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Au.delà de l'a tutelle administrative exercée sur les collectivités locales,
de I'encadrement et du conditionnernent c]e toute initiative locale, c'est la
gestion de la vie quotidienne, dans son ensemble, qui est devenr.re ,l;enje,u du
pouvoir centra,l, ou dur mo,ins centralisé.

_ u Si le pouvoir se conLcentre au sornmet, ses effets s,exercenrt jusque
dans l'e plus petit détail de la vie quotidienne et sur le corps luimêrle,
Ie suppor"t le plus matériel dans Ie temps et da,ns l,espace de to,us les
rapports sociaux(1)., Les rapporrts cLe pouvoir sont d,abord des rapports de
la vie quotidienne soumise à des aménagemenûs subtils, voire imperceptibles,
m.algré leur présence et rationalisation permanentes. Il faut aàmettre que
I Appareil d'Etat n'est pas set.llement le support de I'a vie po,litico-institu-
tionnelle ou socio-économique, mais qu'il eii également le principal inter-
y€n?lt dans ces nap,ports qu'il tend à organiser et à reguler. pai le biais
de I'aménagernent de l'espaoe notamment, l,Etat est deoerl, en fait le
véri'table patron de la vie quotidie-rrne.

L'espace territorial est deve'nu le support du cadre de vie. L,res discours
,sur le thème de la qualité de la vi,e, la référe,nce au o droit à la ville >, au
bonheur, à la santé, à ùa satisfaction des besoins, plus généra,l,ement le,s
enjeux sur l'afiectation des espaces - habitat ou indus,triei, loisirs ou acti-
vités productives, écologie ou croissance - trad,uisent l'émergence de nou-
velles vateurs dans le corps social. La vie elùe-même, dans toute sa globalité
et complexité, est devenue l'enjeu d'un . appareil de pouvoir " démultiplie
_(fonctions collectives, disrcours, systàners de représentaiion, croyances, eic.).
Les sociétés modernes < gèrent la vie " en là canalisant, en 

- 
l,ordonnani,

mais aussi en la produisant au moyen de techniques savantes et variées.

" cette étude reprend.les grandes lignes d'une thèse soutenue pour le doctorat de
Jb cvcle d 'Administrat ion publ ique (Reims, nov.  1977) devant un jury composé de
M. Chevallier, Mme PisierKouchner, MlIe Loschak.
(1) François For{quet ' ,, Vie sociale et grands ensembles o, colloque du Centre d.e
Recherches et d'études sur la décision àdministrative et pbttiquê 

" ô.R.E.o.À.p. ,
sur I'objet local, mai 1915, p. 12.
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Historiquement, cette bio-politique a revêtu deux formes principales :
d'abond, la transformation des cor,ps en manchandises, leur dressage par
toute une série de discirplines vis'ant à ,les rendr:e dociles et rentables (c'f.
notamment Michel Foucault : L'EIoge de la Folie et Surttei'ller et Punir) ;
ensuite, le contrôle des popu,lations el'tres+nêmes, de leur croissance, de
leur répartition, de leur cornportement à travers un vaste dispositif d'inté-
gration et de régutration. Les procédés de contrôle social se multiplient,
se diver,srifient et se ramifient sur l',ensemble du corps social. P,roposées
comme une ,réponse à la demand'e de bo,nheur collective, les institutions
se développent: <( La prolifération des technologies politiques a investi le
corps, la santé, les façons de se nou,rrir et de se loger, les condit'iorrs de
vie, l'espace tout entier de l'existence" (2).

On ne ,rendra jamais compte d'une institution par son usage dans un
système de besoins. L'usage et I'appropriation symbo ique d,es équiperrnents
ne s'artioulent plus,avec des p,r:atiques socia[es. Loin d'être ce point de départ
assuré et naturel, Ie besoin est construit de toutes pièces par le pouvoir
dominant comme processlrs à terrne .de normalisation et d'assujettissement.
Moins apparent sans doute que pour d'autres équipements tsls que l'école
par exemple, princi,pal instrument d'intégration sociale sous la III" Répu-
bli'que, la crèche fonctionnant sur toute uaae série de corupures conditio'nnant
les enfants à l'ecole et à la société, l'enregistrement ins,titutio'nnerl des
immigrés..., l'espace parc, conçu comme " facteur d'adaptation >, - pour re-
prendre l'expression même du dooteur psychiatre Chanoît participant en
septemibre 1966 aux journées nationales drétudes de Ltlrs-enrProvense au
cours desquelles 'la doctrine des Parcs Naturels Régionaux (P.N.R.) (3)

a été précisée -, donne lieu à des survei'Ilances infinitésirnales, à des aména-
gements territoriaux d'une extrême méticu'losité. < Une science nouvelle est
née ", déclare le docteur Chanoît, n I'hvgiène mentale. Elle a pour objectif de
préserver la santé rnentale des individus et leur équi,libration harmonieuse
dans une société hétérogène en perpétuelle évolution... Une trop grande hété-
rogénéité entre l'individu et le milieu est génératrice de tensions dont la
résolution peut être source de progrès (par modification du miùieu ou assimi-
lation) ou bien souvent de régression (isolement, fuite, pathologie mentaùe,
délinquance) u (4).

Vision homogène ou unanimiste de l'espace et de son affectation soaiale,
Ies P.N.R. ne constituent pas uniq,ue,ment, dans I'optique du national, un
simple système de compensation des effets produits par une société de
plus en plus 

" urbaine et industrialisée , ainsi qu'il est posrsib'le de l'analyser
dans les prinoipaux objectifis de la politique d'arnénagement dtt territoire
mise en ceuvre ces dernières années. I'Is cons,t'ituent aussi, et cela par"aît
être aujourd'hui leur aspect principal cornpte tenu de l'évolution de cette
dernière politique (5) depuis la crirse économique, un sys,tème de régulaùion
et'de reterritorialisation du local.

(2) Michel Foucault ; Histoire de la sexualité, 1. I'a 'volonté de sa'voir, éd. Galli
mârd, 1976, p. 189.
(3) o Les Journées nationales d'études sur les parcs naturels régionaux, Lurs-en'
Provence, septembre 1966", la Documentation française, 1967.
(4) Idem. Pierre Chanoît: L'espace, facteur d'adaptation, p. 45.
(5) Cf. notamment I'article de François Grosrichard, " L'aménagement du territoire
irêize ans après, la D.À.T.À.R. à bôut de souffle ", in Lc Monde du 3 mars 1976.
n La politiqde d'aménagement du territoire s'est en quelque sorte < mralisée ' ces
derniéres ânnées avani d'être exclusivement orientée vers l'effort d'industriali-
sation... >



cette fonction thérapeutique cles P.N.R., réponse d'une certaine rati@
nalité à'la deman'de sociale, n'est pas sans rappe,ler lfespace veldoyant et
hveienioue d'Hauss,rnann, stratégie urbaine de 

-Ia 
bor.rrgèoisie cru second

Empire, l'article 12 de ra charte cl'Athènes (u Le premiei devoir de I'urba-
nisme est de se mettre en accord avec les besoins des hornmes. La santé
de chacun dépend, en gnande partie, de sa soumission aux < condition,s de
nature o), ou la politique drespaces verts dont Louis Soulier, u,rbaniste
off,ciel, écrit dans Espaces 1lerts et Urbanisme (6) : " nous voyons ainsi
déjà tout lreffe,t bénéfique que dispenrsent le's espaoes pùantés pour la sarnte
de ùa poptllation et cela pour un prix d'entretien bien moindre que celu,i
d'un hôpital psychiatrique,. n I'l y a d,un côté, p,récise le docûeur Veil aux
Journées Nationa,les d'Etudes de Lurs-en-provénce, l,hom,me civilisé du
xx" siècle et, en face de lui, une nature plus ou moins sauvage. Je poserai la-
question que voici : qui a le plus b,esoin d,être apprivoise ? Mà réponse
sera que c'est I'homme qui a besoin d'être apprivoisé " 

(Z).

Dans ces conditions, et de la même manière qu,Henri Lefebv,re d,ans
La production de l'Espace, il convient de savoir ii u, . Dar.c naturel o
lltignal ou régional appartient au naturel ou au factice. offiiiellement, les
P.N.R. seront et sont nature'ls au sens le plus large du terme; ils seront
le contraire du falsifié ou de l'artifrciel, dônc du produit. En fait, comme
Henri Le'febvre, on peut hésiter < Autrefois préddminant, le trait nature
s'estompe et devient subo'ldonné. Alors qu'inversement le carractère social
de ù'espace (les rapports sociaux qu'il irnrp,lique, qu'il contient et dissimule),
l'emportent visi'blement > (8). Elevé au rang de l'un des besoins permanents
de I'homme, le besoin de natur"e auquel devrait correspondre en partie l'ins-
titution des P.N.R., n'existe pas. L'idèe de nature ne renvoie à auôune réalité
concrète, mais à un ensemble de représentations qui justifient la mise en
æuvre de mécanismes de surveillance, de répartition et de canaùisation, que
nous analyserons au niveau du P.N.R. de la Montagne de Reims.

objets substitutifs d'une réalité hallucinée, objets vides rerrnplis de sens,
les P.N.R. sont représentatifs d'un ordre social, moral, culturel, produit
d'tr'ne formation sociale déterrminée et clonninée par la loi de la va'leur et
la subvers,ion par les signes. Comme le précise èncore une foi,s le docteur
Chanoit à Lu'rs-en.Provence (et ceci transparaî,t dans l,ensernbXe d,es dis-
cours sur les o parcs naturels o nationaui ou régionaux), u les systèmes
adaptatifis de I'homme encore proches de la naturè et de ses cyclês sont
sot.lvent perturbés p,ar l'accélération évol,r,tive de notre civilisation, parti-
cufièrrement depui's l'ère inclustrjelle. or, les traditions dépas,sées et souvent
inutiles sont dévalorisées puis abandonnées sans qu'un ord,re nouveau ait pu
les rernplacer 

" 
(9).

L'in:dustrialisation, l'urbanisation et le proces,sus de rationalisation oui
leur est corrélat i f ,  servent aujourd'hui de iéférence à une certaine manière
d'envisager la nature, réinvestie par l'appareil d'Etat au nom du bonheur
de l'homme et aurdelà de son asservissement à l,orrdre social. De la nature

(6) Louis Soulier : " Espaces verts et urbanisme >, Centre de Recherche d'urba-
nisme, 7968, p. 43.
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(7) 'Claude Veil : o Les Jounées nationales d'études sur les P,N.R. ", Espace naturel
et santé mentale, op. cit. p. 55.
(8) Henri Lefebvre : La production de
(9) Pierre Chanoît, op. cit., p. 48.

I'espace, éd. Ànthropos, 1974, p. 100.
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à la < nature objet/,signe o (nature : co'ntre ville, lieu d'évasion, souvenirs..'),
c'est l,e processus d'abstraction qui modèle en grande partie les rapports
de domination qr.li s'instituent sur l'ensemble de I'espace. u Tous les enjeux
sont symbotriques. Iù n'y a jamais eu d'enjeux que symboliques. C'est cette
dimension qui est partout en liligrane de la loi structurale de la valeur,
partout immanente dans le codeo (10).

I/ INTERET NATIONAL OU INTERET LOCALISE

L'espace est devenu un enjeu oir s'affrontent des stratégies et des
besoins divergents. Il n'y a pas un espace, mais plusieurs espraces qui se
cornrpénètrent, se sLrperposent, s'affrontent.

L'implication des esp,aces est Ltne loi et une expùication, un moteur du
changement social. La structuration 'de I'espace se mani;feste dans cette
confirontation du dépassement et de Ia limite, de la destrructuratioTr et de
la restructuration à la limite impossible à distinguer. El'le se manifeste
aussi dans cette tension entre le national et le local. Leurs interven'tions
sont devenues indissociables: le loca'l ne peut se passer du national pour

assllrer son propre développement et, à l'inverse, la réalisation de toute poli

tique nationale passe par la médiation du local. " L'opposition traditionnelle
entre affaires nationales et locales devient floue " 

(11).

Le P.N.R. de tra Montagne de Reirrls constitue un do,u,ble ob'jet spatialisé:
un objet local situé dans u'n environnement déterminé, composé d'élernents
diversifiés en interaction dynam,ique, et un o;bjet localisé défi,nissabile par

son l,ien avec l'instacnce nationale qui a participé à sa pro,duotio,n et colntinue
de tre contrôler. Obj.et spatial localisé, le P.N.R. de la Montagne de Reim's
n'existe que parce qu'il est représenté au niveau de l'instance nationa'le.
n L'objet iocai est le point d'arrivée et de départ d'lrne ligne représ'entative
et il est fabr,iqué pour faire fonctionner la représentation > (12), c'estàdire
le système administratif et politique d'Etat.

A) Le P.N.R' de la Montagne tle Reims: enjeu national

Un territoire ne vaut qlre par rap,port aux autles territoires produits ;
iù n'est qu'objet partiel ou fragment d'un tout, lui.mêrne produit comme une
partie à côté dès parties qu'il n'unifie ni ne totalise. La production d'un
p.Nn. en Montagne de Reims ne consti,tlre qu'un enjeu limité dans les
politi'ques mises en ceuvre par l'App'areil cl'Etat à une épo'que donnée :

- une politique globale de rrestructuration et d'harmonisation de l'espace

français inJcrite dans la restrurcturation du oapitalisme f,rançai,s gui donnera

naisiance aux métropoles d'équilibre et aux zones d'appui du Bassin Parisien ;

- une politique spécialisée d'a,rnénagement des espaces naturerls, indis-

sociab,le de la precédente et à partir de laquelle seront définis en particulier

les ob'jectifs des P.N.R.

(10) Jean Baudrillard : L'échange symbolique et Ia mort, éd. Gallimard,1976" p. 67.

