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Bordeau x : un assainissemen t grand cru 
contr e les grande s crues . 

Le développemen t  d e BORDEAUX,  qu i  form e aujourd'hui ,  ave c 2 6 communes ,  un e 
Communauté Urbain e d e plu s d e 60000 0 habitants ,  a  ét é largemen t  facilit é pa r  l a 
Girond e qu i  lu i  ouvr e l a voi e d e l'Océan . 
Cett e situatio n maritime ,  cumulan t  un e fort e pluviométri e e t  l'influenc e de s marées , 
a enseign é d e longu e dat e au x Bordelai s l'ar t  d e s e défendr e contr e le s inondations . 
Le résea u d'assainissemen t  étan t  e n parti e d e typ e unitaire ,  l a mis e e n plac e d e sta -
tion s d'épuratio n a  condui t  à  équipe r  l e résea u d e station s d e relèvemen t  sélectives . 

Si l'on rappel le que sur les 5 6 0 0 0 ha de C o m -
munau té Urbaine de BORDEAUX, 13 500 ha 
sont établis à une cote inférieure aux plus hautes 
eaux de la Garonne,qu i a t te ignent 5,2 m NGF 
au Pont de Pierre lors des marées de vive eau, 
on comprendra que le souci majeur a été d'éva-
cuer les eaux de pluie durant ces pér iodes. 

STATIONS D E RELÈVEMENT 
SÉLECTIVES : 

La station  du LAUZUN. 

L ASSAINISSEMENT A  BORDEAUX : 
UN GRAND CRU. 

De multiples ruisseaux, appelés jalles ou esteys, 
convergen t vers le c œ u r de la ci té, condu isant 
les eaux pluviales de plusieurs mil l iers d 'hec-
tares vers la Garonne . L ' infrastructure pr imi -
t ive du réseau d 'égouts est na ture l lement 
cons t i tuée de ces ruisseaux, canal isés, puis 
couver ts . 

Après une première phase, dé jà anc ienne, où 
l'on sesouc ia i tun iquement de relever l 'eff luent 
vers le f leuve, est venue la nécessi té d'assurer 
une épura t ion avant rejet au mil ieu nature l . 
C'est ainsi que les plus impor tan tes stat ions 
de p o m p a g e cons t ru i tes dans l 'agglomérat ion 
sont du type sélect i f . Par t e m p s sec, l 'eff luent 
est recueil l i dans une première bâche, puis 
évacué par p o m p a g e vers une stat ion d 'épu-
rat ion. 
Lors des orages, l 'eff luent di lué est admis par 
surverse, grâce à un seuil de sé lect ion jud i -
c ieusement réglé, dans une seconde bâche 
pour ê t re évacué vers le mi l ieu nature l . 

En pr inc ipe, la seconde bâche c o m p o r t e un 
by-pass c o m m a n d é par le niveau |du fleuve, 
pe rmet tan t de n'util iser le p o m p a g e qu'en cas 
de c rue ou fo r te marée. 
Cer ta ines de ces s tat ions sont en ter rées afin 
de pas nuire à l 'aspect des sites ; ce t te disposi-
t ion pe rmet éga lemen t de minimiser le bruit 
des g roupes é lec t rogènes souvent nécessai-
res pour la sécur i té . 
Le coût élevé de telles stations, dont les pompes 
les plus puissantes peuvent ne fonct ionner 
que que lques dizaines d 'heures par an, ont 
amené les ingénieurs de la Communau té 
Urbaine à des é tudes appro fond ies sur le 
d imens ionnemen t des bâches de pompage. 
On peut avancer que l 'apport de FLYGT, avec 
ses pompes submers ib les à for t débi t , a cons-
t i tué un fac teur impor tan t de réduc t ion de l'in-
vest issement , sans aucun c o m p r o m i s quant à 
la f iabi l i té. 

AVEC FLYGT,  UN E COLLABORATION 
QUI  PORTE SE S FRUITS . 

La C o m m u n a u t é Urbaine de BORDEAUX a 
conf ié l 'exploitat ion de l 'ensemble des 
réseaux et instal lat ions à une soc ié té privée, 
la Lyonnaise des Eaux, qui assure égale-
men t la maîtr ise d 'œuvre de cer ta ins travaux.' 
L'exploitant, qui assure la ma in tenance de 
près de 150 p o m p e s FLYGT, appréc ie de dis-
poser sur p lace, à l 'agence FLYGT de Méri-
gnac, des in ter locuteurs c o m p é t e n t s et tou-
jours prê ts à assurer le serv ice FLYGT. 

LA STATIO N "SÉLECTIVE "  D U LAUZUN 

1200 0 LITRES/SECONDE. 

Cana l d e reje t en Garonn e 

2"  bâche"Orag e 

Seui l de sélect io n 

. ' - 1 " * bâch e "Temp s s e c " J 

Temp s sec : 4 p o m p e s CP 3201 LT 22 kW . Déb i t un i ta i r e 175 l/s sou s 8,4 m HMT. 

Temp s d'orag e : 3 p o m p e s CP 3 5 0 0 1 4 0 kW . Déb i t un i ta i r e 1200 l/s sou s 6,8 m . Le s p o m p e s CP 3 5 0 0 
f o n c t i o n n e n t à v i tess e var iab l e et r e f o u l e n t pa r l ' i n te rméd ia i r e d 'u n s i p h o n - 2 p o m p e s à hé l i c e 
PL 7100 200 kW . Déb i t un i ta i r e d e 2 0 0 0 l/s sou s 6,75 m . 

Au Nord de BORDEAUX, sur la rive gauche de 
la Garonne, se si tuait une stat ion uni taire reje-
tant en Garonne 1,6 m 3 / s , p rovenant du ruis-
seau le Lauzun, faisant of f ice d 'égout unitaire. 
A la fin des années 70, l 'équ ipement en co l lec-
teurs du bassin versant a imposé de remanier 
to ta lement ce t te s ta t ion, pour en por ter le 
débi t de po in te à 6 m 3 / s , en prévoyant à t e rme 
1 2 m 3 / s . 

Pour la p ro tec t i on de l 'env i ronnement , la 
C o m m u n a u t é Urbaine déc ida , dans le m ê m e 
temps , d 'acheminer les eaux de t e m p s sec 
vers la s tat ion d 'épura t ion Nord . 
En 1980, la so lut ion p roposée par FLYGT est 
choisie, tant pour les pe r fo rmances et la 
légendaire f iabi l i té du matér ie l , que pour les 
solut ions or iginales du Dépa r temen t Assis-
tance Ingénier ie de FLYGT. 

A te rme, ce t te s ta t ion sera comp lé tée pour 
a t te indre un débi t de 12 m 3 / s et c o m p o r t e r a : 
- 4 p o m p e s CP 3500 
- 4 p o m p e s PL 7100 
Cet te so lu t ion pe rmet une réduc t ion t rès im-
por tan te du vo lume du génie civil, po in t décisi f 
dans le cas d 'une stat ion souter ra ine. 

La garanti e d'u n gran d nom . 
Flyg t Franc e S.A. 

