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PRÉfACE

Les bocages, avec leurs haies, sont des paysages embléma-
tiques de notre patrimoine, rassemblant à la fois des caractéris-
tiques écologiques et culturelles, donc méritant d'être gérés à ce
double titre.

Datts les années 1970, le ministère chargé de l'Environnement
avait soutenu, avec le ministère chargé de l'Agriculture, un
ensemble de recherches sur les bocages. Ces travaux, qui asso-
ciaient, déjà, l'INRA et le CNRS, avaient abouti à un colloque en
1976 qui a constitué l'ouvrage de référence dans le domaine du
bocage. C'est à cette même date qu'a été votée la loi sur la pro-
tection de la nature. Cette loi et les décrets d'application concer-
nant les études d'impact accordent une attention particulière aux
paysages ruraux et aux haies, puisque les remembrements sont
soumis à étude d'impact quel que soit le montant des travaux.

Peu à peu, alors que s'affirmaient des notions comme le déve-
loppement durable et la gestion des paysages et que la recherche
offrait de nouveaux concepts (l'écologie du paysage), les travaux
des années 1970 sont apparus insuffisants. En 1993 le ministère
de l'Environnement a lancé de nouvelles recherches en deman-
dant aux équipes des diverses disciplines de travailler sur des ter-
rains communs. À cette période, la communauté scientifique a
initié un ensemble de travaux associant agronomes, sociologues,
économistes, géographes et écologues, comme le programme sur
les nouvelles fonctions de l'agriculture et de l'espace rural piloté
par l'INRA et la DATAR.

Le colloque de Rennes L'Arbre en réseau, en septembre 1997, a
rendu compte de ces recherches menées dans le cadre du pro-
gramme soutenu par le Ministère ; le présent ouvrage reprend les
principaux acquis et va au-delà des présentations qui y ont été
faites en intégrant des travaux récents sur les bocages. Ces résul-
tats sont précieux pour la définition et la mise en place des poli-
tiques publiques visant à favoriser la multifonctionnalité de
l'agriculture. En effet, les recherches montrent le couplage étroit
entre les activités agricoles et les propriétés écologiques des haies
et des bocages et leur valeur patrimoniale. Ce sont les agricul-
teurs, aménageurs et gestionnaires qui façonnent une grande
partie les paysages. En ce qui concerne les effets environnemen-
taux, toutes les approches physiques et biologiques démontrent
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la nécessaire prise en compte des structures paysagères. L'utilité

de garder o u planter une haie dépend autant d u contexte spatial

que de ses caractéristiques propres. Cette utilité renvoie aux atti-

tudes individuelles des gestionnaires, à l'usage qu'ils font des par-

celles adjacentes et à leur savoir faire technique, ainsi qu'aux

dynamiques sociales, économiques et écologiques sur le territoire

à gérer.

Dans la ligne des programmes antérieurement soutenus par le

Ministère, les paysages sont vus dans leurs diverses composantes

écologiques et humaines, mettant en avant une perspective spa-

tiale qui facilite le dialogue avec les aménageurs. Ceux-ci trouve-

ront n o n seulement des résultats, mais aussi des méthodes, des

démarches d'analyse. Ce programme a donc permis à l'INRA et

à ses partenaires de développer leur savoir-faire en matière de

recherches territorialisées.

Au-delà des aménagements fonciers, ces travaux sur les dyna-

miques et l'organisation des paysages boeagers alimenteront la

mise en place de la loi sur l'aménagement et le développement

durable d u territoire.

Cet ouvrage souligne aussi combien la collaboration entre

disciplines, organismes de recherche peut être fructueuse ; o n

verra que les dynamiques de recherche sont toujours actives et se

développent dans de nouveaux programmes comme Politiques

publiques et paysage o u Action publique, agriculture et biodiver-

sité. L'exigence de recherche finalisée qui est celle d u Ministère et

de l'INRA permet, par son ancrage sur le terrain, de développer

des représentations originales des relations entre les hommes et

leurs territoires.

Dominique BUREAU, Directeur Philippe LACOMBE,

Direction des études économiques et Directeur scientifique

de l'évaluation environnementale Société, économie

Ministère de l'Écologie et décision

et du développement durable Institut national

de la recherche

agronomique
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