/11) Jacques Chevallier: < La participation_dans I'administration française"-.dis-
èàiriîiËiâtiquè (iil. Buuetin àe î'Iistitut internationat d'administration publique
(I. I .À.P.), n'  39, p. 504.
(12) Lucien Sfez : . Introduction au colloque sur I'objet local ", C.RJ.D.A.P., Paris
Dauphine, mai 1975.
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Ces objectifs, qu'il convient de rappeler, ont été claireme,nt exprirnés parr
M. Olivier G;r.richard en ,septemtre 1966, lors de l'ouverture des n Journées
Nationales d'Etudes de Lurs-en-Provence D :

- animer quelqûes secteurs ruraux, notamrnent'ceux qui seront le plus
diffcilement a.daptables aux exigences d'une agriculture moderne;

- protéger la nature et les sites sur des en'sembles sufrsamrnent vas,tes ;
- équiper les grandes métropoles en aires natLrrelles de détente.

< A toute extension rlrbaine, à tout développernent de zone industriel'le,
doit correspondre Ia protection, la création d'une zone natr.lreùle de détente u
précisait notamment M. Olivier Guichard. " Cette création doit s'inscrire dans
les plans d',aménagement des métropcùes au même titre que les principaux
équipements, au même titre que I'étalrlissement d'enseignement - que bien
souvent elle complète, au même titr-e que I'hôpital - que da,ns centains cas
elle aurait utilement precédé " (13).

Depuis 1967, chactane ders huit rnétropoles d'équilibre chargées de pola-
riser sur elie-mêrne une partie de l,a croissance économique et de jo'rler,
ainsi, un rôle e'fficace de contrepoids à la capitale, dispose de P.N.R.

Métropole d'équilibre P.N.R. Etet d'avancement

Lille - Roubaix - Tourcoing

Nancy - Metz

Lyon - Saint-Etienne -

Grenob,le

Marsei,lle

Toulouse

Bordeaux

Nantes - Saint-Nazaire

St-Amand -
Raismes

Vosges du Norrd

Mont Pilat

Verco'rs

Camargue

Ht-Languedoc

Landes de
Gascogne

Brière

Créé le 13 septembre 1968

Créés les 30 janvier et
14 février 1976

Créé le 17 rnai 1974

Cr# \e 16 octobre 1970

Créé le 26 septembre 1970

Créé le 16 octobre 1970

Ctéé le 16 octobre 1970

Elaborée à I'occasion de la préparation du V. Plan, parallèlernent à la
politi'que des u rnétropoles d'équilibre ", Ia politique d'aménagerment du
Bassin Parisien et de ses zones d'a1rpmi, do,nt Ia ,,7-one d'Appui Nord-
Charnpeno,ise , (Z.A.N.C.), constituera un préalable important à la or,éation
d'un P.N.R. en Montagne de Reirns. On peut dire que cette politiqtre a été
à la base mêrne des premières initiatives qu,i se sont mranifestées localement
et qu'elle a servi d'impulsion à la constitr-rtion d'un système de relations
locales.

(13) Olivier Guichard : < Introduction aux Journées d'Etudes sur les P.N.R. "op. ci t , .  pp. 5 et 6.
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1) Une politlque d'aménageirnent du Bassin ParisiEn

Si le Bassin Parisien doit permettre de mieux organiser la oroiersance
économique de la Région parisienne et de la capitale (cf. dans le tableau
d'en'ssmhle ci.dessous ùes objecti,fs, les principes et les stratégies d'arnéna-

Les obiectifs Les principes Statégie
d'amén:agement

. Orienter vers les ré-
gions et les villes les
activités qui, au centre
de la région parisienne,
aJimenteraient de façon
excessive la crois,sance
de la carpitale.

. Définir des politiques
communes à la région
parisienne et au Bassin
Parisien en matière de
communication, d'ensei-
gnement, de loisirs et
d'activités cultureltres.

. Développer en pric
rité les pôles les plus
eloignés de Paris pour
des raisons d'équilibre
national.

. Utiliser au mieux les
axes naturels de circu-
lation et d'échanges que
constituent les princi-
pales valùées.

. Àgir sur le secteur
tertiaire, principa,l do.
maine des aurgmenta-
tions d'emplois dans Ia
région.

. Favoriser la politique
des centres régionaux.

. Mener des actio ts
dans un cad,re géogra-
phique plus restreint,
les zones d'appui.

(of. carte ci,jointe.)

gement de cette politique territorialle drensernble) il n'en constitue pas
moirns également ( un cadre naturel de détente et de lo,isirrs su.frsamment
vaste et varié " (14). Déjà, I'une des orptions, retenues par les pouvoirs
publics au niveau du Schéma Directeur dâménagernent et d'U,rbanisme de
la région de Paris, rendu public le 22 juin 1975, avait été que les trop rares
eElaicres verûs existant autour d,e P,aris (15 000 hectares) ne soient emparés
par l'urbanisation de la région parisienne.

,I-e sous-équipement de la région parisie'n'ne en eE)aces verts e't en
équrirperne,nts de détente ou de loisirs, la présence au cenùre du Bas,sin
Pari'sien d'une vaste concentration de plus de neuf miùlions d'habitants,
le désir d'évasion de plus en plus grand des citadins, le développe.ment
an,artchique des résirdences secondairres, etc., tous ces élernents évoques danrs
le l-;ivre Blanc 'du Bassin Parisien (15) justifiaient qu'un effor,t particulier
soit ontre'pris pou,r la naise en valeur de certains siæs, (promotion des
arctivités touristiques) et pou,r que, dans le cadre de la politique nationale
de I'environnement, toutes dispositions soient p,rises en vue d'ass'urer le
mai,ntien, la protection et, lorsque cela sera possible, Ia reconsti,tution des
milieux naturels.

(14) Projet de Livre blanc du Bassin parisien, D.À.TÀ.R..G.I.À.8.P., 1969, p. 98.
(15) Henri Beaugé : u Une solution : les P.N.R. ", in Revue urbanisme, 1967, pp. 106
et 107.
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Pour cornpenser la promiscuité, l.entassement, le bruit auxquels étaient
et sont toujours principalement sournis les Parisiens, l'institution'des P.N.R.,
entre atrtres, paraissait aux pouvoirs pu'bilics parfaitement adaptée : " quels
plans d'aménagement pourraient régler avec plus de précaution, mais
aussi avec p,lus d'à propos, plus d'effc,acité, I'adaptation des paysaç's à Ia
technique, d,es forêts à Ia détente des promeneurs, des oarnrp'agnes à la
présence hebdomadaire des citadins que le P.N.R. ? ' (16).

La recherche et la définition des e,rnplacements de ces futu,rs p,arcs
natu,r:els à créer devaient être rnenées par le " Groupe I'nterministériel
d'Am,énagement du B'assin Parisien " 

(G.I.A.B.P.) chargé " de déf,nir les
mesures de sauvegarde pour les territoires cultivés, les sites menacés -

et l'aménagerment de parcs naturetrso (17) et par le oGroupe de Travail
Interministériel d'étude cles P.N.R. , qui, lor"s de premières investigations
effectuées avant 1966 au Sud et à l'Est du Bassin Parisie'n, avai't retenu
pour la Régio,n Champagne-Àtdennes pltlsieurs sites susceptibùes d'être clas-
sés en P.N.R.: Ies massifs fo'restiers d'Orient près de Troyes, la forêt drt

Der près de SaintDizier et la Montagne de Reirns. Le choix de ce de,rrlier
site d,evait être confirmé lors de l'approbation du Schéma Générall d'À.m,é-

nagement de la Z.A,.N.C. par le " Co'mité Interministériel d',\rnénagernent
du Teritoire ' (C.I.A.T.) le 5 novem{rre 1973.

2) La définition d'une région urbaine d'un tyre nouveau: la Z.A.N'C.

Les études entreprises dans Ie cadre de la Z.A.N.C. ont ét'é en quel'que

so,rt€ le catalyseur du systèm,e cle relations lorcales établies pour la création

du P.N.R. de la Montagne cle Reims. Bien que I,a pub ication défi,nitive du
. sahéma Général d'Aménagement o soit intervenue en janv,ier 1974, lss

études com,rnencées dès 1969, dans l'e cadre des orientations fixées au

nive,au national, avaient permis de définir des " perspectives de développe-

ment> dans un Livre Blanc approuvé par le C.I.A.T. en L97l-

cadre de référence en fonction duquel peuvent être appréciées les

actions à lanoer au,jourd'hui en regarrd cl'une analyse prospective de leurs

conséquences et dg leur cornpatibilité réciproques (18), le Schéma Géné-

ral dàménagement de la Z.À.N.C. précise les orientations genérales à

m,ettre .t c"ùrrt" et les options d'aménagoment pour parvenir à ces orien-

tations.

Elérnent d'une stratégie nationale concord,ante aux données socie,poli

tiques et économiques iocales, le mode d'organisation territoria'le, vers

le[uel devait évoluer le Secteur Nord champenois, correspondait aux

peispectives de développement postulées par le C.I.A.T.: une meilleure

intégration de I'espace 
- 

nord champenois dans le système des grandes

régi6ns industriellei du Nord-Ouest Européen acco.mpagnée- d'un ren'for-

càent des fonctions régionales assumées par les grandes villes maîtresses.

Pour répondre à ces exigences, le G.LA.T. lors de sa réunion d'appro-

(16\ Idem.
(17) Extrait du compte rendu de la réunion du C.IÀ.T._dt 22 itjillet .1966, ci. La
bôô"--Ëitiàliô" trânêise o Le Bassin parisien ',, G.I.À'3.P., octobre 1968, p' 25'

(18) " Schéma général d'arnénagement de ia zone d'appui nord- champenoise_o,
Miiirte.é 

-aé 
t'Ârnenagement dri Territoire, de I'Equipement, du^Logement et du

i"n. lsme, D.À.T.A.R.,3ecrétariat général de la Z.A.N'C., janvier 1974' p.9.
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bation du 5 novembre 1973 avait retenu un certain nombre d'actions
prioritaires en ce qui concerne les infrastructures de communication et
le développernent urbain, ainsi que le classement effectif du p.N.R. de la
M_ontagne de Reims, e' ce qui concerne lrenvironnement et les loisirs (19).
u La valor.isation des espaces touristiques et cle loi,si,ns, repose d,abord
,sur la mise en place du P.N.R. de la Montagne de Reims dônt les 20 000
hectares de bois et les 6 200 hectares de vignes doivent être ptéservés et
rnis en valeur >, avait notamm,ent précisé ie Ministre de l,Aménasement
du Terri toire, de I 'Equipement, du Logemenr et du Tourisme lors'd'une
communication faite au C.I.A.T.

Face à la constitution cl'une région urbaine d,un type nouveau, irriguée
par de grandes voies modernes de communication, appuyée sur la mise en
place progressive d'un marahé de travail unique et organisée sur un mode
de croissance urbaine déconcentré et discontinu (altèrnance des espaces
bâtis et non bâtis) autour des villes maîtress,es de Reims, au centrè du
système, Châlons-sur-Marne et Epernay, le Schéma Général cl,Aménagement
de la Z.A.N.C. développe " une politique attractive de l,environnement
valorisant les espaces tourisl iques et cle Ioisirs r.  Reprenant le principe
énoncé par M. c)livier Guichard à Lurs,en-Provence lors des Journées Natio-
nales d'Etudes sur les P.N.R. (" à tor.rte extension urbaine, à tout dévetop-
pement de zones industrielles, doivent correspondre la protection, la créa-
tion d'une zone naturelle de détente >), cette politique vise à assurer un
cadre de vie de qualité indirssociable de la poursuite de l,essor des srandes
vi l les et à favoriser la création d'équipements extra-urbains communs à
celle-ci. " Le milieu rural offre un cadre de réalisation des équipements quali-
tatifs nécessaires à l'établissement d'une n image de marque > attrayante
pour l'ensemble pluri-urbain. I-es forêts d'Epernay, la vallée de la Marne,
la Montagne de Reims, forment la zone privilégiée sans laquelle les efforts
consentis dans les domaines économiques et culturels ris,oueraient d'être
anéantis " 

(20).

Le P.N.R. de la Montagne de R.eims, élément pour une politique de
l'environnement qui consacre la place qu'occupent les activités de loisirs
et de détente en milieu rural dans l'aménagement des villes d'aujourd'hui,
mais élément également pour une politique économique fondée sur un
large redéploiement territorial clu capital, constitue un équipement stnrc-
turant de première importanoe dans le cadre de la Z.A.N.C.

Le VI" PIan de Développement Economique et Social (21) et le P,ro-
gramme Régional de Développement et d'Equipement de la Région Cham-
pagne-Ardennes éclairent d'ailleurs fort bien, à notre sens, la véritable
fonction (politique, économique, idéologique, syrnbolique...) des P.N.R. dans
I'organisation de plus en plus divisée et spécialisée de l'espace territorial.
,, Il s'agit de rendre plus attravante l'implantation dans la région
d'activités à technolosie avancée par la mise en place d'un environnement
culturel, urbanistique et de loisirs de qualité. L'université, Ies Maisons de
Ia Culture, la compagnie drarnatique Robert Hossein, le parc de la forêt
d'Orient, celui de la Montagne de Reims, Ie lac du Der, le parc des

(19) Idem., p. 17.
(201 Idem, p. 73.
(21) Cf. VI' Plan de Déueloppement économique et social, II.G.E Collection 1G18,
1971, pp. 40, lr9, 145, 333.
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Ardennes, la mise en valeur des Trésors historiques constituent des atouts
auxqudls peuvent être sensiibles cadres et intellectuels que la vie parisienne
ne satisfait plus 

" 
(22).

B) Le P.N.R. de la Montagne de Reims: enjeu local

Produit materiel en relation avec d'autres eléments matériels, la ville,
apparei'l de production et de reproduction, déborde du cadre de son terri-
toire. L'espace urbain peut être de moins en moins envisagé de manière
isolée. D'abond parce que ses frontièr.es deviennent floues: la campagne
environnanûe n'est plus un espace différent, marqué par ses rythrn-es et
ses productions propres; elle est de plus en plus accapaÉe par la ville
qui y installe ses espaces de loisirs, ses résidences secondàires, voire
principales, selon des formes nou'"elles d'habitat dispersé. Ensuite, parce
qu'entre villes voisines, s'établissent des échanges qui amènent de plus en
plus à les considérer comme éléments d'une même unité supra-urbaine.