35, ru e Jean-Jacque s Roussea u - B. R 398 - 92153 S U R E S N E S CEDEX 
Tél . : 47.28.38.00 - Télex : 620688 
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SOL "PROFESSIONNEL " 

Avec sa gamme de revêtements de sols, Sika peut résoudre tous les problèmes industriels 
tant en travaux neufs qu'en réparation, avec un choix de 12 produits depuis la chape hydrau-
lique prête à l'emploi, jusqu'aux chapes épaisses ou autolissantes à base de liant époxydi-
que. 

Des solutions pour les problèmes de sols les plus simples, esthétiques, anti-poussières et 
des réponses aux plus fortes sollicitations mécaniques ou chimiques. 

Sika peut également résoudre les problèmes particuliers comme les sols antidérapants ou 
antistatiques, les sols pour transports sur coussins d'air, les joints de sol et les réparations 
ponctuelles. 
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LA  SAVOIE 
UNE 
TERRE 
D'AVENIR 

 ou s les Françai s connaissen t l a Savoi e c o m m e hau t lie u d u tourisme . Mai s savent -
ils q u e ce t t e act iv i t é a attein t au jourd 'hu i le n ivea u d 'un e industri e qu i investit , expor te , 
c r é e de s emp lo i s ? 

O n c o n n a î t moin s l a v o c a t i o n industr iel l e d e l a Savoie , consécu t i v e a u d é v e l o p p e 
men t d e l a Houil l e B lanch e ; un e industr i e con f ron tée , ic i c o m m e ai l leurs , à l ' impéra 
ti f d e l a modern isa t io n et d e l a reconvers ion . 

A c e d o u b l e t i tre , c o m m e dan s les autre s d o m a i n e s d e l a v i e é c o n o m i q u e , soc ia le , 
cu l ture l le , c e d é p a r t e m e n t , m o y e n p a r s a p o p u l a t i o n (332 655 hab i tan t s a u dern ie r 
recensement ) , n e cess e d e fa i r e p reuv e d 'u n d y n a m i s m e é t o n n a n t et d ' un e c a p a 
c i t é d ' i nnova t i o n cons tan te . 

Dé jà , en p r e n a n t l ' init iative , dč s l 'aprčs-guerre , d e l ' a m é n a g e m e n t d e C o u r c h e v e l , 
il ava i t mon t r é c e q u ' u n e co l lec t iv i t é d y n a m i q u e et d é t e r m i n é e pouva i t réalise r d a n s 
le d o m a i n e d e l ' a m é n a g e m e n t d u terr i toire . 

Au jourd 'hu i l e d é p a r t e m e n t d e l a Savoi e a é t é l'u n de s premier s à c o n c l u r e a v e c 
l'Eta t u n con t ra t d e p la n pou r l ' aménagemen t d 'un e rout e na t iona l e (p ro toco l e Taren -
tais e d e d é c e m b r e 1983). 

L'Eta t et l a Col lec t iv i t é d é p a r t e m e n t a l e , représentan t l 'ensembl e de s par tena i re s 
locaux , p r é p a r e n t u n n o u v e a u p r o t o c o l e pou r u n 2 e p r o g r a m m e d ' a m é n a g e m e n t 
d e l a rout e d ' a c c č s à l a Tarentaise , b e a u c o u p plu s amb i t i eux , é l é m e n t d 'u n vast e 
"p ro je t rout ier "  à di x ans . 

C e pro je t dev ra i t é g a l e m e n t c o m p o r t e r u n vo le t " M a u r i e n n e "  intéressan t l a RN 6 a x e 
ma jeu r d ' a c c č s à l'Itali e p a r le Tunne l d u Fréjus . 

La fe rmetur e d e l a Bas e Aér ienn e d u Bourge t d u La c a é t é l 'occas io n d ' imag ine r et 
d e p romouvo i r u n pô l e d e hau t e t e c h n o l o g i e d i t Savoi e T e c h n o l a c assoc ian t ensei 
g n e m e n t supér ieur , r eche rche , industr i e d e po in te , p ô l e d o n t le d é v e l o p p e m e n t 
dev ra i t d é m a r r e r dč s 1986. 

Et b i e n sű r l a c a n d i d a t u r e au x Jeu x O lymp ique s d e 1992 est l 'occas io n d 'u n effor t 
co l lec t i f d e p r o m o t i o n et d e réal isat ion s souten u p a r un e adhés io n quas i - géné ra l e 
d e l a p o p u l a t i o n qu i c o m p t e b ie n y a p p l i q u e r à n o u v e a u s a p u g n a c i t é ances t ra le . 

C e son t ce s di f férent s aspec t s d e l a Savoi e d 'au jou rd 'hu i q u e l a revu e d u PCM a eu 
l 'excel lent e i d é e d e présente r à ses lecteurs . 

par  Jean-Louis  DUFEIGNEUX 
Préfet,  Commissaire  de la République 



DOSSIER 

P H O T O S R A P H O 

L A S A V O I E 

A U J O U R D ' H U I 

E T D E M A I N 

par Michel BARNIER 
Pt du Conseil Général 

p 

es  a touts 
physiques 

t  humains 

Le  premier  capital  de  la  Savoie, 
c'est  sa  beauté  :  splendeur  de  ses 
montagnes,  pureté  de  ses  lacs, 
qualité  de  son  air.  Ces  richesses 
naturelles,  qui  n'ont  longtemps  eu 
qu'un  intéręt  anecdotique,  pour  les 
voyageurs  de  passage,  ont  pris évi

demment  toute  leur  valeur  avec  le 
développement  du  tourisme.  Elles 
sont appelées ŕ prendre  une  impor
tance  nouvelle  par  le  fait  que  de 
plus  en  plus  d'entreprises,  en  par
ticulier  dans  le  secteur  des  techno
logies  nouvelles,  sont  sensibles  ŕ 
l'agrément  du  site dans  le  choix  de 
leur  implantation. 

A  ce  premier  atout,  il  faut  en  ajou
ter  un  autre  :  en  Savoie,  le  rel ief 
n'empęche  pas  les  possibilités  des 
communications  —  de  larges  com

armi toutes les régions françaises, la 
Savoie  occupe une place  un peu  particu
ličre.  Dotée  d'une  forte  identité,  cadeau 
d'une  histoire originale, elle reste ŕ  la fois 
bien connue grâce en particulier ŕ  la fonc
tion d'accueil touristique qu'elle a su déve
lopper, et  ignorée dans  beaucoup  de  ses 
autres dimensions. Je voudrais rappeler ici 
comment  la  Savoie  utilise ses  nombreux 
atouts  pour  préparer  son  avenir. 
bes  (Combe  de  Savoie,  Grésivau  tion de  340  000  habitants,  qui  aug

mente  ŕ  un  rythme  annuel  moyen 
légčrement  supérieur  ŕ  la  moyenne 
de  la  Région  RhôneAlpes,  et  qui 
est  relativement  jeunes  : 40  %  des 
Savoyards  ont  moins  de  25  ans. 
La  géographie  a  condit ionné 
l'implantation  du  réseau  urbain  qui 
dispose  de  plusieurs  pôles  bien 
individualisés  : Chambéry  (55  000 
habitants),  AixlesBains  (24  000), 
Albertvi l le  (18  000),  en  Tarentaise 
et  StJeandeMaurienne  (plus  de 
10  000). 

dan),  de  profondes  vallées  (Taren
taise,  Maurienne)  permettent  au 
Département  de  prof i ter  d'une 
situation de  carrefour  :  Chambéry 
est  reliée  ŕ T u r i n  et  ŕ  l ' I talie  (tun
nel  du  Fréjus),  ŕ  Genčve  (auto
route  A  41) ,  ŕ  L y o n  (autoroute 
A  43),  ŕ Grenoble  (autoroute  A  41), 
ŕ  Paris  (3  h.  15  en  T G V ) ,  e tc . . . 

