics et les agents Économiques à composer avec leurs propositions
et modes d'intervention. L'aménagement rural devient 1'amér'agement micro-régional,
dans les zones à 1'écart des grandes agglomérations; Un équilibre précaire s'éta-
blit entre ces deux types d'aménagement et de développement"

-Ces initiatives sont les ébauches encore balbutiantes d'un autre mode
de développement plus décentralisé, plus ascendant, qui, partant de nombreuses
initiatives dans les lieux de travail et de rési.dence, vô renouveler 1'organisa-
tion de la vie col]ective.

Ces actions de développement micro-régional sont-elles les soubresauts
de soclétés villageoises retardÉes ou des tentatives d'avant garde, des signes
porteurs d'une autre forme de civilisation ?

Paul HOUEE.
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Expérience

RECAPITULATIF DES ETPERIENCES ANALYSEES

Début DéparÈement ' Population L975 Structures micro-régionales )
)

Collectivités
Iocales

Haute l4aurienne 1960 Savoie 2 253 I conrmunes Groupements agricoles, syndicats
dr aménagement, assoc. dt animation

)
)
)

)

)

)

)
)
)

)

)

(

(

(

(

(

(

(

(

(
(

(

(

(

(

(

(

Fenouiflèdes

Monts du Forez

Haut-Nivernais

Ploudal qr.'rzeau

1970 : Pyrénées Orient.

1961
t Loir"

t97L : Nièvre

IY3 J Finistère

t7 293

40 000

31 300

15 508

3 cantons z 32
: communes

7 cantons : 80
conrmunes

: 5 centons
i'laCMIUI}êS

1 canton : 10

comrÂunes

CAPEXE

GTRÀF'

a'7 PAR - Syndicat Mixte

SIVOM - assoc. d'animation
(-

)
)

neMe 1965 Côtes d.u Nord 24 t54

28 927

23 communes

3 c,:ntons z 20
comrnunes

: Comité Exrransion du Mené

Coopérative CANA, CRDA}lrcenis-Varades vers 1960 loire-Atlantique
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A. C. E.A. R.

A. F. P.A.

A. P. C. A.

A. R. E. R.

C.A. N.A.

C.A.P. E.X. E.

c.8.f"l.

C. E. T. A.

C. N.A.R.

C.N,J.A.

c. N. R. S.

c.R. D. A.

c. u.l,l.A.

D.A.T.A.R. :

D.D.A. (D. D. E. J :

PRINCITAUX'SIGLES UT]LISES

Atelier Central d'Etudes d'Aménagement Rural'

Association de Formation et de Perfectionnement Agricoles

Assemblée Fermanente des Chambres d'Agriculture'

Association Régionale d'Economie Rurale.

: CoopÉrative Agricole Noelle Ancenis

: Comité d'Animatlon pour 1'Expansion Economique de Fenouillèdes'

: Comité cj'ExPansion du ivlené

: Centre d'Etudes Techniques Agricoles

: Confédération Natlonale pour 1'Aménagement Rural

: Centre National des Jeunss Agriculteurs

: Centre National de 1a Recherche Scientifique'

: Comité Régional de Développement Agricole

: Coopérative d'Utilisation du lTatérlel Agricole'

Délégatlon à 1'Aménagement dr-r Territoire et à I'Aetion Régionale

Direction Départementale de l',Agriculture, tde 1'Eouipement)'

E. P. H. E.

F. N. S. E. A.

F.0. R. S.

G.I.R.A.F.
G. V.A.

I. N.R.A.

J. A. C.

yl. F. R.

P.A. R.

s.r.v0.fvl.
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