^ < Da,ns l'espaoe de la production, le territoire perd sa rigidité et sa
fixité, ses bornes fondent, il se dis,sout en un espace plastique qùe modèlent
à leur gré les forces productives, éloignant une périphérie, rapprochant
un centre, connectant des réseaux de circulation. Les forces productives
ignorent les frontières, elles rendent l'espace mobile, illimité " 

(23). La
notion 

" d'affaires locales 
", bien que des décis,ions ou arrêtés continuent,

basés sur le critère territorial de compétence, à la cantonner au ressort de
la commune ou de tout autre quadrillage administratif décentralisé, tend
à éclater.

Compte tenu de ces considérations préalables, c'est dans la cornplémen-
tarité d'espaces spécialisés et dans les effets produits par leurs interrelations
que se situe l'enjeu local. Le processus de crréation du P.N.R. de la Mon-
tagne de Reims s'inscrit dans une stratégie principalernent déterminée par
des forces économiques, sociales et politiques qui sont extér'ieures ou
supérieures au P.N.R. lui.même et constituent une société englobante ou
dominante. Les villes situées à proximité du P.N.R. de la Montagne de
Reims peuvent être consi'dérées comme les principaux éléments structura,nts
du P.N.R.

f) Le P.NR., élément de valorisation de la ville

Le déclenohernent en 1970 du processus de création du P.N.R. de la
Montagne de Reims est principalement lié aux objecti,fs et aux stratégies
d'aménagement définis par les élus et notables des vi,lles de Reims,
Epernay et Châlons-sur-Marne. Elément de valorisation d'espaces urbains
principa,lement caractérisés par un environnernent paysager monotone
dominé par une agriculture industrialisée, la création d'un P.N.R., consti-
tuant d'ailleurs aujourd'hui le seul équipernent et lien commun entre ces
trois cités, était conçue comme un atout supplémentaire propre à favoriser
des politiques urbaines qui, quoique hiérarChisées entre èlLs 

"orrpte 
renu

de la tai'lle et du rayonnement de chaque agglomération, n'en étaient pas
moi:ns profondément identiques,

(22) Pr-ogramme régional de Développement et d'Equipement de la région Cham-
pagne-Àrdennes, 1972, p. 15.
(23) Centre d'Etudes de recherche et de formation institutionnelle (C.E.R.F.I.), Gé-
néalogie du Capital. 1. u l-es équipements du pouvoir 

", Recherches, n" tS, lg1.3,'b.Zl.
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Ainsi, par exemple, pour assurer à Reims d,une part une fonction
centrale au niveau local et d'autre part un pouvoir dàttraction vis.à-vis
d'autres villes ou d'autres régions, les élus rémois ont fondé leur politique
d'accueiù sur un certain nombre d'éléments:

- u1re forte production du cadre bâti par trois organismes H.L,M.
(O.P.H.L.M., Effort et Foyer Rémois), localement ei hirstoriquement
dynamiques, qui se partagent aujourrd'hui lfessentiel de la construc-
tion dans de vastes grands ensembles situés à la périphérie de
l'agglomération; la mise en ceuvre d'une politique de logements
essentiellernent sociarle permettant une diminution des charges des
entreprises,

- la mise sur le marché de terrains industriels principalement équipés
par la Chambre de Commer,ce et l'Industr,ie de Reims, intervenant à
la fois en tant qu'opérateur foncier et maître d'æuvre,

- I'amélioration des liaisons interrégionales (routières, autoroutières,
ferroviaires, aériennes) et des moyens de cornimunication à l'échelon
local,

- la mise en ceuvre d'une politique d'équipements urbains de qualité
supérieure, à laquelle il convient d'intégner la création du P.N.,R. de
la Montagne de Reims, cette politique devant permettre, complé.
mentairement aux facteurs de développement préci,tés, de valor,iser
Itimage de marque d'une ville située dans une région de grande
culture, non particulièrement attractive du fait de la monotonie de
son paysage.

u Reims semble associer le dynamisme et la qualité de la vie. Le
dynamisme, on le constate tous les jours sur les chantiers des Z.U.P., de
I'autoroute, des zones industrielles: Reirns est Ltne ville qui bouge.

La qualité de la vie est illustrée par les équipemenùs, comrme la pisoine-
patinoire, les magasins à grande surface, I'univer:sité, les écoles... S'il n'y
a que 2 m2 d'espaces verts par habitant, les Rémois disposeront bientôt du
P.N.R. de la Montagne de Reims " 

(24).

Elément d'une politique d'espaces verts principalement caractérisés
au niveau de l'agglomération r"émoise par leu.r hiérarchisation et leur
adéquation tant au niveau de l'aménagement que de I'entretien à I'envi-
ronnement social et spatial dans lequel ils se situent, le P.N.R. de la
Montagne de Reims apparaît comme vital pour les responsables politiques
et économiques rémois. L'appropriation par ces derniers des effets utiles
produits par l'image même du P.N.R. est particulièrement lisibile dans un
certain nombre de discours:

- 
" S,eul ce poumon vert permettra à cette agglomération d'atteindre
les objectirfs démographiques fixés o (Sous.Préfet de Reims),

- 
" Le but ultime du P.N.R. est également d.e participer au rayonne-
ment de Reims, capitale régiona,tre " 

(Livre Vert de la Montagne de
Reims),

- 
" Bien peu de villes nouvelles de la Couronne peuvent se vanter

(24) Georges Colin : Reims, Etude d'une croissance urbaine, Travaux de I'Institut
de géographie de Reims, n" 25, 1976, p.37.
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de posséder un parc régional de 50 000 hectares à Ieur porte, arlors
même que l'on sait l'importance que revêt la présence d'un espace
,de détente pour lfattraction et la fixation des immigrants > (extrait
d'un article paru dans la r"evue de la Chambre de Commerce et
,d' Industr ie de Reims en Janvier 1971).

Dans la compétition organisée entre les Centres Régionaux du Bassin
Parisien et certaines métropcles pour encourager l'irnplanbation d'activités
sur leur territoire, le F.N.R. de la lAontagne de Reims constitue ainsi un
atout supplémentaire pour I'agglomération rémoise. Dans une région où
le taux d'encadrement est très inférieur au taux moyen national et où
. le mouvement de décentralisation industrielle reste trop solrvent lirnité
à la seule déconcentration technique... tandis que le siège social et les
services de direction restent ,locaiisés dans la Région parisienne ", le P.N.R.
de la Montagne de Reims favorisera, selon les édiles rérnois, le mouvem.ent
de déconcentration des cadres de la Région parisienne.

Une enquête réalisée en 1969 par le u Comité d'Expansion Régional et
d'Aménagement de Ia Région Champagne-Ardennes > (C.E.R.A.C.) avait par-
ticulièrement mis en valeur que le qua-rt des cadres parisiens envisageaient
de quitter la capitale, mais que leurs prétentions à un cadre de vie de
qualité (aussi bien au niveau " naturol > qu'intellectuel) étaient profondé
ment marquées. A la même époque, le C.E.A.R.R.. soulignait que ( le déve-
loppement économique de la région est en effet étroitement lié à une
mise en ceurrre rigoureuse d'une politique d'accueil de personnes actives
et notamm'ent de n cadres " particulièrement sensibles à la qualité de
l'environnement soLrs llangie des loisirs... Les espaces de loisirs ne doivent
pas être considérés comme un simple arnénagement de la croissance
urbaine, mais compte tenlr de la vocation d'accue'iil de Reims, ils repré-
sentent un élément moteur de cette croissance... " 

(25).

2) La Montagne de Reirns : de la diversité à I'unité

Après avoir examiné les enjeux de Ia société locale englobante déter-
minée par tra configuration des systèmes urbains et la domination des
effets d'agglomération, ,reste à analyser au niveau d,e I'espace social loca-
Iisé, constitué par la délimitation du P.N.R. de Ia Montagne de Reims,
l'organisation politico-administrative et économique évoluant sur ce terri-
toire et ses rapports (politiques, économiquos, symboliques) avec la société
Iocale ou extra-locale.

Il conrrient de rappeler que les P.N.R., espaces territorialisés et insti-
tutionnalisés, se sLrperposent à des territoires préa'lablernent exploités,
habités, aménagés... Cette production et gestion territoriale de l'espace
constitue le support même du P.N.R. dont les objectifs de protection
et/ou de consommation pour et par de nouvelles populations peuvent être
différemment pe.rçus comme perturbants ou valorisants. Il s'agit de voir
en fait au niveau de l'espace'parc lui-même que,Is sont les enjeux, stratégies
et conflits qui peuvent se manifester. Iln certain nornbre de pouvoirs,
d'enjeux et de stratégies sont localisés dans les limites mêmes du P'N.R.
L'inclusion du P.N.R. de la Montagne de Reims aux systèmes urbai.ns envi
ronnants ne doit pas signifler en effet l'absence d'intérêts spécifiques et

(25) La Champagne économique,
d'Industrie de Reims, juin-juillet

revue éditée par: Ia Chambre de Commerce et
1969. p. 372.
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diversifiés existant sur ce territoire et quelquefois défavorables à une plus
Iarge ouverture de ce demier par le biais du P.N.R.

Le territoire clu P.N.R. de la Montagne de Reims est composé de
deux " régions naturelles " très différent'es de par lanr paysage (traduction
spatiale et visuelle d'un système de production dominant sur un territoire
donné), mais éga)ement de par leurs caractéristiques démographiques,
sociales et économiques: la Montagne de Reims, rnass'if boisé, dont les
côteaux sont classés en zone d'appellation Cha,mpagne, d'une part, et
I'Est du Tardencis, sectellr agricole en déclin d'autre part. Sur I'ensemb,le
du P.N.R. de la Montagne de Reims, la forêt se répartit sur 3 600 hectares
de forêts Comaniales, 2 600 hectares de forêts communales et 13 800 hectares
de forêts privées dont 13 propriétaires possèdent à eux s'euls 5 600 hectares
avec des domaines de plus de 150 hectares. Bien qu'identifré dès l'or'igine
avec Ie projet et l'image même du parc, l'intérieur forestier ne peut donc
être considéré comrne un ensemble monolithique, mais segmenté par un
certain nombre de stratégies que nous pourrions classer en trois catégories:

- l'exploitation sl4vicole et les locations de chasse aboutissant à
rendre les forestiers et les communes réticents à r-rne cer,taine ouver-
tur"e cle la forêt; il convient de préciser que les locations de chasse
(27 F lhectare et par an en forêt domaniale, 42 F en forêt commu-
nale, 150 à 200 F en forêt privée) représentent une part très appré-
ciable du revenu forestier, 20 0/0 environ pour les comrnunes,

- la canalisation, fixation et concentration de la fréquentation citadine
en forêts domaniales ou communales,

- l'urban'isation au coup par colrp olr sous forme de lotissement à
des fins de résidences principalles ou secondaires entraînant un€
certaine spéculation foncière et le grignotage des espaoes boisés.

Le vignoble, qui représente environ 6200 hectates dans les I'imites du
P.N.R., constitue également une richesse importante pour Ia Nlontagne de'
Reims, de par son exploitation bien sûr, mai's aussi de par les activités
qui lui sont liées. Enserré dans les trimites de l'appelilation Champagne
o quasiment inamovibles " 

(26), ce vignoble est 'exploité soit par des grandes
o Maisons de Champagne, qui, loin d'être des affaires familiales ou locales,

sont devenues pogi la plupart des sociétés dont le capitaû provrient de
grands magasini (Le Louvre, Pris;r-rnic, Aqr-ritaine...), de banques (Worms)

ou de sociétés étrangères (canad-ienne, telle que Seagram, ou a'llemande,
telle que Henket) (27), soit par toute une gamme de propriétaires ou loca-

taires, d'une envergure plus limitée, regroupés au sein de coopénatives
et exerçant quelquefois même une au-tre activité. "Le morcellement extrême
de la propriête, ia demande des jeunes ménages de vignerons, la prospérité

euphoiique de la dernière décennie ont longtemps opposé à la demande
citàdine une vigoureuse résistance foncière, rendant I'offre de sols quasi-

nulle ou exceptionnelle dans le vignoble. Les difficultés récentes, d'ordre
commercial el fiscal surtollt, peuvent compromettre ce fragile équilibre et

(26) Les limites de
du 22 jttillet 1927.
(27) Georges Colin :

la zone d'appellation Champagne ont été définies par une loi

Vignoble et vin de Champagne, T.LG.R., n' 15, 1973, p. 6l et s.
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modifier sensiblement I'attitLlde communale longtemps indifférente ou
méprisante face aux perspectives du P.N.R. " 

(28).

La forêt et le vignoble constituent sa,rxs aucun doute les principaux
points d'attraction du P.N.R.. de la Montagne de Reims. La iorêt tout
d'abor"d parce qu'elle constitue dans le désert agricole marnai.s, premier
département oéréalier et second départe'rnent betteravier de France, une
sorte de vestige. Après le grand defrichement de ces dernières années
essentiellement fait en faveur d'une agricurlture industrialisée, il n'y reste
plus actuellement que 144 000 heotares de bois et forêts pour une super'fic,ie
départementale totale de 820 000 h,ectares. Les espaces 6oisés apparaissent
bien ains,i comme un résidu dans un système oilla logirque de la production
agricole pénétrée par tra grande exploitaûion capitaliste a prévanu.

La seconde < région naturelle ' en partie incluse dans les limites du
P.N.R. de la Montagne de Reims est le Tardenois. Espace résiduel là aussi,
cette région se situe à la mar,ge ou à la périphérie des formes de pro-
duction capitaliste qui dominent l'agriculture locale. Essentiellement consa-
crée à la polyculture et à l'élevage tradi'tionnel, cette région, si elle recèle
des siûes tout aussi pittoresques que la préédente, connaît, du fait du
vieillis'sement des agri,culteurs, de la précarité de l'équiùibre foncier et du
dépérissement des services élémentaires, un certain malaise économique
dont tra résolution ne semble pas être la création du P.N.R., bien que cette
institution doive permettre ( d'aider certaines régions agricoles à trouver
une voie nouvelle d,ans leur développement " (29). En fait, la perennité des
activités agricoles de ce secteur semble liée, ce qui paraît difficùle, à sa
non-integration au processus de concentration déterminé au niveau national,
voire international, et à l'institution d'aides financières spécifiques pour ce
type de production...