Enf in ,  mais  c'est  peutętre  l'essen
t iel ,  la Savoie  peut  compter  sur  ses 
richesses  humaines  :  une  popula
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Ces  atouts, alliés ŕ  l'esprit  d'entre
prise  de  beaucoup  de  Savoyards, 
ont  déterminé  une  économie  q u i , 
outre  l 'agriculture, était  fondée  sur 
le  tourisme  et  des  industries  tradi
tionnelles.  Mais  cette  situation est 
en  train  d'évoluer. 

L' industrie  traditionnelle est  mar
quée  par  l ' importance  de  quelques 
grandes  entreprises  nationalisées  : 
Péchiney  (a luminium,  métallurgie 
spéciale)  emploie  quelque  3  200 
personnes,  Sacilor  2  200,  la  C G E 
(transformateurs  téléphonie)  1  400, 
SaintGobain  (f ibre  de  verre)  plus 
de  1  300,  Renault  plus  de  1  000. 

Les  restructurations  n'épargnent 
pas  la  Savoie.  L ' industr ie  métal
lurgique  et  chimique  implantée 
depuis  le  début  du  sičcle  (profitant 
de  l'abondance  et  de  la  force  des 
petits cours d'eau)  se modernise  : 
Péchiney  a  investi  un  mi l l ia rd  de 
francs  ŕ  StJeandeMaurienne,  et 
Sacilor  a engagé  400  mil l ions dans 
un  nouveau  train  de  laminoir  ŕ 
Ugine. 

Le  tourisme  reste  évidemment  une 
des  forces de  l'économie  savoyarde. 
La  Savoie  dispose,  avec  325  000 
lits,  du quart du  potentiel  d'accueil 
des  sports  d 'h iver  français  et  de 
nombreuses  stations ont  une  répu
tation  internationale  bien  établie. 
Le  tourisme  estival,  le  therma
lisme  (80  000  curistes en  1984)  se 
développent  réguličrement.  Les 
retombées  économiques  en  sont 
nombreuses  :  remontées  mécani
ques,  immobil ier,  transports, com
merces,  etc . . .  L a  reprise  des 
investissements laisse présager  une 
forte croissance de  ce  secteur  dans 
l'avenir. 

Mais  l 'économie  savoyarde  est 
marquée  actuellement  par  le  déve
loppement  d 'un  certain  nombre 
d'entreprises,  souvent  du  type 
P M E / P M I .  Prenant  dans  une  cer
taine  mesure  le  relais  des  indus
tries  chimiques  et  métallurgiques 
anciennes,  ces entreprises  peuvent 
faire  de  la  Savoie,  dans  un  proche 
avenir,  une  zone  oů  les  technolo
gies  nouvelles  et  la  recherche 
appliquée  seront bien  représentées, 
a  l'image  de  ce  qui  se  passe  dans 
la région grenobloise toute proche. 
Trois  secteurs  paraissent  se  déta
cher  : l 'électronique  (SC  Alcate l , 
Durr,  Nicol i tch, Techci,  e t c . . )  les 
matériaux  composites  (Vétrotex, 
Cof im,  Abac,  T V T ,  Stratimétal, 
etc...)  et  la  machine  spéciale  (Cel

I 
MICHEL 
BARNIER 

— Michel  Bar  nier  est  âgé de 
34 ans ; il  est  marié  et père de 
un enfant  ; diplômé  de l'Ecole 
Supérieure  de Commerce  de 
Paris. 

— Après  avoir  travaillé  dans 
plusieurs  cabinets  ministériels 
(et notamment  pendant  3 ans 
auprès  du Ministre  de la Jeu-
nesse  et des Sports),  il  est  élu 
en 1973 - il  a 22 ans - Con-
seiller  Général  de la Savoie, 
puis  en 1978, Député  à l'As-
semblée  Nationale. 
Il a été constamment  réélu 
dans  ces différents  mandats. 

— A l'Assemblée  Nationale,  il 
siège  au sein  de la Commission 
des Finances  et préside  le 
Groupe  d'Etudes  sur  les pro-
blèmes  d'action  humanitaire 
dans  les pays  du Tiers  Monde. 

— Le 24 mars  1982, Michel 
Bar  nier  devient  Président  du 
Conseil  Général  de la Savoie. 

l ie r ,  T h i m o n ,  Akros  A C B M , 
Otalu,  Cosmo,  Bocquet,  e t c . ) . 

Cette  évolut ion  a  été  prise  en 
compte  par  la politique du  Conseil 
Général. 

I  —  Des  élus 
dynamiques 

La  décentralisation  administrative 
a  permis  au  Conseil  Général  de 
mener  une  action  déterminée  ŕ  la 
fois  pour  donner  ŕ  l 'économie 
locale  les  moyens  d'un  développe
ment  nouveau  et  pour  mobil iser 
tous  les  savoyards  de  l 'avenir  de 
leur  département. 

Dans  le  domaine  économique,  les 
élus  s'attachent  ŕ  créer  pour  les 
entreprises  et  le  tourisme  un  envi
ronnement  favorable  :  le  récent 
accord  entre  l'Etat  et  le  Dépar
tement  sur  un  plan  cofinancé 
(600  M F )  de  modernisation  des 
liaisons  routičres et  ferroviaires  en 
Tarentaise  témoigne  de  cette 
volonté.  Une  polit ique  de  pro
g rammat ion  p lur iannuel le  des 
investissements  sur  le  réseau 
départemental  est  par  ailleurs  mise 
en  śuvre. 

Créer  un  environnement  favora
ble,  c'est  aussi développer  les  liens 
entre  l 'Université,  la  Recherche  et 
l ' Industrie.  En  liaison avec  le  Cen

tre  régional  d ' innovat ion  et  de 
transferts de  technologies (CRJTTTJ, 
le  Département  s'emploie  ŕ  recen
ser  ce  qui  existe,  et  ŕ  développer 
les  fi l ičres  scientifiques et  techni
ques  de  l 'Universi té  de  Savoie. 

Pour  favor iser  l ' imp lan ta t ion 
d'entreprises  de  haute  technologie, 
le  Département  s'est  d'ai l leurs 
engagé  dans  la  création  au  Bour
get  du  Lac  d 'un  parc  technologi
que  (Savoie  Technolac)  de  72  ha 
qui  accueillera  des  filičres  univer
sitaires  et  un  centre  de  recherche 
sur  les  matériaux  composites. 

Mais  je  crois  que  la  véritable 
chance  de  la  Savoie,  ŕ  côté  de  la 
modernisation  des  instruments, 
c'est  la  mobil isat ion des  énergies. 
Nu l  autre  projet  ne  pouvait  mieux 
rempl i r  cet  off ice  que  celui  de  la 
candidature  de  la  Savoie  ŕ  l 'orga
nisation  des  Jeux  Olympiques 
d'hiver  de  1992.  Projet  ambitieux, 
travail  de  longue  haleine,  la  can
didature  activement  soutenue  par 
le  Conseil  général  a  déjŕ  produit 
une  partie  de  ses  effets  en  termes 
de  promot ion  de  la  Savoie  et  de 
rassemblement  des  hommes.  Si  la 
candidature  est  retenue,  les  retom
bées des jeux  olympiques  (dont  le 
budget  est de  3  milliards de  francs) 
feront  du  département  un  pôle 
national  et  international. 

