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Un contexte global en évolution

• Des pratiques traditionnelles de brûlage au

brûlage dirigé : un mode de gestion dans le

sud-ouest de la France et dans l’arc

méditerranéen

• De nombreuses publications… à

réactualiser !

• Une évolution rapide du contexte qui

amène à se questionner sur la place des

feux dans les territoires et les modes de

gestion !
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Brûlage dirigé (Billière, 2023)
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Pyrénées-Centrales (09 et 31)

• Transformation des paysages et

mutation des sociétés agricoles

sur les territoires de montagne

• Des dynamiques d’enfrichement,

hausse des risques incendies

• Multi-usage, accroissement des

enjeux environnementaux…

 30 ans d’institutionnalisation des

pratiques de brûlages qui ont

ouvert la voie de la concertation

Apparition d’une nouvelle figure dans ce jeu d’acteurs en mouvance : les 

intermédiaires!
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Comment s’opère la problématisation politique des processus sociaux liés aux brûlages, 

et quels sont les modes de gouvernance pertinents pour répondre à ces enjeux ? ? 

Questionner à partir du concept de gestion intégrée du feu, mis en avant par les spécialistes… 

Est-il pertinent et adaptable dans le contexte actuel social et institutionnel de la montagne ? 

1. Quels effets a ce mode de gouvernance sur les dynamiques socio-paysagères mais aussi

sur les jeux d’acteurs au sein des territoires ?

2. Comment les intermédiaires composent entre des réalités locales et des injonctions

administratives ?

Problématique

Sous-questions
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Agricole; 9

Pompiers; 7

Elus; 4Chercheurs; 3

Acteurs envi.; 4

ONF; 4

Services gestionnaires 
(CA, DDT, …); 8

Entretiens réalisés

Agricole Pompiers Elus Chercheurs Acteurs envi. ONF Services gestionnaires (CA, DDT, …)

Une diversité 

d’acteurs pour 

comprendre leur 

agencement au sein 

des réseaux de 

brûlage !

©S.HAVARD

Observation 

participante

Analyse

bibliographique

Entretiens semi-

directifs

Une enquête de terrain… dans une démarche inductive !

©N.PONS 
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 Un nouveau maillage de l’espace

rural qui génère des tensions

opérationnelles sur les pratiques de

brûlage

 Un espace qui est de plus en plus

fragmenté par des jeux

d’appropriations très marquées

 Une remise en question globale des

pratiques de brûlage alors qu’il y a un

besoin très fort pour les praticiens !

Quels enjeux sur les espaces concernés par le brûlage ? 

 Des intérêts communs pour l’ouverture des milieux mais c’est en terme de pratiques et d’actions que les points de vues 

sont divergents.

©S.HAVARD

Brûlage dirigé (Campsaur, 2023)



Terrains d’étude Questionnements Méthodologie Résultats Pistes de réflexion

Objectifs des CLE :

- Traitement des demandes en concertation (avec tous les acteurs

concernés de près ou de loin par les pratiques de brûlages)  un

avis consultatif ;

- Responsabiliser les acteurs locaux sur la pratique ;

- Informer sur la réglementation les pratiquants ;

- Redonner une dimension collective à la pratique.

Animation : 

- Par un agent local de la structure porteuse (CA) qui organise le 

fonctionnement courant de la CLE

- Relais auprès des instances départementales (DDT, ONF, etc) et 

locales (élus, éleveurs)

- Neutralité, bonnes connaissances du terrain

 Figure « intermédiaire »

Quels espaces de la concertation ?
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1.B. Ces espaces de concertation dépassent leurs rôles de traitement des demandes

• Un effet symbolique : mise en relation d’univers hétérogènes, activités de relation et d’échange (de biens et de

savoirs), mobilisation d’alliances et d’oppositions entre les acteurs ;

• Un effet sur le territoire dans le sens où l’outil permet de réfléchir ensemble à une structuration commune des

espaces à différentes échelles… cas du foncier (AFP) ;

• Réappropriation de l’outil par les acteurs locaux pour faire valoir leurs visions du territoire.

• Amélioration et partage des connaissances (par ex.sur impact du feu sur la végétation)

• Diffusion d’une technique : le « feu à la recule » (une notion de « risque » au cœur de la pratique)

• Intégration ou exclusion de certains acteurs (espaces naturels, société civile)

1.A. Des apports multiples qui participent à consolider une communauté de pratique 
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Des rapports de pouvoir subsistent au sein de ces arènes !

Entre…

• Les praticiens

• Les structures organisationnelles

• Des acteurs non intégrés dans les espaces de prises de décision (la population civile)

 Comment les intermédiaires vont résoudre cette asymétrie dans le processus de concertation et quel est leur 

rôle ? 
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Des intermédiaires au cœur des tensions
2.A. Négociation et médiation au cœur de leur 

travail !

Or…

• Rôle qui n’est pas reconnu en tant compétence 

professionnelle

• Turn over fréquent au sein des institutions

• Bénévolat sur divers tâches

2.B. Opérations de traduction (Lascoumes, 

1996) multiples : 

• Travail cartographique : mettre sous forme de 

carte des besoins, faire apparaître les enjeux du 

territoire… « une intention cartographique »

• La carte comme outil de gestion

« C’est pour ça que je suis allée à la CLE d’****

avec beaucoup de pincettes en disant « faites

attention faut pas les oublier en fait [l’association

locale de chasse] » (Animatrice CLE)
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Des intermédiaires aux prises avec la carte… 

« On s’est rendu compte de la difficulté du

truc [de faire de la cartographie participative],

de la complexité, qu’ils avaient [les éleveurs]

à se repérer sur leur territoire [avec une

carte], […] en fait on a été un peu dépassé et

on est pas allé plus loin, on sait juste à peu

près quelles zones il faut éviter, ça nous

oriente pour les prescriptions, les

préconisations [du brûlage]… » (Animatrice

CLE)

« Ils [les éleveurs] ont pas du tout l’habitude d’appréhender leur

environnement via des cartes. Ils savent pas faire. Eux tu vas sur le

terrain y a pas de souci, ils connaissent le moindre muret, le moindre

caillasse, par contre tu leurs mets une carte ils y arrivent pas. Mais

ce n’est pas du tout dans le format dont ils ont l’habitude, un rapport

à l’espace qui n’est pas cartographiable dans les normes

actuelles, chaque acteur a une manière différente d’appréhender

l’espace et c’est en lien avec leur manière de pratiquer leur

territoire. […] faut traduire quoi avec leurs points de repères à

eux.» (Animatrice CLE)

• Quels sont les processus de sélections cartographiques dans la mise en forme du territoire ?

• Comment ils (elles) vont traduire et sous quel format les besoins locaux des acteurs ?

 Rendre compte des activités organisationnelles et politiques dans les modes de gouvernance 
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• Des cartes qui ont accompagné le

processus d’institutionnalisation du brûlage

• Le signe d’une professionnalisation des

modes de gestion

• La carte en tant qu’outil de gestion qui va

aider à la décision

Propositions d’analyse cartographique

• Révéler « les intentions cartographiques »

• Discuter de l’importance du rôle de

l’animation à travers la manière dont la

carte fait office d’objet intermédiaire

• Rendre compte du processus social qui

participe à son élaboration

Comment les représentations cartographiques modifient-t-elles les pratiques de brûlages et

interrogent le rapport que les praticiens entretiennent avec le paysage ?



Merci pour votre attention ! 

©S.HAVARD
Brûlage dirigé (Col de Portech, 2023)
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