'La o sunface agricole utile > (30) de cette region du Tardenois a plus
augmenté qu'en Montagne de Reims, rnais le nombne de ses exploitations
nfa cessé de diminuer, vu la faiblesse de leurs revsnus et le départ de
centains exploitants. n Pour comparer en fait les structures d'exploitation
de la Montagne de Roims et du Tarrdenois et les revenus ra44rortés par
les types de culture qui les oarractérisent, on peut considérer qu'une famille
peut vivre de llexploitation de 2 hectares du vignoble, alors qu'il faut
30 à 35 hecûanes de terre agricole autre q,ue le vignoble pour obtenir le
même revenu ' (31). Le capital investi dans les exploitations du Tardenois
reste un capital local, rnais la propriété de celles-ci, et parfois les plus
importantes, est tre fait de personnes extérieures à la région. La d@os-
session ou déterritoriâlisation progressive du capital foncier au niveau

(28) Georges Cazes : Dfficultés et équivoques de ta création d'un Parc naturel
Régional : Ie cap du P.N.R. de la Montagne de Reims, Travaux de l'Institu't de
Géographie de Reims, nPs 27 et 28, p. 8l et 5.
(29) Circulaire interministérielle d'information sur le P.N.R. 4g l'er juin llb7.
(30) . La surface agricole utite (S.À.U.) est égale à la surace utilisée (termes
Iabourables, cultures maraîchères, cultures permanentes, prairies et pâturages,
jardins familiaux) augmentée de la surperficie du sol des bâtiments et cours et
des landes et friches non productives. 

" Définition extraite dt Recensement général
de l'agriculture. Direction Départementale de l'Àgriculture de la Marne, l9ll.
(31) Extrait d'une étude réalisée par l'Àgence d'Urbanisme et d'Aménagement de
la Région Urbaine de Reims relative à l'Urbanisation d.ans te P.N.R. de Ia Montagne
de Reims.
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agrico e est identique également au niveau des derniers espaces boisés
existant dans cette région appropriés par des investisseurs étrangers et

notamrnent belges.

Au-delà des coupures sociales et spatiaies, des divergences d'intérêts
et des stratégies qui se manifesteront tout au long du processus de création
du P.N.R., l'intitution parc, s'inspirant d'une vision systématiquement par-

ticipationniste et unanimiste de l'espace et de son affectation sociale,

appàraît au nom du bonheur de l'homme et d'une société parfaite, les deux

éûant indissociablement liés, comme lieu de cohésion.

Aux territorialités historiques (forestiers, chasseurs, agrictrlteurs, vigne'

rons...), le P.N.R., à la fois objet de cohésion et de valorisation, ajoute

l'image d'un espace largernent ouvert, i'ntégrateur, homogène, espace de

représentation codé, articulé autour d'une symbolique complexe.

Objet signe indissociable d'un portage linguistique, moral - et symbo-

Iique, ie p-ù.R. a été présenté pai ses prornoteurs co'mme la solution

miracle pour es élus lo,caux faoe aux dificultés auxquelles il,s étaient

confrontés dans treur commune, comme un moyen propre à dy'namiser

leurs activités, pour la population active locaùe. n Les communes trouveront

Ià la possibiùité de voirlo'r.rer au maximum leur vocation résidentielle: l'ob-
jectif initial des promoteurs de l'action entreprise étant d'apponter la richesse

aux communes pauvres et plus de richesses aux communes riches et l'épa-

nouissement à toute une région " (32). Ou bien encore : n Nous pensons

contribuer, non seulemerlt à faménagement harmonieux de la région, mais

favoriser l'essor du commerce de Reirns et d'Epernay (ces deux villes étant

les pôles principaux d'appui dm parc) qu'il s'agisse des négociants.en vin, des

récoltants--manipulants,-âes coopératives vinicoles, de l'hostellerie et de la

restauration, de I'alimentation, de tout ce qui touche à l'automobile..' " 
(33)'

Ces discourrs, prononoés à une époque où il s'agissait pour les promo-

teurs du P.N.R.. de rallier un rnaximum d'adhésions sur leur projet,

dévoilaient déj,à 1'uttt"-Ot" des difficultés et incohérences qu alilaient

apparaître tout au .long de la décision. A vouloir - au moins au niveau

dès discours - concilier des objectifs incompatibles et contradictoires et

masquer toute réaùité conflictue[,1e, telles que consornmation plus large et

cons,èrvation de la nature, les contraintes que Suppose cette ouverture et

la conservation des aotivités existantes que l',on désire développef, les pro-

moteurs du P.N.R. ne pouvaient pas échapper à un certain nombre d'équi-

voques.

Naturalité aménagée, prograrnmée, instituée sur la base d'un certain

nombre de règles et de principes, structurée par un certain nombre

dlenjeux dominés par le national, le P.N.R. de la Montagne de Reims, objet

collàctif d'intégration et d'homogénéisation ,sociale, est la projection par

le central au nineau local d'une certaine croyance territorialisés. " L'oppo-

sition ville-campagne est en train' de disparaître en tant qu'opposition

dominante dani lè langage, dans les idées, les représentations soaiales...

(32) Cf. I'lJnion du 30 novembre 197I. Discours tenu par le Président de " l'Àssocia-
ii6ir pô".-tâ protéction de la Nature et de Ia Promotion des Loisirs et du Tourisme
en Mbntagne-de Reims" (À.M.R.), Maire de Saint-Imoges.
(.33) Extrait d.',une communication envoyée par le Président de l'A.M.R. aux maires
de la Montagne de Reims.
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La notion de nature se transforrne; elle évolue, il n'y a plus de contact
avec la nature. La notion de nature d,evient aùoris rune idéologie, un symbo-
Iisme encore véhiculé par ,le langage... , (34).

IIl QUADRILLAGE ET R.ESTR.UCTURATIOÀI TERRITORIALE

Après avoir analysé dans la pantie précédente les différ'ents enjeux
nationaux et loca,ux qui se sont manifestés quant au ctrassement de ùa
Montagne de Reims en P.N.R., reste à examiner la nature même de cette
inscripûion territoriale, la m'arque que ,cet équipem,ent co'llec,tif impose
aujourd'hui sur le territoire.

Le territoire n'est rien politiquement sans l'idéal, déctlare Pierre Le-
gendre (35). 

" Un parc naturel réussi est un parc où le passé et le présent
font bon ménage, oir il y a harmonie entre la nature et l'homme, entre
le beau et l'utile. Bref, c'est une vision actualisée du paradis terrestre, (36).
Support de représentations imaginaires, de valeurs morales et 'de normes
dépendantes du systèrne social et culturel dorninant dans lequel elles sont
produites, les équipements collectifs en se mu[tipliant et en enseffant le
territoire, sont devenus le mode de fonctionnement privilégié du pouvoir.
Ce n'est pas un hasard si I'on a substitué à la notion d'équipe,rnent collectif,
celle de fonction collective.

Conçus comme système d'organisation institutionnel et donc de
contrôle, spatialement et temporelllement spécialisé, le,s P.N.R. sont des
pro'duits localisés et normalisés. Leur production, leur fonction, leur amé-
nagement même répondent à u,ne dootrine bien éta;blie. Institués sur la
base d'un oertain nombre de règies et de prin'cipes, ils sont l,a projection
par le central au niveau looal d'une certaine < croyance territorialisée ".
Après avoir analysé, à la lumière de lislpflisnce du P.N.R. de la Montaggre
de Reims, les principaux aspects de cette organisation, nous définirons
l'impact et les dimensions des P.N.R. dans leur ensemble, comme oibjets
de recentrement.

A) L'organisation territoriale

Deux éléments fondarnentaux et mutuellernent liés caractérisent, à
notre sens, 'l'organisation territoriale des P.N.R.:

- une privatisation effective et une appropriation col,lective et symbo-
lique de leur espace socialement diversifié, en contradiction
prorfonde avec les représentations largement assimilationist€s et
universalistes de cette institution,

- la mise en ceuvre sur cet espace de processus de canalisation et
de fixation, systèmes de pouvoirs et de surveillance agis'sant direc-
tement sur les individus.

tr-'onganisation se trouve être au centre d'un processus de coupr.rres.

" Elle n'unifie pas > ainsi que le précise Yves Stourdzé, " elle disloque. Elle
provoque une série d'éclaternents, éolatement du tissu de relations, éclate'

(34) Henri Lefebvre : Les Journées Nationales d'Etudes sur les P.N.R., Besoins
profonds, besoins nouveaux de la civilisation urbaine, op. cit., p. 34.
(35) Pierre Legendre : Jouir du pouvoir, Les éditions de Minuit, 1976, p. 246.
(36) François Giaccobi, in P.N.R. : nouvelles brèves, n" 8 (éditorial), juillet-août 1976,
op. cité.
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ment du corlps social, comme du corps i'nrdividuel " 
(37). I,nstit'utionnellerment

homogène, l'espace se fragrnente dans tra réarlite; sous l'irnpulsion de flux
différents, oapital, signes, rspères... ces fi.agmentations deviennent l.ieux de
renrfermement.

Nous ana'lyserons tout d'aborrd les pri,ncipaux phénomènes d'appropria-
tion et de privatisation qui se manifes'tent actuel'leme,nt au niveau du
territoire du P.N.R. de la Montagne de Reims a,insi que ,les rnesures cor-
rectives essentielles qui pourraie,nt être aujourcl'hui mises en æuvre ou
proqros.ées ; nous exam,inerons ensuite la nature même et les dirrnensions
du contrôle sociail qui s'exerce sur cet esLpace.

1) Le P.N.R. de la Montagne de Reims: fragmentation et enfermement

Llentrelacernent des faoteurs stratégiques et territoriaux nous a perrnis
de dé,montrer que le P.N.R. de la Mo'ntagne de Reims ne pouvait être
consirdéré que comrne un objet partiel, prorduit comme une partie d'un
ensemble déterminé et déterminant, largement contrôlé par Ie national. Ceci
n'exclut aucunement la réalisation de pro,cessus d',appropriation de cet
objet et des effets utiles potentietrs qu'il p,eut contenir.

a) L'espace approprié

Si pour certains utilisateurs le parrc n'aipparaît qlle comme une vaste
opération de proteotion de la nature, il est par contre, pour d'autres,
l'occasion d'utiliser cette opération pour valoriser clifférents investis,sernents.
Aux Journées Nationales d'Etudes de Lurs-en-Provence en septombre L966,
Jean-Franço,is Théry avait bien rnontré que,l était le réel danger pour les
P.N.R. : . la forme progressive et dynamique du capitalisme français contem-
porain est le capitalisme immobilier, or, c'est de la spéculation im,mo,bilière
que naîtront sans doute pour les paros les dangers ,les plus ,pressants u (38).
Cette recommandation, peut-on dire, n'a pas été suivie d'efiets, le p'roibùème
dre ùla{ppropriation effective de " I'esp,ace-surface " des P.N.'R. ,consirdéré

cornme un bien économique valorisé du fait de f intervention publique
(soit pour réaliser des équipements ou assurer la protectio r 'd'un espace
ou d'un site cléterminé...) n'a pas été résoùu, et il se do'uble aujourd'hui
d'une a,ppropriation symbo,lique de " l'espace-repère , socialement marqué
et différencié.

Forrne dominante de I'appropriation et de la p,rivatisation du territoire
du P.N.R. de la Monta'-qne de Reims, la p'romotion irnrnorb,ilière destinée
principaùement aux couches sociales privi,légiées de la pop'r.rlation, ne constitue
pas un problème spécfiquement local. On le renconLtre aussi bien dans les
P.N.R. du Vercors, du Lubéron ou de la B'rière, qu'au niveau des parcs natio-
naux (n I'afia,ire de la Vanoise r). ,. Les sites et les paysages ruraux, riches
aussi par leurs histoires, leur"s gîtes archéologiques, leur n écosystème >, leurs
ressources en eau, leur calme et leur beauté, etc., peuvent tomber un à un...
Les mutations subtiles et imperceptibles da,ns f instant voisinent avec des
changements brutaux > (39).

(37) Yves Stourdzé : Organisation anti-organisation, Collection Repères, Edition
Marne, 1973, p. 17.
(38) Jean-François Théry : Une législation pour les parcs. Journées Nationales
d'Etudes sur Ies P.N.R., op. cité, p. l8l.
(39) Àntoine Givaudan : Ia question foncière, mars 1975, p. 9.
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La spéculation rfoncière et irnmobilière est un problèrne qui concerne
I'ensemble des ,cornmunes de la Montagne de Reims, même si le nrohlàme
de l'unbanisation se pose dans les communes viticoles, forestièrés ou du
Tardenois en des termes différents; car au-delà de ce phénomène spéculatif,
on retrouve torljorurs :

- la prcrpriété foncière p,rinciipal'ement mise en valeu,r par la créatio,n
du P.N.R. et qui bénéficie d'une part, d'une rente de situation (rente
différentielle 1), et d'a'r.rtre part, du fait mêrne de son action sur
I'offre et de sa réte,ntion, d'une rente absolue ou captation d'une
partie de la plus-value produite par le promoteiur imrnobilier,

- la promotion immoibiùière pri,vée, lo,cale ou parisienne, qui investit
le territoire de la Montagne de Reims.

La prorduction du cadre bâti, princi,patrement so'us forme de lotissements
orr grouipem,ents d'habitations, se développe surtout dans les comirnunes
forestières et dans quelques communes du Tardenois. Dans les cornmunes
viticoles, I'occupation du sol par la vigne et la forêt s,ituée en zones de
protection des pays,ages dans les Pla,ns drOccu,pation des Sorl,s et classée
< es,paces boisés à cons.erver >, res,treint en premier lieu les possib,ilités de
oonstruire; les revenus apportés par I'exploitation du vig,noble et ,la limi-
ûation de \a zone d'appellation Champagne restreignent également I'offre de
terrains face à une demande relativernent irnportante. Néanmoins, << au cours
des années 1973/1974, des projets de lotis,s,errrenùs dans les bois ont été enre.
gistrés. A noter égalemen't une tendance à la cons,titution d'un "mur de
béton" le long de la "route du Champagne" qui ceinture la Montagne de
Reirns " (40), mur de béton réservé à des résidences d'un certain stanrdine
compte tenu des valeurs foncières de ce secteur.