La  Savoie  de  demain  sera  le  pro
duit  de  tous  ces  efforts.  Elle  res
tera  fidčle  ŕ  sa  vocation  d'accueil 

tourist ique,  mais  elle  aura  su  éga
lement  développer  ses autres  dimen
sions  :  une  agriculture  orientée 
vers  les  productions  de  qualité, 
une  industrie tirée  en  avant  par  les 
technologies  de  pointe.  C'est  en 
tout  cas  ce  que  nous  souhaitons 
pour  notre  département. 
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ELLE ROULE, ELLE ROULE 
L A SAVOI E 

o c c u p e  d e  l a  mo
d e r n i s a t i o n  d e  son 
réseau  rout ier  : ma l 
g r é  les  i m p o r t a n t s 
invest issements  des 
d i x  d e r n i č r e s  a n 
nées,  un  nouve l  ef
for t  est ŕ  f a i re . 
L'Etat  et  le  Dépar te 
m e n t  on t d é c i d é  d e 
le  f a i re  e n s e m b l e , 
e n  f a i s a n t  a p p e l  en 
ou t re  ŕ  la  p a r t i c i p a 
t i o n  f i n a n c i č r e  n o n 
seu lement  des  a u 
tres  c o l l e c t i v i t é s  lo
c a l e s ,  m a i s  auss i 
des  ac t iv i tés  écono
m i q u e s  a u x q u e l l e s 
l ' a m é l i o r a t i o n  rou
t ič re  b é n é f i c i e r a . 

Le  31  j a n v i e r  1986, 
M.  J e a n  A u r o u x , Mi
n i s t r e  d e  l ' U r b a 
nisme,  d u  Logement 
et  des  Transports , 
s'est  r e n d u  ŕ  C h a m 
b é r y  pour  cont res i 
g n e r  le  p r o t o c o l e 
E t a t  D é p a r t e m e n t 
p o u r  le  d e u x i č m e 
p r o g r a m m e  d ' a m é 
n a g e m e n t  d e  la  RN 
90  e n  T a r e n t a i s e . 
L ' a c c o r d  p o r t e  sur 
un  p r o g r a m m e  d e 
600  MF  f i n a n c é s  ŕ 
ra ison  d e  250  MF 
p a r  l'Etat, 
et  350  MF  p a r  les 
Col lect iv i tés  loca les 
et  les  b é n é f i c i a i r e s 
d e  l ' o p é r a t i o n , 
et  sur  le  p r i n c i p e 
d ' u n  a m é n a g e m e n t 
c o m p l e t  ŕ  2  x  2 
voies . 

Essai de programme routier à 10 ans 

par  Pierre CHASSANDE 
Ingénieur  en Chef des Ponts et Chaussées 
Directeur  Départemental de l'Equipement 
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DOSSIER 

D e  tous  temps  les  Savoyards  ont 

placé  les  voies  de  communicat ion 

parmi  l e u r s  premičres  préoccupa

t i o n s ,  q u ' i l  s 'agisse d ' a s s u r e r  les 

l ia isons  avec  l ' I ta l ie  ou  de  permet

tre  aux  établ issements  h u m a i n s 

perchés  dans  les  hautes  vallées  de 

communiquer  avec  le  reste  du 

monde. 

D č s  l 'âge  de  b r o n z e ,  l ' u t i l i s a t i o n 

des  C o l s  des  E n c o m b r e s  et  de  la 

Madeleine  comme  i t inéra i res  de 

l ia ison  entre  la  M a u r i e n n e  et  la 

Tarenta ise  est avérée  (a lors  que  le 

Col  de  la  Madeleine  ne  fu t  ouver t 

ŕ  la  c i rculat ion  automobile  qu 'en 

1969  et  que  le  chemin  du  C o l  des 

E n c o m b r e s  demeure  uniquement 

piéton). 

S o u s  la  d o m i n a t i o n  r o m a i n e , 

Agr ippa ,  ami  de  l ' E m p e r e u r  A u 

guste,  construis i t  la  route  de  M i l a n 

ŕ  V ienne  et  L y o n  par  le  C o l  du 

Pet i t  S a i n t  B e r n a r d  et  la  T a r e n 

taise.  Cet  axe,  ŕ  l ' o r i g i n e  essen

t iel lement  m i l i t a i re  et  po l i t ique , 

devait  devenir  rapidement  un  axe 

économique  impor tant . 

N o s  lo in ta ins  prédécesseurs  r e n 

contrčrent  les męmes  obstacles  que 

nous  :  les  inquiétants  déf i lés  du 

S ia ix  et  du  S i b o u l e t ,  les  écoule

ments,  les crues  sub i tes ,  la  neige. 

E t  i l s éprouvčrent  le  besoin  d ' i m 

planter  ŕ  A i m e  un  important  " s e r 

vice  des  ponts et  chaussées"  com

posé  de  cantonniers  et  de  n o m 

breux  caissiers  et  s o u s  c a i s s i e r s . . . 

Cependant  la  pol i t ique  contrac

tuelle  avec  les collectivités  locales, 

que  nous  exposerons  dans  ce  qui 

suit ,  connut  des  débuts  décevants  : 

" L e s  montagnards  p i l lčrent  l 'ar 

gent  qui  appartenait  ŕ  l 'empereur , 

et,  sous  prétexte  de  t rava i l l e r  aux 

chemins  et  aux  ponts des  r i v i č r e s , 

i ls  firent  r o u l e r  s u r  les  cohortes 

d'énormes  masses  de  p i e r r e s " 

(St rabon,  h i s t o r i e n ,  r o m a i n  du  1 e r 

sičcle). 

Pourtant  le  pouvo i r  central  savait , 

au  besoin,  prendre  ses  responsa

bil ités  v i s  ŕ  v i s  des  " r i s q u e s  natu

rels  m a j e u r s "  comme  en  témoigne 

cette  i n s c r i p t i o n  t rouvée  prčs 

d ' A i m é ,  et  datée  de  163  : 

" L ' e m p e r e u r  César  L u c i u s  V e r u s 

A u r e l i u s  A u g u s t e ,  revętu  de  la 

puissance  t r ibunic ienne  pour  la 

t rois ičme  f o i s ,  consul deux  f o i s ,  a 

rétabli  ŕ  ses f r a i s ,  dans  les pays  des 

Ceut rons ,  les  part ies  de  la  route 

emportées  par  la  violence  des  t o r 

rents  ;  en  a  détourné,  en  les  reje

tant  dans  leur  l i t  naturel  et  en  leur 

opposant  les  digues  en  beaucoup 

d'endroits,  les cours d'eau  dont  les 

Quand l'homme se risque ŕ dompter la montagne, éboulement survenu le 5 juillet 1985 ŕ l'occa
sion de travaux d'élargissement de la RN 90. 

débordements  l 'envahissaient  ;  a 

aussi  relevé  ŕ  ses  f r a i s  les  p o n t s , 

les  temples  et  les  b a i n s " . 