Le développernent de constnrctions groupées (demandes simuùtanées de
plusieurs citadi'ns ou lotissement réalisé par un prornoteur) constitue, selon
l'Àgence d'Urbanisme de Reim,s, un ( risque > important pour les comrnunes
du Tar.denois. Des réserves foncières effectuées par des promoteurs ont
diairl'eurs pu être relevées dans quetrques cornmunes. I-a création de I'auto,
route Paris - Metz avec son échangeur de VillersrAgron, s,ituant la capitale
à un: heure à peine du P.N.'R. de la Mo,ntagne de Reirns, et la s,tructure
fonc;),re de ce secteur, oir un faible nomibre de prop'riétaires, non.exprloitants
et e rtérieur.s à la région, dispc,sent quetrque,fois de parcerl,les de terrain
relativement importantes, nenforrcent la crédirbiilité'd'opérations de constnra-
tion dans cette partie Ouest du parc. < Ce ris,que porte siur de grosses
superfrcies qui peuvont être aménagéers ra,pirdement en village de vaoances
ou de résidences principales a.menant une p,opulatio'n nouvelle et p,lus nom-
breuse que la population autochtone qui se trouvera rapide,ment "oorlonisée".
Ces opérations p,eu,ven't être revencliquées par les ruraux eux+rnêmes qui pour
retrouver "un peu d'anirnation au pays" et se faire "offrir" par l,e pro(no'
teur un réseau drassainissem,enrt ou une sa,lùe des fêtes sont pr€ts à tenter
cette aventure dont ils feront plus tard les frais " (41).

Latent dans le Tardenois, ce t54pe rnême cl'urbanisation, qui substitue
à la porpulation autochtone désertant les villages du fait de l'aba,ndon et/ou

(4) Extrait d'une étude réalisée par l'Agence d'Urbanisme de Reims sur
< I'urbanisation dans le P.N.R. de Ia Montagne de Reims n.
(41) Extrait d'une étude réalisee par l'Agence d'Urbanisme de Reims sur
< l'urbanisation dans le P.N.R. de la MontaÈne de Reims ".
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de la concentration des ex,ploitations (agricoles ou ligneuses), une popiu-
tration de rem4rùacement, est déjà engagé dals certaines cornmunes forestières
situées all centre de la Montagne de Reims ,et, ceci, à l'instigation môme
des maires-promotelr,rs du P.N.R. C'est Ie cas de Saint-I,rnoge,s, de Nanteuil-
ia-Forôt et de Ville-en-Selve surtout, dans laquel,le .le processus de remp'la-
cement de la population autochtone a été quasiment total sous l'impulsion
de l'ancien maire de la commune, présidont du Syndioat Mixte d'Etudes et
promoteur immobilier.

Un cert'ain déphasage est donc ainsi apparu entre les nornibreux discours
tenus par les promoteurs du P.N.R., dont l'initiative à lrorigine avalt été
effectivement motivée par l'irnportaiace des défrichernen'ts pratiqués en
Montagne de Reims et leurs intentions réelles. Le lotissernent en forêt, exis-
tant actuellement à Ville-en-S'elve et réservé aux co'uches sorcia,les les plus

forrtunées montre bien quetrs sont les objectifs dfarnénagement autour d,ers-
quels s'orienie l'organisation territoriale du P.N.R. :

- co,ncentrer sur quelques cornmu,nes privilégiées les équipements
importants du P.N.R. (42) (centre éqr.lestre, golf, etc.),

- altirer dans ces communes privilégiées les co'uches sociales les plus

solvabùes (et parmi celles-ci les cadres parisiens) en leur offrant un
espace résidentiel de qualité,

- détourner de ces espaces réservés la fréquentation citadine, la cana-
liser et la fixer vers des éqtripements seco'ndaires (exemp'tres : aire de
pique,nique ou de carnping...).

o Le corps social s'organise autour de coupures qui distinguent dans
l'espace et dans le temps, le noble et I'ignoble, le sain et le rnalsain'..
Llordre des relations instituées présente une succession de niveaux hiérar-
chiques. Le supérieur dispose d'une zone réservée, le subal'terne ne peut
y entrer " 

(43).

La prorduction du cadre bâti, propre à clévelopper le jeu des rpouvo rs,

Ies trafiès d'influence et la spéculation foncière et irlmo,bilièr,e n'est pas le

seul eilément favoris,ant la fie,r"meture de l'espace parc. La mise en valeur des

patrirnoines et clu droit de propriété des détenteurs actueùs de l'espace (cf.

àrti,crle 38 de la Charte constitutive), dont le P.N.R., notatrnment sous I'im-
pulsion des forestiers et des viticg,lteurs, se fait le principal défenseur, la

àemande et l'appropriation de territoires p,ar certai'ns grou,pes sociaux, les

chasseuns, les citaclins eux-mêmes dans l'acqui,sition, qui va en s'accrois,sant,

d,e terrains de week-end... sont autant de coupures qui sont progress,ivement

mises en pùace. n De plu,s en plus de do,maines privés où l'9n pouvait

pénétr,er librement, se irouvent clôturés ou bâtis au mornent même où, du

iait de I'augmentation des loisirs et des agression's de la vie uib'aine, les

(42) L'Asence d'Urbanisme avait proposé la théorie ds5 " pôIes- d'équipements.o
à;' ;;iiï"i U"f âè 

-tàire 
pariicùer toutes les communès de. parc, dans. Ie

â4." 
'&- 

S'Vïài.a1i intercommùnaux 
^à 

la réalisation et à Ia gestion des ,équipe-
ménfs. I-" i'résident du Syndicat Mixte d'Etudes a opposé à ce.la sa " théorie o
;;;-;;-;"r* ayna-iq.r"é qui consistait à laisser quelques .collectivités locales
:"ge* ,. ay"àmiqires o lè soiri de se répartir I'ensemble des équipements prévus,
pour leur seul intérêt.
(43) Yves Stourdzé, op. cit., p. 18 et 52.
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Fra,nçais ont de plus on plus besoin d'espaces naturels ' (44). Sur un terri-
toire, aujou,rd'hui institutionnaùisé, remodelé en fonc,tion des exigences
organisationnelles, I'espace libre, non balisé et non approp,rié est det€nu
l'espace résiduel.

b) Des mesures correctit)es

Ces mesures sont et pourraient être de deux ordres:
- des mesures de type réglementaire cl'abord, actuellement en vigueur

ou à l'étude,
- des mesures économiques 'd'autre part, qui sont pour le moment

'quasiment inexistan tes.

Les mesures réglementaires qui constituent les instruments d'aocompa-
Snement de la Charte constitutivê, dont les princi,pes et prorpositions n'ont
aucun caractère obligatoire, correspondent à des objectirfs bien d,éterminés.
Si ces derniers visent à contrôler, organiser ou li,miter quelquefo s, dans
des proportions relativement faibles, lfappro,priation du territo,ire parc,
notamrnent par une urb'anisation grandiss,ante et d,ésordonnée, ils ne résol-
vent pas les problèmes de l'aacentuation des processus d'enferme,ment et
de la transformation progressive de la société locale, auxquels aboutit oette
appropriation.

La circulaire interministérielle du 1"" jûn 1967, r.erlative 'aux P.N.R.,
stiprulait que le teritoire d'un P.N.R. doit faire I'objet de ,plans dbrbanisme
et/ou des prescriptions de la loi du 2 mai 1930 et quk il y a le plus sotwent
intérêt à ce que son périmètre soit déclaré "périmètre sensible" par appli-
cation de l'article 65 de la loi n" 60.1384 du 23 décemtrre 1960 ". Parmi ces
mesures p,rincipalement de protection, certaines so,nt en cours d'a,pplication
dans quelques communes du P.N.R. de la Montagne cle Reims, tels que les
Plans d'Occupation des So,ls, ou actuellement à l'étude tels que les Péri-
mètres Sensib,les et les Zones cl'Environnement Protégé. Ces dernières se
substituent notamment aux < zones sensi,bles , qui étaient en vigueur dans
certaines communes depuis Juin 1963 et aux Zones à Caractère Pittoresque
initialement prévues. Il conviendrait d'ajouter à ces mesures I'elaboration
prévue par la Charte constitutive d'un Plan d'Aménagement Rurail (45) nor-
rna'lement obligatoire en arpp,lication des dispositions du Corde de l'Urbanisrne,
lorsqu'est décidée l'étude d'un Plan d'Oocupation des Sols intéressant un
canton d'une population inférieure à 10 000 habitants ; mais la réalisation
d'un tel pùan reste très hypo,thétique, r'u les moyens limités dont dispose
la Direction Départementale de l'A,gricr.rlture.

Les différentes réglementations que nous avons présentées ci.dessus ne
Épondent pas toutes de la même manière et surto{ut avec la même effi-
cacité au prob,lème de I'appropriation de I'espace parc par une urbanisation
croissante et anarc.rhiqtre.

Opposaibles aux tiers, Plans d'Occu,p,ation des Sols et Zones d'Environ-
nement Protégés fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation

(M) Cf. Presse Ocëan, des 30 mai et 2 juin l%2, " Faut-il socialiser la nature ?
Il reste à Ie démontrer ! >. in Les sites naturels face à l'extension urbaine. Le
parc de Brière. Journée d''Etudes du vendredi 5 mai 1972, Centre de Recherche
sur l'Urbanisme et l'Àménagement Régional, Université de Nantes, Faculté de
Droit et de Sciences Politiques.
(45) Décret n" 70.487 du 8 juin 1970, paru at I.O. du 1l juin 1970, p. 5411.
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des sols, protègent les zones rurales contre I'urbanisation diffuse et le mitage.
La réglementation de la Zone 'dfEnvironnement Protégée, fixée par le décret
n" 77.754 du 7 juillet 7977, tottt en se ratræ,roc,hant de ce,lle des Plans d'Osou-
pation des Sols est moins lourde, mais par ailleurs plus précise que
celle du Règlement National d'Urbanisme. Il restera à voi,r cepend,ant si le
probùème de I'u,rbanisation en Montagne de Reirns, comme le pense le
Directeur Départemental de l'Equipement, " sera définitivement réglé lorsque
la totalité du site clu P.N.R. sera couvert trar .des documents réElementaires
opposables >. Actuellement on en est 

"n.ôr" 
assez loin, puisqué seule une

vingtaine de communes sont concernées par des Plans d'Occupation des
Sols prescrits, rendus publics ou approuvés et qu'il faut compter en'viron
d,zux ou trois ans pour élabo,rer ces documents; qua,nt aux Zones d'Environ-
nement Protégées qui devraient couvrir des territoires plus importants,
intégrant plusieurs communes, leur mise à l'éturde ne fait que commencer.
II convient de préciser, enfin, que l'exp,érience des Plans d'Occupation des
Sols, intervenant uniquernent clans la d.éfinitio,n du constructible et du
non{onstructible, n'empôohe nullement les collectivités locales de réserver
des o zones d'urbanisation futures > fort larges en contr'ardiction avec les
principes fixés dans la Charte constitutive du P.N.R.

L'instit'r.rtion d'un Féri'mètre Sensible, envisagée par l'Agence d'Urba-
nisme dans le cadre de la préparation du Programme d'Action Foncière (46)
de la Région Urbaine de Reims, p,résente, à notre sens, ,p'lus d'intérêt pour
résoudre, ou du moins limiter, l'ap,propriation privée du territoire du P.N.R.
de la Montagne de Reims. Cette réglementation, essentiellement appliquée
à l'origine dans les départerments littoraux, a été rénovée p,ar la loi n' 76.1285
du 31 décembre 1976 et le décr:et n" 77.758 du 7 juillet 1977. Elle perrneltrait
au niveau du P.N.R. de la Montagne de Reims :

- de renforcer les contrôles exercés par Ia puissance pu'blique en
matière d'occurpation ou d'uti,lisation des sols,

- d'applirquer une < taxe départementale d'espaces verts > à certaines
opérations de construction, cette taxe étant perçue par le département
représenté au Syndicat Mixte de Réalisation et de Gestion,

- de délim'iter des zones 'dans lesquelles le département pourait exercer
un droit de préernptioin et les com,munes un droit de substitution
sur les ventes de terrains, ces collectivités locales procédant ainsi
à des acquis,itions fo,ncières incorporées dans leur domaine pu,blic
respectif grâce aux ressources de la taxe.

Il ne s'agirait pas par le biais de cette réglementation d'incorporer
l'ensemble du ter:ritoire du P.N.R. de la Montagne de Reims dans le dornaine
public des collectivités locales; compte tenu du produit esco'mpté de Ia
taxe départementale dresp,aces verts, il fatldrait plus de miLle ans. Néan-
moins, par le biais d'une politique d'arnénagernent et d'une politique foncière
préalablement étaiblies, un premier frein pourrait être mis au renforcement
de la privatisation de I'espace,parc. Il restera à voir là aussi cornment les

(46) 
" 

Le Frogramme d'Action Foncière doit être tout à la fois, une mise en
cohérence des différentes actions à mener au niveau local dans le domaine foncier
et un outil de programmation pour l'Etat qui doit prévoir les crédits à affecter
aux services fonciers. o Cf. Programme d'Àction Foncière de la Région Urbaine
de Reims. Àgence d'Urbanisme et d'Aménagement de la Région Urbaine de Reims.
Projet, janvier 1976, p. 10.
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collectivités locales appliqueront cette réglernentation(47). Actuellernent,
Ies responsables du Syndicat Mixte de Réalisation et'de Gestion ne semblent
pas très favorables à l'institution d'une nouvelle taxe sur les cons,tructions,
qui concernerait aussi bien les citadins qui désireraient faire construire
dans le parc que la porpulation actuelle de la Montagne de Reirns et notam-
ment les jeunes qui désireraient rester au village. De plus, cette taxe
risquerait d'être rnal acceptée par cette population, alors qu'actuellement
règne parm,i oelleci un certain rnalaise du fait de la révision des bases
d'irnrposition des b,énéfices agricoles assujettis au forfait.

Face à cet arsenal de réglementations, que nous n'avons fait ici que
détailler, et dont I'application reste soumise aux aléas économiques, politiques
et sociaux, on peut se dernander si ùe problème de l'urb,anisation particu-
liènement crucial dans le P.N.R. de Ia Montagne de Reims et le probJème
de la privatisation de l'esqraceçarc pourront être résolus par la multipli-
cation des contraintes juridiques. u Je suis persuadé, répond JearuFrançois
Théry, que les difficu,ltés qui seront rencontrées par les P.N.R. vienrdront
essentiellement des pressions économiques qui tenteront de tirer pro,fit de
la " clientèle " du parc. Or, l'expérience de l'urbanisme nous app'rend
qu'aucune réglementation, aussi précise et aussi parfaite soit-elle, ne résiste
à I'assaut des intér'êts éconorniques puissants u (48).

Dans le systàme institutionnel ainsi mis en p,lace, la solution au p'rc.
blème de I'appropriation de I'espace nous semble être ailleu.rs. En tout
cas, ciest moins sur l'o'rganisation de cette appropriation qu'il faudrait agir,
à notre sens, que sur ses causes elles-mêmes : c'est-à.dire la liqui'dation des
exploitations agricoles, dont la rentabiU,té s'avère trop faitble, l'absence
d'activ,ités de cornplément ou de suibstitution maintenant la population
locale sur place, etc... Ce serait bien 1à, à ce nirveau, I'u.tilité de mesr.rres
économiques évitant le démem'brement d'une société locale et sa co'loni-
sation. Ainsi par exernple, pour éviter la liquidatio,n des exploitations ou
ler.lr concentration par le caçr talisme agricole dominant la région, pourrait
être instituée une aide flnanc,ière encourageant les exploitants à se lancer
dans des cultures spécialisées ou marginales. La localisatio,n d'emplois
nouveaux du type artisanat oll mini-ind,ustrie permettrait peut-être de retenir
sur place la population auto,chtone.

Un premier effort a cl'ailleurs déjà été entrepris p,ar le Synrdicat Mixte
de Réalisation et de Gestion avec le coùlcours des Chambres de Métiers
de la Marne et de la Haute-Marne en faveur de I'artisanat. Les responsaibles
du P.N.R. comptent aujourrd'hui profiter de la présence de nouveaux artisans
irnplantés en Montagne de Reims pour ( passer avec eux des contrats
d'animation en faveur de la pop'r.rlation locale dans le dotrble bmt :

- de permettre aux gens désireux d'apprendre un mét'ier artisanal,
grâce à des activités de création, de sfautonorniser par la suite,

- et d'apporter aux ménages d'agri,culteurs notamment une activite
comq:,Iémentaire sus,ceptiible de leur clonner un revenu annexe " 

(49).

(47) l-Ê rapport de la Cour des Comptes de 1970 (p. 80) a montré que les produits
importants de la redevance départementale d'espaces verts avaient été peu utilisés
à l'exception du département des Bouches-du-Rhône qui avait acquis environ
3 200 hectares en dix ans.
(48) Jean-François Théry, op. cité, p. 180.
(49) Extrait du rapport des animations de I'année 1975 dans le P.N.R. de la Mon-
tagne. de Reims, Syndicat Mixte de Réalisation et de Gestion
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La mise en ceuvre de telles mesures s'apprlyant sur un autre usage du
territoire (sirnrple sup,p'ort aujourd'hui permettant au système dominant
d'organiser sa production) de la ilIontagne de Reims ne résotld,ra certaine-
ment pas l'ensemble des processus d'enfermement que nous évoquions
précédernrnent. Elle pourrait permettre néanmojns de lirniter l'introduction
sur ce territoire d'un mode social d'o,rganisation fonrdé uniquement sur Ia
création de flux marchands et la répression de la relation. o,T,a répression
de la relation prend de plus en p,lus des formes non violentes, récu,pératrices
et canalisatrices. Les rapports so,ciaux se théâtralisent. Le conformisme, les
modes sociales deviennent des formes ,subtiùes de la répression " 

(50).

2) Iles usagers canalisés

La normalisation ou territorialisation de l'espace par le biais de la
prcrduction des équipements collectifs est moins une division ou couzuro
technique de cet eE),ace qu'une série d'éclatement du tissr.r social, cornme
du corps individuel, a.ûn de mieux les canaliser et les intégrer au système
social dominant. ( L'espace territorial considéré comme suprport du cadre
de vie a pris de nouvelles dimensions " 

(51). Fondements de toutqs les
forrmes de ratio,nalités, re,posant à Ia fois sur une idéolo,gie du ma,nque ou
de la rareté et de l'homogénéisation sociale, les équipements collectifs, ap,pa-
reils de pouvoir et de normalisation purbliquement organisés, auxquels se
sura'joute une multitude d'orpérateurs institutionnels plus ou moins p,rivés
(les assocations notamment), rassernblent, enregistrent et qu,ardrillent l'en-
semble des flux et des forces sociales:

- l'apparei'l scolaire : appareil de formation et moralisation de la force
de travail, pièce maîtresse de l'intégration sociaile sous la II,I' R6pu-
blique,

- liappareil sanitaire: appareil thérapeutique et de réparat'ion de la
force de travail,

- l'appareil socio-culturel: ainsi u la crèche, pseudoçrode de la
D.A.S.S. (52), coupée du quartier, coupure encore obligatoire et quo.
tidienne des parents et des enrfants, courpure d'une se,ction à une
autre... ; apprentissage des fermetures et barrures utrtéri,eures, ces
coir.rpures régissent la vie de la crèche, répressive au même titre que
les différentes stru.ctures qu'enferment les parents (et le person,nel)
dans le cadre du salariat, sous le règne de la nercessite " 

(53),

- l'appareil qualitatif : ainsi, " la création d'espaces de jeu normalisés,
aseptisés qui particirpe à la volorité de corlformer l'enrfant, la jeu-

nesse, à la passivité néoessaire au bon fonctionnement du système
social éûabli ,  (54).

E,quipernent collectif c1e fixation territoriale et nouveau moralisrne

(50) Jacques Attali : La parole et I'outil, op. cité, p. ll4.
(51) Cf. projet de la loi de finances pour 1970 : La Potitique d'Aménagement du
Territoirè, Ministre délégué auprès du Premier Ministre, D.A.T.A.R., I'a Documen'
tation Française, p. 72.
(52) Direction de l'Àction Sanitaire et Sociale.
(53) Jacques Hassoun : Entre îa mort et Ia famiîîe : Ia crèche, F édition revue
et corrigée. Petite Bibliothèque Payot, 1977.
(54) B. Verenes, P. Kling, M.C. Guéant z Du terrain ! Pour 1'aventure..., F. Maspéro,
1975, p. 19.
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social se substituant aux territorialités antérieures (cf. notarnrrnent la ma-
nière dont la commune a été utilisée au xrxe siècle pour rnaintenir l'ordre
social, la charité communale, la lutte contre la mend,icité et le ohômage
se résumant essentieliement en une poiitique d'enfermement des pauvrqs,
ou bien encore les mouvcm*ntr 

"o*-unâliste. 
ou la com,mune 

-sous 
la

III" République comme principal rnécanisme de socialisation avec l'Ecole),
les P.N.R. participent aussi à ce vaste mouvement de surveillanoe et
d'ajustement. " Les P.N.R. ne sont-ils p,as, précisait François Giaccobi, Pré
sident de la Fédération des parcs naturels de France. lons de l'Asse,mblée
Générafe de cet!.e Fédération cn Juin 1976, un travai l  cle tapisserie au peti t
point, un aménagement qui descend jusqu'à crhaque individu, qui tient
cornpte de leur par-ticularisme , (55).

a) Canalis,atiwt et fixation territoriale

La création d'un P.N.R. on Montagne de Reims renforce, ainsi que nous
l'avons montré, la privatisaticn de l'.esp'ace et divise socialernent la fréquen-
tation et/ou l'appropriation de ce dernier. Elle atrol;tit en dernière instance :

- à fermer l'espace au plus granrd nombre afin de le rése,rver à cer-
taines co-rlches sociales privilégiées, ainsi par exernrp,le lLa forêt privée,
territoire réservé aux chasseurs et aLrx cavaliers, ou errcore les espaces
destinés à la réalisation de groupements d'habitations ou lotissements,

- à canaliser et concentrer la fréquentation des usagers non solvâbles
sur certains pôles d'attraction répartis en divers points du territoire
de la Montagne de Reims, ou < abcès de fixation " (56) ou po{rr re-
prendre l'expression utilisée au premier schéma cl'aménagement du
parc, sur des u zones à fréquentation dirigée o dans lesquelles on
pourra surveiller le promeneur, l'écluquer à respecter la nature et
surtout Ia propriété privée.

< Il faut que tous les citadins soient canalisés gentiment, précisait
M. Jean Cattier, ancien Conseiller Général du canton de Verzy. Il faut
édurquer, guider les touristes, former les jeunes et même les enfants, leur
apprendre à protéger la nature, reElecter les arbres, etc. Créer des zo,nes
d'aocueil privilégiées, des zones pédestres. Canaliser les visiteurs pour éviter
la p,agaille 

" 
(57).

Au nom de la défense de la nature face aux invasions redoutées des
citadins, de leur état dresprit et de leurs rnceurs, c'est tout un système
d'intendits qui est ainsi mis en place au niveau de I'espace.p,arc, espace
disciplinaire admettant des zones de concentration, principalement ouvertes
en forêt pr.r:blique domraniale (exernple, les Faux de Verzy où les zones de
fréquentation dense et diffuse repr:ésentent respectivement 100 et 300 hec-
tares maximurn, ou le circuit des Rinsillo'ns en forêt d'Hautvillers ou,vert
sur une zone d'environ 200 hectares) où la nature hl.iperconsomrnée n'a p,lus

(55) François Giaccobi, in P,N.R., Nouvelles brèues, n' 8 (éditorial), juillet-août
1976, op. cité.
(56) Cette notion " d'abcès de fixation " a été utilisée à Lurs-en-Provence. On
remarquera danb l'ensemble des discours qui ont été tenus lors de ces journées
nationales d'études sur les P.N.R. l'utilisation privilégiée de certains termes :
abcès de fixation, dissuasion, pôle d'attraction, contrôle, civisme, respect de la
propriété privée, etc... Ce vocabulaire exprime fort bien quelle est la fonction
réelle des P.N.R. vis-à-vis de la fréquentation et des détenteurs de l'espace.
(57) Courrier des habitants du parc, n" 2, décembre 7976, p. 2.
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rien à voir avec la nature protégée. Espaces résiduels par rapgrort à I'en-
semble du territoire du P.N.R., ces zones de fixation masquent les véri-
tables intérêts qui se manifestent actriellement sur l'esipace.+parc et qui
sont les p,rinci,pales sources de dégradation du capital.nature: I'extension
de 1'urba,nisation, dont nous avons précisé les caractéristiques préoéde,mment,
I'exploitatiion intensive de la terre sotrmise à des m,ouvements de concen-
tration de plus en plus importants et plus logirquement soucieuse de
rentabilité que de protection ou embellissement des paysages (crf. notamment
les défrichements réalisés ces vingt dernières années et auj,ourd'hui les
grignotages sr.locessirfs opérés dans les rnas.si,fs boisés ou la di,sparition des
bosquets lors des remembrements...) ; " si le paysage est perçu comme le
produit so,cial qu'il est réellement, et non comme une fictive relique
"naturelle", la conservation ne stipulle,t-elle pas aussi le maintien du
mode de production qui I'a créé et donc de la population et de la société
rurales en l'état " (58).

Au.delà de ces différents élérnents qui devraient permettre de recentrer
le débat sur une éventuelle action de protection globale de l'environnernent
et de la nature, on constate que l'onganisation territoriâle Ésultant de
I'institutionnailsation du P.N.R., opère un travail de sélection. D'aocès théo
riquement égal, l'espace idéologiquement homogène se brise dans la pr,atique
en Lieux assignés (signifiés, spécialisés) et lieux interdits (à tel ou tel
groupe de population) ; < I'interdiction étant I'envers et I'enveloppe de ,la
propriété, l'appropriation négative de lfespace sous le régime de la propriété
privée " (59). Aménagement suibtil et d'apparence innocente, le P.N.R. procMe
à la répartition des indivitdus dans I'espace. u A chaque individu, sa p'lace
et à chaque emplacenaent, un individu... I;l faut annuùer les effets de
répartitions indécises, la disparition incontrôlée cles individus, leur circu-
lation diffuse, leur coagulatioin inutiùisable et d,angeretlse, tactiqtr,e d'anti-
désertion, d'antivagabontdage, d'antiagglomération " (60). Le quadrillage terri-
torial s'affine et se resserre, les flux sont canâlises et neutralisés,

b) " L'espace de co,m'portement >

Si le pouvoir se conoentre au sommet, ses effets s'exercent jusque dans
le plus petit détaiù de la vie quotidienne et sur le corp,s lui-même, le
suprport le plus matériel da,ns tre teûxp,s et dans l'espace de tous les rapp.o,rts
sociaux. Historiquement, le pouvoir s'est donné pour fonction de gérer Ia
vie dans toutes ses dimensions et diversités.