A u  M o y e n  Age  l ' i t iné ra i re  par  la 

Maur ienne  et  le  Co l  du  M o n t 

C e n i s  supplante  l ' i t iné ra i re  de 

Taren ta ise  pour  les  l i a i sons  avec 

l ' I ta l ie . 

A u  X V I I I '  s ičcle,  en  1 7 4 9 ,  le  r o i 

de  P i é m o n t  Sardaigne  Char les 

E m m a n u e l  I I I  engage  un  ambi

tieux  programme  de  modernisation 

des  voies  qui  s'étalera  s u r 2 0  ans  : 

i l  reliera  ainsi Chambéry  ŕ  Genčve 

et  retracera  en  grande  partie  la 

route  de  T a r e n t a i s e  pour  lu i  don

ner  son  tracé  actuel. 

S i  bien  qu 'en  1807  le  P ré fe t  de 

l ' E m p i r e  V e r n e i l h  pouvait  écrire  : 

" S i  l ' on  pouvait  t o u j o u r s  évaluer 

la  r ichesse  d ' u n  pays  d'aprčs  le 

nombre  et  l 'étendue  de  ses  com

munica t ions ,  i l  faudrait  pré juger 

bien  favorablement  du  départe

ment  du  M o n t  B l a n c " . 

F o r t  de  cette  t rad i t ion .  l 'E ta t  répu

bl icain  a,  au  cours  de  la  derničre 

décennie,  réalisé ou  fait  réaliser  un 
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DOSSIER 

certain  nombre  d'ouvrages  impor
tants,  voire  spectaculaires,  tandis 
que  le  Département  développait  un 
effort  plus  réparti  mais  également 
trčs  important. 

C'est  ainsi  qu'ont  été  construits  : 

—  les  autoroutes  A  41  et  A  43 , 
Lyon  Chambéry  Genčve et  Cham
béry  Grenoble,  concédées  ŕ  la 
Société  A R E A  ; 
—  la  Voie  Rapide  Urbaine  de 
Chambéry  (432  M F ) ,  reliant  les 
autoroutes  A  41  et  A  43  ( f ig .  2)  ; 

—  le  tunnel  international  du  Fré
jus ,  concédé  ŕ deux  sociétés,  l'une 
Italienne,  l 'autre  Française  (1)  ; 
—  la  route  d'accčs  au  tunnel  du 
Fréjus  (250  M F )  ; 
—  les  déviations  de  SaintJean  et 
SaintMicheldeMaurienne  sur  la 
R N  6  (82  M F )  ; 
—  sur  la  R N  90,  la  déviation  de 
Cevins  et  la  suppression d'une  par
tie  des  points  singuliers  (passages 
ŕ  niveau,  carrefours,  traverses) 
dans  le  cadre  d 'un  contrat  de  Plan 
cofinancé  avec  le  Département  ; 
e t c . . 

Soit  un  total  d 'environ  1  000  m i l 
l ions  de  francs  en  10  ans  sur  rou
tes  nationales  seules,  hors  ouvra
ges  concédés. 

De  son  côté  le  Consei l  Généra l  a 
engagé  depuis  1980  un  vigoureux 
effort  d'investissements  routiers, 
le  conduisant  ŕ augmenter  de  66  % 
en  5  ans  le  montant  des  investis
sements  sur  chemins  départemen
taux,  pour  atteindre  en  1986  envi
ron  128  M F  (soit  400  F  par  habi
tant). 

Plusieurs  aspects  sont  ŕ  souligner 
dans  cette  action du  Département. 

1  —  Le  Conseil  Général  a  accepté 
de  consacrer  chaque  année  une 
part  majoritaire  de  ce  budget  : 
71  M F  soit  55  %  des  act ions  de 
sauvegarde  de  son  p a t r i m o i n e 
routier  :  renforcement  des  chaus
sées,  réfection  des  ouvrages  d'art 
et  des  murs  de  soutčnement. 

2  —  L 'e f fe t  i n c i t a t i f  des  p r o 
g r a m m e s  dont  l 'Etabl issement 
Publ ic  Régional  RhôneAlpes  a 
pris  l ' in i t iat ive  se  fait  fortement 
sentir  sur  les  orientations  du  pro
gramme  départemental  :  améliora
t ion  du  réseau  d'intéręt  régional 
mais  aussi  protection  contre  les 
calamités  naturelles,  valorisation 
du  réseau  autoroutier  (par  amélio
ration des  accčs  ŕ ce  réseau),  amé
nagement  des  routes  d'accčs  aux 
stations  touristiques.  Les  subven
tions de  l 'EPR  se sont ainsi élevées 
ŕ  11  M F  en  1985. 

3  —  Outre  l'attention  ainsi  portée 
ŕ  son  propre  réseau,  le  Départe
ment  s'est  engagé  depuis  1983 
dans  une  po l i t ique  contractue l le 

La voie rapide urbaine de Chambéry  L'entrée du tunnel de Moűtiers 

originale  avec  l 'E ta t ,  pour  l'amé
nagement  de  la  R N  90. 

Cette  route  nationale,  qui  se  fau
file  ŕ  travers  les  défilés  et  les 
agglomérations  et  recoupe  3  fois 
la  voie  ferrée,  constitue  l 'unique 
accčs  routier  ŕ  la  Vallée  de  la 
Tarentaise.  Or ,  celleci  abrite  une 
concentration  de  stations de  sports 
d'hiver  unique  en  Europe,  rassem
blant  environ  200  000  l i ts. 

I l  faut  reconnaître  que  les  consé
quences  sur  les  infrastructures  rou
tičres  de  cette  situation  exception
nelle,  si elles  avaient  été  prévues, 
n'ont  été  tirées que  tardivement  sur 
le  plan  opérationnel.  A u  fur  et  ŕ 
mesure  du  développement  des  sta
t ions,  les bouchons  des  weekends 
d 'h iver  ont  crű  en  durée,  en  lon
gueur,  en  fréquence,  au  point  de 
risquer de  mettre  en  cause  la  sécu
rité  des  usagers  et  l 'attractivité 
męme  du  site. 

C'est  pourquoi  l'Etat  et  le  Dépar
tement  ont  établi  en  1983  un  pro
tocole  définissant  un  programme 
d'aménagement  de  la  R N  30  vala
ble  pour  la  durée  du  I X e  Plan,  et 
le  financement  correspondant.  Son 

object i f  est  de  supprimer  entre 
Albertv i l le  et  A ime  tous  les  points 
singuliers  : carrefours  ŕ  feux,  pas
sages  ŕ  niveau,  traverses  d'agglo
mérations,  rétrécissements  natu
rels,  af in  d'obtenir  une  route  cal i 
brée  ŕ  6,5  m  au  moins  capable 
d'assurer  un  écoulement  cont inu. 
Nous  espérons  ainsi  obtenir  une 
capacité  maximale,  pour  des  poin
tes  bidirectionnelles  équilibrées 
correspondant  ŕ  la  situation  des 
weekends  de  la  saison d'hiver,  de 
2  800  véhicules/heure. 

Le  montant  du  programme  est  de 
200  M F ,  valeur  1983,  en  5  ans. 
Son  originali té  est  double  : 

—  C'est  un  contrat  de  Plan  Etat
Département,  ce  qui  est  je  crois 
assez peu  fréquent.  L'Etat  apporte 
25  M F  par  an  valeur  1983. 

—  Le  Département  est  le  fédéra
teur  de  participations  locales  diver
ses  soit  15  M F  par  an  valeur  1983 
(19,4  M F  en  1986).  S' i l  apporte 
2,5  M F  sur  son  propre  budget,  i l 
rassemble  les  participations  de  la 
Région  (égale  ŕ  celle  du  Départe
ment)  et des communes  concernées 

(stations  et  vallée)  soit  3,6  M F 
en  1986.  Et  il  a  obtenu  une  con
tribution  volontaire  des  exploitants 
de  remontées  mécaniques  ŕ  hau
teur  de  2  %  de  leur  chif fre  d'affai 
res  —  répercutable  sur  les  tarifs 
des  forfaits  —  soit  10,8  M F  en 
1986. 

L'exécution  financičre  et  physique 
de  ce  contrat  se  poursuit  norma
lement. 

Pourtant  dčs  sa  signature  les  con
tractants  savaient  que  l 'of f re  ainsi 
augmentée  resterait  en  retard  sur 
la  demande. 

En  effet  pendant  les  samedis  de 
février  les  pointes  de  circulat ion 
atteignent  34  000  v/j  sur  la  R N  90. 
engendrant  des  bouchons  trčs 
importants  se  prolongeant  jusque 
dans  la  nuit  ;  et  le  phénomčne  de 
pointe  et  de  congestion  s'étend 

(1) Voir  PCM d'août-septembre 
1979. 
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désormais  ŕ  m a r s  et  j u s q u ' ŕ 

Pâques.  Pendant  2 0  j o u r s  par  an, 

le  t raf ic  dépasse  2 0  0 0 0  v / j . 

L e s  p ro fess ionne ls  du  t o u r i s m e 

estiment  que  la  s i tua t ion a  atteint 

le  point  cr i t ique  oů  les d i f f i c u l t é s 

d'accčs  gęnent  l eu r  activité  et  en 

compromettent  le  développement. 

O r  la capacité d'hébergement  et  la 

capacité  du  domaine  skiable  sont 

susceptibles  de  cro î t re  encore  lar

gement,  ne  seraitce  que  par  l ' u t i 

l isation  des  autorisat ions déjŕ  don

nées par  le  Comité  In termin is tér ie l 

des  U n i t é s  T o u r i s t i q u e s  Nouvel les 

(800  0 0 0  m 2  d'hébergements  nou

veaux),  et  męme  j u s q u ' ŕ  +  5 0  % 

de  la  capacité  actuelle  s i  l ' o n  se 

réfčre  aux  études  en  cours  ou  aux 

projets  latents. 

O r  notre  route  ŕ  2  voies  une  f o i s 

bien  calibrée  écoulera  le  t ra f ic 

actuel  en  12  heures  e n v i r o n ,  mais 

l 'augmentation  escomptée  de  la 

demande  ramčnerait  rapidement  la 

congestion.  N o u s  sommes  donc 

devant  un  cas  oů  le  l ien  entre  le 

maintien  et  le  développement 

d'une  activité  économique  d 'une 

P a n ,  la  qualité  des  routes  d'autre 

part ,  est  manifeste.  U n  cas  d'école 

en  quelque  sor te . 

H o r m i s  le  cas  cr i t ique  de  la  R N 

9 0 ,  dont  la  congestion  se  fait  cou

ramment  sent i r jusqu 'ŕ  Chambéry, 

les  a u t r e s  r o u t e s  s o u f f r e n t  auss i 

d ' insu f f i sances  d iverses  :  s u r  la 

R N  6 ,  accčs  au  tunnel  du  F r é j u s , 

la  cohabitation  s u r une  chaussée  ŕ 

2  vo ies  de  8  0 0 0  V . L .  et  1  5 0 0 

P . L .  est  de  p l u s  en  p l u s  d i f f i c i l e  ; 

le  tunnel  du  Chat ,  s u r  l ' i t i né ra i re 

BourgenBresseChambéry ,  cons

t r u i t  dans  les  années  2 0 ,  a  besoin 

d ' u n  r a j e u n i s s e m e n t  comple t , 

e tc . . . 

L e  r é s e a u  d é p a r t e m e n t a l 

n'échappe  pas  ŕ  cette  course  — 

poursui te  entre  les  invest issements 

et  les  besoins  :  outre  les  deman

des  d'amélioration  qui  s 'expr iment 

partout  en  F r a n c e ,  le  problčme 

spécif ique  des  accčs  aux  stat ions 

de  s p o r t s  d ' h i v e r ,  tous  classés 

C h e m i n s  Départementaux  ( 1 ) , 

crée  des  besoins considérables  de 

cal ibrages,  de  rect i f ica t ions ,  de 

renforcements,  de  protections  con

tre  les chutes  de  p ierres et  les  ava

lanches,  que  nous avons  est imés  ŕ 

env i ron  5 0 0  M F  pour  aboutir  ŕ  des 

i t inéra i res  normalement  accessi

bles  aux  autocars  et  o f f r a n t  des 

condi t ions  de  sécurité  convena

b les ,  pour  toutes  les  stat ions  e x i s 

tantes  ou  prévues. 

L a  pr ise  de  conscience  de  l 'éten

due  des  beso ins ,  l eur  évaluation 

c h i f f r é e ,  se  sont  faites  p lus  préci

sément  au  cours  des  deux  dernič

res  années.  A u s s i  le  président  du 

Conse i l  Général  at  i l  v o u l u  con

sacrer  en  décembre  1985  une  réu

nion  entičre  de  l 'Assemblée  Dépar

tementale  ŕ  la  d iscuss ion  d ' u n 

" P r o j e t  R o u t i e r "  ŕ  10  ans,  dé f i 

nissant  ce  que  devrait  ętre  le  réseau 

vers  1995  et  proposant  les  moyens 

ŕ  mettre  en  śuvre  pour  y  parvenir . 

Avec  l'accord  du  C o m m i s s a i r e  de 

la  Républ ique  et  bien  entendu  en 

s'appuyant  s u r la  D D E ,  le  rapport 

t ra i ta i t  s imul tanément  des  C D  et 

des  R N .  M a i s  i l  ne  s 'agissai t  pas, 

pour  ces  dern ičres ,  d 'une  sorte  de 

cahier  de  revendicat ions  adressé 

par  le  Département  ŕ  l ' E t a t  ; 

c'était  certes  u n  inventaire  des 

besoins  mais  s u r t o u t  une  p r o p o s i 

t ion  pour  p o u r s u i v r e et  étendre  la 

polit ique  contractuelle  initiée  avec 

le  premier  programme  Tarenta ise . 