Depuis I'Histoire de Ia Sexualité de Michel Foucault, il est inutile d'in-
sister sur la prolifération des technologies politiques (l'école, la politique
de 'l'habitat, I'hygiène puiblique, les institutions de secours et d'assurance,
I'armée, la po1ice...) qui, à partir de l'âge classique, ont investi le corps,
la santé, les façons de se nourrir et de se loger, les conrditions de vie,
l'espace tout entier de l'existence. Aujourd'hui, u c'est la vie beaucoup
plus que le droit qui esrt devenue l'enjeu des luttes politùques, même si
celles-ci se fomulent à travers des afirmations de droit " 

(61). Aujoq.rrdhui,

(58) Georges Cazes, op. cité, p. 8l et suivantes,
(59) Henri Lefebvre, La production de I'espace, op. cité, p. 368.
(60) Michel Foucault ; Surveiller et Punir, Naissance de la Prison, Edit. Gallimard,
1975, p. 143 et suivantes.
(61) Michel Foucault: Histoire de la Sexualité l. I4 volonté de savoir, op. cité,
p. l9l .
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le sujet < social > se trouve situé dans un processus de nomalisation qui
affecte la majeure partie de ses activités, ses conditions de vie quotidiennes,
même celJes qui sont indépendantes de son travail, < tant il est vrai que
la loi fondamentale de cette société n'est pas la loi de l'exprloitation, mais
le code de la normalité " (62). Il stagit de rerndre les corps dooiùes, d'unifier
les pratiques, de les raccrocher à des modes de comportement socialement
déterminés.

< Se corn4rorter, cfest agir (et parler) d'une certaine façon, c'est adoipter
ou accepter un:e certaine conduite " 

(63). Or, c'est là à notre sens, que
l'envjronnement, nornvel'le mode et nouveau mode de vie tout simpùement,
de par sa diffusion dans toutes les sphères du systèrne social, partici,pe
largement à cette < bio.politique > et à ses fonctions de régulation. Instru-
ment de tutelle, mais aussi d'intégration sociale, l'espaoe-parc erst aussi
< es,pace de comportement >, espace sur lequel sont produites un certain
nombre de conduites s'imçrosant et agissant directement sur les indivirdus.
Objet op,aque saturé de valer-rrs, le P.N.R. devient appareil de trransmis'sion
et d'apprentissage des no'rmes morales et culturelles dominantes. No{.rs ne
reviendrons pas ici sur la fonctio'n thérapeutique de cette institution, que
nous avions soulignée par aiùleurs et qui se dégageait des débats organisés
à Lurs-en-Provence. < L'espace est avec le temps un des axes par rapport
auquel s'organise le com,portement... Une trop grande ho'mogéneite entre
l'inidi,vidu et le milieu est génératrice de tensions, dont la résolution peut
être source de progrès (rpar modification du milieu ou assimilation) ou bien
souvent de régres,sion (isolement, fuite, pathoùogie mentale, délinquance " 

(64).
Les P,N.R., à la mesure des problèrnes de notre temps, n'auraient-ils pas
finalement la même fonction morale et la même résonnance irdéolo'gique que
les jardins des cités ouvrières du xrxe sièole: contre-cité et so,ciété p,arfaite,
retour à la terre et à la nature, exaltation des vertr.ls paysannes et clu
village conçu comme < contrepoison aux miasmes urbains ) ? (65).

Support d'une pratique sociale mettant en relation des individus et des
groupes sociaux avec des modèles culturels ou moraux déterminés, le
fonctionnement dLr P.N.R. de la Montagne d,e Reims est assez réVélateur à
cet égarrd. Nous insisterons moins ici sur les norrnes ou modèles stéréotypés
mis en valeur dans le cadre de cette institution (universâlité du pro,jet,
valorisation de la propriété et d'une certaine natur"alité, exaltation des
verturs citées précédemment...) que sur les processus et formes d'intenrention
mis en æuvre. i  I  I  I  r  I  . l

o Les sources de l'a'liénation sont plus souterraines et eltles le deviennent
de plus en plus > (66). Nouveaux procédés de potrvoir, les opérations de
sensibilisation, d'animation, d'assistance, mécanismes continus et régulateurs,
se sont substituées à I'application cle procédures rigirdes et juridicisées. I'l

(62) Jean Baudrillard : L'échange symbolique et la mort, op. cité, p. 50.
(63) Pierre Naville : " Sociologie du comportement ", Encyclopédia Unipersalis,
n' 4, 1974, p. 784.
(64) Pierre Chanoît : L'espace, facteur d'adaptation, op. cité, p. 45.
(65) Cf. notamment de Léon Murard et Patrick Zilberman : < Le petit travailleur
infatigable ou le propriétaire régénéré. Vj-lles-lsines. habitat et intimités au
xrXe siècle >, Revue Recherches, n' 25, 1976 et la Revue Traverses 5-6, n Jardins
contre nature ", Edit. de Minuit, 1976.
(66) Marc Guillaume : Le capital et son double, op. citë, p. 51.
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siagit moins de faire appliquer une norme juridique, conçue par la doctrine
dominante, comrne une obligation sanctionnée par la contrainte socialernent
organisée, que de créer des attitudes, des modes de comportement en édu-
quant, formant, persuadant, etc... Nous pourrions citer à ce titre les actions
pédagogiques mis,es en ,æuvre par l'équipe d'animation clu P.N.R. auprès du
milieu scolaire (< les actions mises en ,ceuvre en matière de sensibilité au
monde rural et au mode de vie des ruraux semble avoir profité aux élèves
dans une large mesure, mais l'expérience montre, selon I'avis de l'architecte-
conseil du P.N.R., qu'il est souhaitable d-e travailler avec des scolaires plus
jeunes - classes de sixième ou de cinquième - car ils sont plus malléables
êt leur ' ldisponibi l i té d'esprit" est idiale pour parler de tous les problèmes
d'un village... "). Nous pour,rions citer également les prestations du Syndicat
Mixte en matière d'assistance architecturale, système arbitraire de normes,
créateur d'ordre conduisant en dernière instance à l'enfermement des indi-
vidus dans l'organisation des codes produits par la culture dominante et
les institutions. u Les procédures du contrôle social suivent une pente qui
conduit en droite ligne, sous l'idéal de la mère gavante, à faire prévaloir
l'action administrative comme signe du cadeau généralisé, signifiant l'absolue
bonté dirigée vers les inférieurs pauvres infirmes qu'il convient d'assister
en vertu de cet amour gratuit dont les chefs d'aujourd'hui, comme ceux
d'hier, se disent tourmentés. C'est pourquoi les techniques modernes de
l'assistance méritent une attention particulière car elles sont en quelque sorte
Ia pointe avancée de l'expansion bureaucratique, (67).

B) Recentrernent ou perte d'iclentité du local

Espace produit, normalisé, investi, clifférentiel, I'espace territorial est
immanent au champ des forces sociales. Sur les ruines des représentations
territoriales antérieures, l'axiomatique du Capital ne peut se passer de sus-
citer de nouvelles territorialités et de repousser ses limites toujours plus
loin et toujours plus englobantes. < Le capitalisme instaure ou restaure
toutes sortes de territorialités résiduelles et factices, imaginaires ou syrnbo-
liques, pour lesqtlelles il tente, tant Lrien que mal de recoder, de tamponner
les personnes dérivées des quantités abstraites " 

(68).

Intervenant comme processus de reterritorialisation et surcodage (69),
les P.N.R. produisent du " local normalisé > ou une illusion de différence. Ce
n'est plus la culture locale qui est mise en valeur, mais une culture décodée
et surcodée, c'est.à.dire reconstruite de l'extérieur, au niveau national, sur
des références linguistiques, symboliques, idéologiques tout à fait différentes
et fabriquées par un pouvoir dominant et diffus. Instruments d'intégration
et d'homogénéisation sociale, les P.N.R. seraient, à not're sens, facteurs de
centralisation, de normalisation et de disparition des cultures spécifiques.
C'est d'ailleurs bien dans cette perspective, qu'Henri Lefebvre avait, pendant
un moment, posé le débat sur la nature des F.N.R. à Lurs-en'Provence en
Septembre 1966 : o le rêve des parcs régionaux n'est-il pas un rêve de
technicien supérieur et de cadre ", une projection ou une < attittlde d'inves-

(67) Pierre Legendre : Jouir du Pouvoir, Traité
op. ci té, p.218 et 219.
(68) Gilles Deleuze et Félix Guattari ; L'anti-ædipe,
Edit. de Minuit, 1973, p. 40.

de Ia bureaucratie patriote,

Capitalisme et schizophrénie,

(69) Lucien Sfez: Critique de îa décision, op. cité, p. 320.
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tissement > sur les différents éléments qui composent le local et non par ces
différents éléments eux-mêmes ?

Les P.N.R., ainsi que nous l'avons précisé pour le P.N.R. de la Mon-
tagne de Reims, n'ont de sens que par rapport à l'instance nationale, instance
de reterritorialisation du local et ensemble des représentations différenciées
des localités. Nous examinerons, tout d'abord, dans ce second chapitre, les
éléments qui nous paraissent déterminants dans ce processus de reterritoria-
lisation ou recentrement du local au travers cle l'institution .des P.N.R. ; nous
essaierons ensuite de rechercher quels pourraient être les points d'impacts,
sur lesquels il faudrait agir, pour faire obstacle ou aller à contre-courant de
ce processus.

1) La parole et I'imaginaire

A la période de décodage ou désagrégation du local, s'est substituée
celle de la reterritorialisation. Il ne faut pas consi'dérer ces deux périodes
comme temporeltrement bien tranchées ou distinctes; à la limite déterrito-
rialisation et reterritorialisation ne peuvent être dissociées comme le pré-
cisent Detreuze et Guattari. La subsiitution est un processus relativement
lent de stratification caractérisée par Ia domination progressive et simultanée
ou non de certains éIéments d'une période sur l'autre. Parmi ces éléments,
qu'il est facile aujourd'hui de vérifièr au niveau du P.N.R. de la Montagne
de Reims, deux nous paraissent déterminants: la parole et l'imaginaire.

"'La 
première institution, la plus forte et la plus imparable, c'est la

langue... Avant tout les institutions fonctionnent avec des paroles, les insti-
tutions sont indissociables d'un portage linguistique, du portage juridique,
dont on peut dire pr.écisément, qu'il sert à faire parler les institutions, (70).
Les P.N.R. qui, à la limite, ainsi que l'écrit Jean Untermayer, ne sont
rien qu'un trait de plume sur Lln territoire, se manifestent principalement
par un discours déterminé par le < National > et dont le caractère répétitif
est manifeste.d'un parc à I'autre. Il suffirait d'ailleurs de comparer le contenu
des rdifférentes chartes des P.N.R. aujourd'hui créées, pour reconstituer cette
organisation centralisée du discours. Ce n'est pas le discours qui doit se
plier aux spécificités éconorniques, historiques ou culturelles locales existant
au niveau de chaque parc, mais ces spécificités elles-mêmes qui doivent
s'inscrire dans le discours central, seul d,iscours légal et socialement domi-
nant. Obj,et de discours, les P.N.R. constituent une perte de différenciation
des . loci ,,, dont les possibilités d'expression ont été depuis longtemps
muselées et identifiées aux intérêts et aux désirs du national. L'espace
reterritorialisé se donne ainsi avec le langage et dans le langage.

< Dans les sociétés à l'Etat, la parole est le droit du pouvoir 
" 

(74). L'opé-
ration fondamentale du pouvoir, et notamment de I'appareil d'Etat, clef de
voûte actuelle du système social et structure matérielle du pouvoir social
organisant et dominant toutes les autres, se manifeste comme un acte de
parole : énonciation de la loi, des principes, cle la doctrine... Le pouvoir est
partout présent et à l'cer,rvre dans Ia parole. Toute prise de pouvoir est aussi
une prise de parole. L'homme de pouvoir est toujours non seulement l'hornme
qui parle, mais aussi, ainsi que l'on a pu s'en rendre compte au travers de

(70) Pierre Legendre ; Iouir du Pouvoir, op. cité, p. 27 et 47.
(71) Pierre Clastres : La saciété contre I'Etat, les Editions de Minuit, l%5, p. 134.
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I'analyse du processus de création du P.N.R. de la Montagne de Reims et
du j'eu des principaux acteurs dans ce processus, la seule source de parole
légitime.

u L'univers du discours établi porte de part en part les marques des
formes spécifiques de domination, d'organisation et de manipulation aux-
quelles les mernbres d'une société sont soumis " 

(72). l.e travail du langage
et la constitution du discours, autonomes ou indépendants des objets eux-
mêmes, puisque s'appliquant à ces objets (P.N.R. en I'occurrence, mais il
en est de même pour toute autre formation discursive, discours psychia-
trique ou clinique par exemple; nous renvoyons à ce sujet à < L'archéologie
du savoir " de Michel Foucault) (73) quelles que soient leur localisation et
les réalités sociales auxquelles ils se superposent, sont directement ou indi-
rectement liés à l'ordre de la domination et de I'intégration sociale.

L'instance nationale et centraliste a organisé le monologue des grandes
organisations, discours de droit divin, rationnel, omniscient et rassurant.
< La réduct on de la parole au discours dominant, l'organisation I'accomplit
en détruisant les forces oppositionnelles qui pourraient se faire entendre
et en construisant un dispositif de récupération de l'ensemble des discours
possibles " 

(74). On aurait tort de s'étonner que I'eficacité du pouvoir imma-
nent au champ des forces sociales et non uniquement situé en un point
central déterminé (le central n'est pas forcément centralisé) passe par le
discours. Nouvelle techno ogie du pouvoir, le discours est delnenu l'unique
propriété des organisations ou des représentants (appareil d'Etat segmenté,
partis politiques, syndicats, associations de défense, etc...). C'est lui qui
structure la société ou à travers lui qu'elle se structure. n Aujourd'hui, la
macrhine répétitive a produit le silence, le contrôle politique c.entralisé de
la parole et plus généralement, du bruit. Ne plus rien avoir à dire dans
une certaine langue est une condition nécessaire de l'esclavage, mais aussi
d'une subversion culturelle ' (75).

Par I'intermédiaire du discours maîtrisé et socialisé, I'appareil d'Etat
(et ses appareils de pouvoir-relais), fonctionnant dans la logique même du
mode de production dominant comme appareil d'anti-production et de socia-
lisation, s'est empa'ré du monopole de la représentation, destructurant les
systèmes symboliques antérieurs, après les espaces sociaux, auxquels ces
derniers étaient attachés (c,f. notamment les politiques urbaines ou agricoles,
en ce qui nous concerne, mises en oeuvre ces vingt dernières années) pour
leur substituer une symbolique unidimensionnelle aliénante et fondée sur
de nouvelles relations sociales.