L a  R N  9 0  y  t ient  encore  une  place 

prépondérante  : 

—  Avec  la  d é f i n i t i o n  d ' u n  objec

t i f  d 'aménagement  cla ir  et  ŕ  la 

mesure  des  besoins  : 2  f o i s  2  voies 

j u s q u ' ŕ  M o ű t i e r s ,  object i f  d 'o res 

et  déjŕ  accepté  par  l ' E t a t ,  et  dont 

le  prolongement  du  réseau  auto

rout ie r  j u s q u ' ŕ  P o n t  R o y a l const i 

tue  une  phase  de  réal isat ion  déjŕ 

engagée  ; 

—  Avec  s u r t o u t  le  mandat  donné 

au  Président de  négocier  un  second 

programme  Tarenta ise de  600  M F 

comportant  l 'aménagement  ŕ  2  x 

2  voies  de  NotreDamedeBriançon 

(ŕ  m i chemin  entre  A l b e r t v i l l e  et 

Moűt ie rs )  ŕ  M o ű t i e r s , p lus  le  f ran

chissement  en  tunnel  du  déf i lé  du 

S i a i x  en  amont  de  M o ű t i e r s .  C 'est 

aprčs  m ű r e  r é f l e x i o n  que  les  é lus 

locaux,  les  exploi tants  de  r e m o n 

tées  mécaniques,  la  D D E ,  la  Di rec

t ion  des  R o u t e s  ont  convenu  de  ne 

pas  céder  ŕ  la  faci l i té  et  de  donner 

au  contraire  la  p r io r i t é ŕ  cette  sec

t ion  amont,  la  p lus  rétrécie,  la  p lus 

exposée  aux  risques  na ture ls ,  la 

p lus  sujette  aux  bouchons  avec  la 

convergence  ŕ  M o ű t i e r s  des  t r o i s 

routes  de  H a u t e  T a r e n t a i s e ,  des 

B e l l e v i l l e  et  de  Courcheve l . 

M a i s  c'est  aussi  la  section  la  p lus 

d i f f i c i l e  et  la  p lus  coűteuse  ŕ  amé

nager.  E l l e  comprendra  notam

ment  les ouvrages  d 'ar t  su ivan ts  : 

—  le  viaduc  du  Champ  du  Comte 

ŕ  L a  Léchčre  ( 9 0 0  m  de  l o n g ,  185 

M F )  implanté  ŕ  flanc  de  versant  et 

destiné  ŕ  la  f o i s  ŕ  év i ter  l 'encom

brement  du  sol  en  fond  de  val lée, 

et  les  t ra jectoires  (s imulées  par  le 

calcul  par  le  C E T E  de  L y o n )  des 

chutes  de  blocs  ; 

—  le  tunnel  de  Pontsérand  destiné 

ŕ  doubler  dans  le  sens  descendant 

la  route  actuelle  accrochée  s u r 

l ' ébou l is  p l u s  ou  m o i n s  stable  des 

gorges  du  męme  nom  (1  4 0 0  m , 

120  M F )  ; 

—  le  tunnel  du  S i a i x  (1  5 0 0  m , 

126  M F )  destiné  ŕ  cour tc i rcu i te r 

le  déf i lé  qui  ef f ra ie  les  voyageurs 

et  inquičte  les  ingénieurs  depuis 

l 'époque  romaine . 

M a i s  lŕ  encore  l 'o r ig ina l i t é  p r i n 

cipale  de  l 'opérat ion  t ient  ŕ  son 

financement. 

L ' E t a t  devrai t  apporter  une  part 

substant ie l le  mais  m i n o r i t a i r e . 

P o u r  le  reste  nous  avons  longue

ment  cherché  ŕ  t radui re  en  termes 

financiers  le  l ien  constaté  entre 

qualité  de  la  desserte  rout ič re  et 

activité  tour is t ique . M a i s  le  carac

tčre  t rčs  saisonnier de  celleci  rend 

inefficaces  parce  q u ' i n s u f f i s a m 

ment  product i fs par  rapport  ŕ  leur 

coűt  d ' invest issement et  d 'exp lo i 

tat ion  les  systčmes  de  péage  r o u 

t ie r  type  autoroutes  ou  grands 

ponts .  L a  taxe  de  séjour paraissait 

une  bonne  assiette  mais  elle  est 

dépendante  de  la  pol i t ique  propre 

de  chaque  commune  et  s u r t o u t  sa 

perception  est d i f f ic i le  et  source  de 

fraudes  nombreuses.  Restaient  les 

remontées  mécaniques,  excellent 

suppor t ,  dont  i l  ne  faut  cependant 

pas  abuser,  et  l ' i m m o b i l i e r  dont  le 

maint ien  d'une  prospéri té  relative 

semble  directement  condit ionné 

par  la  qualité  de  l'accčs. 

U n e  étude  a  mont ré  que  męme  en 

poussant  le  ra isonnement  ŕ  l 'ex

t ręme ,  en  demandant  aux  t o u r i s 

tes  de  payer  5 0  %  de  la  route  — 

extrémité  oů  les élus ont  refusé  de 

se  la isser  entra îner  —  cette  par t i 

cipat ion  représenterait  m o i n s  de 

2  %  des  dépenses  totales  de  ces 

t o u r i s t e s . 

L e  complément  du  montage  finan

cier  devrai t  donc  ętre  le  su ivant  : 

L e  Département  empruntera  les 

sommes  nécessaires. 

L ' a n n u i t é  d ' e m p r u n t ,  so i t  p lus  de 

4 0  M F  pendant  15  ans ,  sera  cou

ver te ,  outre  la  part  propre  du  bud

get  départemental,  par  des  par t i 

cipations  rassemblées par  le  Dépar

tement ,  comme  pour  le  1 e r  p r o 

gramme  :  R é g i o n ,  C o m m u n e s , 

remontées  mécaniques  (taux  porté 

ŕ  3  %  du  c h i f f r e  d 'a f fa i res ) .  E t 

pour  boucler  le  financement  i l  sera 

demandé  ŕ  chaque  mčtre  carré  de 

surface  h o r s  śuvre  nette  d'héber

gement  t o u r i s t i q u e nouveau  d'ap

por ter  120  ŕ  150  F  ŕ  l 'équipement 

publ ic  " r o u t e  d 'accčs" . 

L e s  modalités  exactes  de  cette  par

t icipat ion  sont  en  cours de  mise  au 

point . 

L e s  é lus des  stat ions  et  les  exp lo i 

tants  des  stat ions  ressentent s i  f o r 

tement  la  contrainte  de  la  route 

dans  l eu r  vie  quotidienne  q u ' i l s 

sont  pręts  ŕ  accepter  ces  d i s p o s i 

t i o n s ,  en  les  assor t issant  d 'une 

condit ion  qui  montre  bien  leur  état 

d ' e s p r i t  :  que  tout  so i t  m i s  en 

śuvre  pour  que  l 'étranglement  de 

M o ű t i e r s  so i t  suppr imé  pour  Noë l 

1 9 8 9 ,  et  que  la  total i té  du  p r o 

gramme  so i t  achevée  pour  N o ë l 

1 9 9 1 .  A l o r s  que  l 'avantprojet  n'a 

été  en t repr is  que  courant  1985  et 

adressé  au  M i n i s t č r e  début  1 9 8 6 . 

L a  D D E , avec  l'appui  de  la  D i r e c 

t i o n  des  R o u t e s  et  de  la  D i r e c t i o n 

du  P e r s o n n e l , a accepté de  relever 

ce  dé f i . 

Cependant,  aprčs  tant  d ' e f f o r t s , 

c'est  ŕ  peine  la  moi t ié  de  l 'objec

t i f  fixé  qui  sera  atteint. 