(72) Herbert Marcuse ; L'homme unidimensionnel, les Editions de Minuit, 1968,
p . 2 1 6 .
(73) Michel Foucault: L'archéologie du satoir, Edit. Gallimard, 1976, cf. P. 65 :

" cê dont il s'agit ce n'est pas de neutraliser le discours... c'est au contraire de
le maintenir dans sa consistance, de le faire surgir dans la complexité qui lui
est propre. En un mot, on veut bel et bien se passer des choses. L,es dêprésentifier...
Substituer au trésor énigmatique des . choses > d'avant le discours, la formation
régulière des objets qui ne se dessinnent qu'en lui. Définir ces objets sans
référence au fond des choses, mais en les rapportant à I'ensemble des règles qui
permettent de les former comme objets d'un discours et continuent ainsi leurs
conditions d'apparition historique o.
(74) Yves Stourdzé, op. cité, p. 145.
(75) Jacques Attali : Bruits, Presses Unîversitaires de France, 1977, p. 248.
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L'examen le plus superficiel des différentes dimensions du svstème social
montre I'envahissement de ce dernier par l'image, Ie spectacle, Ia mise en
s_cène. L'organisation structurée dans le moule ei le . fàntasme pyramidal u
du pouvoir d'Etat devient le lieu de production et de traitement ïes images
et des signes. Au travers de la consommation des organisations, c'est la
consommation de ces images et de ces signes qui devient la logique sociale
dominante.

La création d'un P,N.R. en Montagne de Reims n,avait de valeur, comme
nous avons pu nous en ,rendre compte, qu,en tant que production d,une
image valorisant dans le cadre d'une stratégie nationàle èt locale les sys-
tèmes urbains auxquels il était intégré. Elérnent de cohésion sociale, ies
P.N.R. dans leur ensemble, et pas seulement le p.N.R. de la Montagne de
Reims, reposent sur cette unidimensionnalité du signe: l'espace parc conçu
comme l'espace d'une certaine qualité de la vie, I'espace de 1â pureté (paradis
terr:estre) opposé aux impuretés et aux maux de Ia civilisation urbaine et
industrielle (on notera combien auiourd,hui le mal est devenu un facteur
important de resserrement social, of. notamment < le ma,l françai5 ,, le
mal des grands ensembles, olr encore l'expression ( espaces malades > au
su,i,et des espaces naturels, etc.), du bonheur collectif dans une société sans
classes et sans hiérarchie, la garantie du bon passé, etc. . Les responsables
ont cherché à recréer dans tous (les parcs) le même art de vivre " 

(76).

u On se leurre en pensant que les institutions marchent autrement
qu'avec des croyances. En concentrant notre attention sur les problèmes
techniqu,es du dispositif territorial, nous perdons de vue la dynamique
de l'organisation centra.liste en ce que celle-ci pr.ocède directement des
croyances. Le centralisme lui-mêm,e n'est pas affaire de territoire, mais
l'affaire des croyances avec lesquelùes il n'est aucune transaction " 

(77).

L'aménagement du territoire, aménagement de l'espace . rural > ou ( natu-
rel ,, dont les P.N.R. constituent l'un des instruments privilégiés, est avant
tout I'arnénagerrient des croyances et des codes du pouvoir. L'obj,et local est
continuellement surcodé ou recentré dans un système de références écono-
miques certes, ainsi que nous avons pu l'analyser en examinant les différents
enjeux nationaux et locaux sur le territoire de la Montagne de Reims, mais
au.delà, é.galement, dans un système .de référenoes symboliques et imagi-
naires construit par le National. < On peut envisager que la production,
la sphère de la production matérielle se décentralise et que prenne fin la
rolation historique entre la ville et la production marohande. Le système
peut se passer de la ville usinière, productrice, espace/temps de la mar-
chandise et ses rapports sociaux marchands... Mais il ne peut se passer de
I'urbain (auquel sont étroitement intégrés, faut-il le rappeler, les P.N.R.)
comme espace/temps du code et de la reproduction, car \a centralité du
cod,e est la définition même du pouvoir> (78). C'est fondamentalement d'trne
soumission au code que dérive toute oppr,ession.

2) Du local au périphérique

Face à une institution localisée, produite et déterminée en derniàe
instance par le National, le modèle périphérique, c'est'à-dire l'érection de

(76) François Giaccobi: P.N,R. Nouvelles Brètes, n" 8 (éditorial), op. cité.
(77) Pierre Legendre, op. cité, p.33.
(78) Jean Baudrillard, op. cité, p. l2l.

t7r



772

pouvoirs spontanément territorialisés et marginalisés par rap'port au sys-
tème social dominant, est le seul capable à notre sens d'inventer de nou-
veaux codes, de produire un ( discours paradoxal > remettant en cause le
discours résultant de l'organisation. Aujourd'hui en France, u l'expérimen-
tation sociale >, caractérisée par la diversité multiforme de mouvements
fondés sur des liaisons latérales, sur tout un système de réseaux à bases
populaires et paysannes, devient un combat contre la tentation étatique et
pour une sorte d'autogestion du quotidien.

u A partir du mom,ent otr l'on considère une civilisation industrielle
évoluée, oir les sources traditionnelles, professionnelles et sociales de la
culture sont en grande partie détruites et oùr l'activité culturelle se définit
comme niveau de participation à des valeurs élaborées centralement et non
plus au niveau de I'expérience vécue individuellement..., l'attachement à des
valeurs culturelles liées aux métiers et aux groupes sociaux primaires n'est
plus une attitude "active" et < créatrice, rnais l'expression d'une faible parti-
cipation aux sources sociales de la culture"(79\.

C'est bien en ce sens, qu'exprimant en quelques sortes ses réserves
vis-à-vis d'une institution qui, au-delà de ses aspects apparents, reste for-
tement centraliste et homogénéisante, Henri Lefebvre, lors des Journées
Nationales d'Etudes de Lurs-en-Provence organisées en Septembre 1966, avait
nettement déclaré, qu'il fallait au moins tenter cle mettre une partie des
P.N.R. en autogestion, plus que selon une participation ou animation, concepts
sur lesquels il formulait quelques réserves. n Il faudrait qu'une partie au
moins de ces espaces soit confiée aux groupes de jeunes en autogestion
de telles manières qu'ils y fassent qtleùque chose, ce qu'ils ont envie d'y faire,
ce qu'ils peuvent et veulent y faire, qu'ils en fassent leur espace, qu'ils en
fassent leur ceuvre " 

(80). Nouveaux périphérisés, les jeunes, ainsi que l'a
montré Mai 1968 et ainsi que le montrent actuellement les luttes écologiques
ou autonornistes, sans, sans aucun doute, la catégorie sociale la plus dispo-
nible pour se lancer dans une contestation globale et inventer, avec le plus

de liberté, de nouvelles formes d'action. En ce sens, et compte tenu de ces
énergies encore libres, les P.N.R., ainsi que le précisait la circulaire du
Mirristre de la Jeunesse et des Sports en date du 12 juin 1967, récupérant
en les déformant les propos tenus par Henri Lefebvre, ne devraient pas

être destinés à éveiller chez les jeunes l'e sens de l'observation ot de la
participation et servir leur sens des responsabilités. Tant dans les principes
et va,leurs morales sur les,quels ils se fondent que da,ns leur caractère insti'
tutionnel au-delà duquel se proflle un nouveau mode de contrôle social (81),

les P.N.R. méritent d'être remis en question. Il faut casser l'institution en

tant qu'objet central, laisser parler le local avec sa spontanéité et ses

(79) Àlain Touraine : I'a société post-industrielle, F'ditions DenoëI, 1969, p.275.

(80) Henri Lefebvre : n Besoins profonds, besoins nouveaux de la civilisation
irrtjaine ,, cf. Les Iournées NationàIes d'Etudes sur les P.N.R., op. cité, p.37.

(81) Nous renvoyons notamment sur ce sujet à l'analys,e.de la modernisation des
Àystèmes d,écouie par le Pouvoir réalisée par ÀIbert Meister. < Le développern_ent
dês associations lo^cales, précise ce derniei, recrée des contrôles sociaux prochgs

des individus et peut donc prévenir la deviance. De même le retour à l'idéologie
de la taille humaine, la faveur pour les petits équipements, tous ces faits montrent
que la population souhaite ces nouveaux contrôles sociaux, qu'elle ne trouve plus
dans IeÈ institutions traditionnelles. > < Participation et Urbanisme ,,, Centre de
Recherche d'Urbanisme, }uin 7976, p. 29.
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exigences premières, libérer l'imagination afin que lui soie,nt donnés ses
pleins moyens d'expression, multiplier les centres dfémission culturelle, les
espaces de liberté et d'initiative (82).

Prendre le pouvoir là oir on peut I'exercer soi-même, réinventer I'espace
et le temps vécu selon ses propres désirs et non selon les désirs de l'orga-
nisation centraliste, instance de destnrction des anciennes solidarités et de
la vie communautaire, structure de retenritorialisation, d'enfermement, de
canalisation et de domestication des flux, n'est pas de l'ondre de l'institu-
tionnalisable. u A la limite, un simple espace vide, chose actuellement impen-
sable dans le système des équipements est peut€tre le lieu le plus favorable
à l'investissement spontané du désir des citadins " 

(83).

(82) À l'encontre des phénomènes d'acculturaton et de recentrement qui nous
paraissent être liés à la création des P.N.R., il faudrait citer l'opinion de Jean-
René Hissard et François Porter sur les jardins ouvriers, < espace communau-
taire, hautement individué ", expression d'une culture populaire au niveau de la
pratique quotidienne des usagers, dépassement du projet social... o Les jardins-
ouvriers constituent des équipements collectifs socialement plus importants quç
Ies parcs naturels >, Iardin contre Nature, tevve Tranerses, op. cité, p. 178.
(83) Marc Guillaume : Le capital et son double, op. cité, p. l7l.
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"LA CRÉAflON D[' P.N.R. DE LA MONTAGNE DE REIMS...

Temps

Niveau
1965 1966 1967 1968 1969 1974

DÉHN|TION DE tÂ
POTITIOUE URBAINE
ET DES P.N.B.

Groupe de
Travail inter-
ministériel
d'études sur
les P.N.R.
à l a
D.AT.AR.

Journées
nat ionales
d'éludes sur
les P.N.R.
(Lurs-en-
Provence).

Loi
d'0rientation
Foncière.
Réglemen-
tation
relative aux
P.N.R.

Parution du
décrei
d'application
relatif aux
S,D.AU.

Parulion du
décret d'appli-
cation relalif
aux P.0.S.

DÉflN|TION
D'UNE POTITIOUE
D'AMÉNAGEMENT
DU BASSIN PARISIEN

Vo Plan :
"déf in i r  une
polilique
visant à
aménager le
dévelop-
pement
économique
duBassin
Parisien

Discours d '0 l i
vier Guichard
à Reims.
Création du
Groupe inter-
ministériel
d 'aména -
gement des
P.N.R.

Parution el
consultation
du prolet de
livre Blanc
du Bassin
Parisien

Approbation
de la politique
d'aména-
gement du
B.P. par le
Conseil des
Minislres

OEFINITION
D'UNE POLITIOUE
D'AMÉNAGEMEIUI
DE tA Z,AN.C.

iréalion
)onditionnelle
le la
z.AN.C.

Commence-
ment des
études

MISE EN PI.ACE
DES S.D.AU.
DES BÉGIONS
URBAINES DE REIMS
ET ÉPERNAY

Préparation du
Livre Blanc
de Reims.
Préparation du
Livre Blanc
d'Épernay.

PBoCESSUS t0CAt
SPÉCIFIOUE BEtÂTIF
A IA CBÉATION
DU P.N.R.
DE I.A MONTAGNE
OE REIMS.

Constitution
de I'Asso-
ciation pour la
promotion des
loisirs et du
tourisme en
Montagne
de Reims

OOCUMENTS DE
PIANIFICATION
DESTINÉS A DÉTAI]IER
tES S.D.AU.
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PRODUITS D'UN PROCESSUS COMPLEXE

ET CONTINU DANS LE TEMPS "

1971 7972 1973 1974 7975 1976

Décret du
24.10.75 relalif
à la régionali-
sation des P.N.R.

Parution et ap-
probalion par
le C.|.AT. du
Livre blanc de la
z.AN.C.
"perspectives
et
développements"

Préparation du
Schéma
d'Aménagement
de la Z.AN.C.

Approbation du
Schéma Général
d'Aménagement
de Ia Z.AN.C
par le C.l.AT.
"mesures prio-
ritaires :
création du
P.N.R.".

Parution
du Livre Blanc.
Reims Centre
Régional .
Parution
du_ Libre Blanc
d'Epernay

Livre Blanc
en consultalion.
Mise au point
du prolet
de S.D.AU.

Définilion par la
C.L.AU. (Reims)
des orientations
du S.D.AU.
Consullation
et approbation
du S.D.AU.

Approbation par
la C.LAU.
du prolet de
S.D.AU.
de Reims.

Publication,
consultation et
approbation
du S.D.AU.

Demande
de classement
de la Montagne
de Beims en
P.N.R. à la
Commission
interministérielle
des P.N.R.

Constitution du
Syndicat Mixte
d'études du
P.N.R. de la
Montagne
de Reims.

Réalisation de
la 1o phase
des éludes.
Rédaction
de la Charte
du P.N.R.

Consultation
de la Charte
du P.N.R.
Réalisalion
d'études ponc-
tuelles
sur le P.N.R.

Constitution
du Syndicat
Mixte de gestion
et de réalisation

Arrêté ministé-
riel portant
agrément
de la Charte.
Délibération du
Conseil Régional
créant le parc.

Mise à l'étude
des P.O.S.

Publication et
approbation des
premiers P.0,S.

Publication et
approbation
des P.0.S.
Études sur les
"Zones à Carac-
tère Pittoresque"
(z.c.P.),

Publication
et approbation
des P.0.S.
Études sur les
"Zones d'Envi-
ronnement
Protégé", se
substituant
aux Z.C.P.