E  restera en  effet  ŕ  d o u b l e r  la  R N 

9 0  par  une  chaussée  nouvel le 

e n t r e  A l b e r t v i l l e  et  N o t r e  D a m e 

d e  B r i a n ç o n  ( 1 6  k m ,  2 0 0  M F ) .  S i 

la  candidature  de  la  Savoie  aux 

Jeux  O l y m p i q u e s  d ' h i v e r  est  rete

nue  pour  1 9 9 2 ,  le  budget  des  J O 

financera  cette  section et  l'échéance 

de  fin  1991  sera  impérat ive  pour 

la  mise  en  service. 

(1 ) Sauf  La Rosière  desservie  par 
la RN 90 et Val-Cenis  par  la RN 6. 
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S i  n o n ,  i l  faudra  attendre  un  peu 

p l u s  l o n g t e m p s . . . 

D  restera aussi ŕ c o m b l e r  la  lacune 

e n t r e  l ' e x t r é m i t é  d u  r é s e a u 

a u t o r o u t i e r  ŕ  P o n t  R o y a l ,  et 

A l b e r t v i l l e  :  aucune  concédée,  ou 

aménagement  s u r place  de  la  R N 

9 0 ,  ou  s o l u t i o n  mix te  ?  L e  choix 

n'est  pas  fait ,  la  comparaison  coűt

avantage de  variantes est en  cours . 

M a i s  c'est  la  perspective  de  l 'amé

nagement  de  l 'ensemble  de  la  R N 

9 0  de  P o n t  R o y a l ŕ  M o ű t i e r s  qu i 

est  dressée dans  le  protocole  E t a t 

Département  qui  devrait  ętre  signé 

lorsque  para î t ront  ces  l ignes . 

î a  volonté  d'une  polit ique  routičre 

contractuelle  et  assise  s u r  l'activité 

économique  ne  se  l i m i t e tou te fo is 

pas  ŕ  la  T a r e n t a i s e  :  le  " P r o j e t 

R o u t i e r "  donne  mandat  au  P r é s i 

dent  du  Conse i l  Général  de  négo

cier  parallčlement  un  p r o g r a m m e 

M a u r i e n n e  pour  amél iorer  la 

R N  6  et  notamment  y  c o n s t r u i r e 

des  créneaux  de  dépassement  et 

dév ia t ions ,  premičre  étape  de 

l 'aménagement  cont inu  ŕ 2   x 2 

voies.  L e bénéficiaire  appelé ŕ  par

t ic iper  serai t  ici  le  T u n n e l  du  F r é 

j u s ,  dont  la  R N  6  constitue  l'accčs. 

P a r  contre  pour  les  amél iora t ions 

nécessaires  s u r les tunnels  du  Chat 

et  des  E c h e l l e s ,  et  s u r  les  voies 

nationales  du  bassin  Chambéry  — 

A i x ,  les  f inancements  budgétaires 

c lassiques  sont  s o l l i c i t é s . 

S u r  s o n p r o p r e  réseau  le  D é p a r 

t e m e n t  a  décidé  de  ma in ten i r  en 

valeur  réelle  l ' e f f o r t  réal isé  en 

1 9 8 5 ,  avec  les  compléments  s u i 

vants  : 

—  les participations  nouvel les  aux 

programmes  cofinancés  v iendront 

en  p l u s  de  l 'enveloppe  consacrée 

aux  C D  ; 

—  au  se in  de  cette  derničre  sera 

isolé  un  programme  de  sécuri té 

rout ičre ,  de  3  M F  en  principe,  per

mettant  de  contracter  avec  la 

D i r e c t i o n  de  la  Sécur i té  et  de  la 

C i rcu la t ion  Rout ič res  pour  obtenir 

un  programme  d'égal  montant s u r 

R N  ; 

—  pour  les  routes d'accčs  aux  sta

t i o n s ,  une  posit ion nouvelle  et  cou

rageuse  a  été  p r i s e ,  inspi rée  lŕ 

encore  de  la  not ion  de  pol i t ique 

contractuelle  et  du  principe  "béné

f ic ia i re  p a y e u r "  :  non  seulement 

p o u r  l 'adaptation  des  C D  appelés 

ŕ  d e s s e r v i r  des  s i tes  de  stat ions 

nouve l l es ,  la  part ic ipat ion  des 

aménageurs  sera  so l l ic i tée ,  mais 

męme  l 'amél iorat ion  du  niveau  de 

service  s u r les C D  d'accčs aux  sta

t i o n s  existantes donnera  l ieu  ŕ  une 

part ic ipat ion  f inancičre  des  s ta 

t ions  qui  demanderont  ces  amél io

r a t i o n s . 

E n  Savoie  le  rô le  économique  du 

réseau  rout ie r  n'est  pas  un  sujet  de 

co l loques ,  mais  une  réalité  vécue 

CARTES  DES  PRINCIPALES DISPO 
SITIOIMS  DU  PROJET  ROUTIER 

quot id iennement .  Conscient  de 

cette  s i t u a t i o n ,  et  la  décentral isa

t i o n  aidant,  le  C o n s e i l  Général 

vient  de  prendre  des  in i t iat ives qui 

poussent  l ' E t a t  ŕ  accélérer  l 'amé

l i o r a t i o n  de  son  réseau  r o u t i e r .  I l 

a  auss i  p r i s  lu i męme  des  engage

ments  qu i  pčseront  longtemps s u r 

ses  budgets. 

D e  p l u s ,  les mécanismes  de  finan

cement  des  programmes  en  cours 

de  réa l isa t ion , en  cours  de  s igna

t u r e  ou  en  cours d 'études,  tendent 

ŕ  fa i re  éclater  le  cercle  é t ro i t  du 

v ieux  débat  cher  aux  m i l i e u x  r o u 

t i e r s  :  l ' u s a g e r  de  la  r o u t e  ou  le 

c o n t r i b u a b l e  ?  O n  a  fait  appel  en 

ef fet  ŕ  la  not ion  p l u s  large  de 

" b é n é f i c i a i r e s "  en  recherchant 

l e u r s  l i ens  économiques  avec  la 

route . 

Ce  qui  était  clair  dans  l'espace u n i 

d imens ionne l  d 'une  vallée  vouée 

ŕ  une  q u a s i  m o n o  i n d u s t r i e n 'est 

peutętre  pas  transposable dans  u n 

réseau  p l u s  complexe.  A  l 'heure 

oů  une  C o m m i s s i o n du  P l a n  s ' i n 

ter roge  s u r  l 'é larg issement  des 

sources  de  f inancement  des  t r a 

vaux  publ ics ,  nous  pensons  cepen

dant  q u ' i l  y  a  dans  cet  exemple 

matičre  ŕ  r é f l e x i o n . 

Ech.  1 /250  0 0 0 

TURIN I  Tunnel  du Fre,us 
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DOSSIER 

n Savoie, l'aménagement de la mon
tagne a été profondément marqué par le 
développement du  tourisme d'hiver. Impli
quée dans le développement touristique, 
la DDE  a  vu  son  rôle évoluer : d'abord asso
ciée ŕ l'action de l'Etat pendant la phase 
de création des premičres stations, elle a 
ensuite conduit les  études d'Unités Touris
tiques Nouvelles lorsque l'Etat a pris des 
dispositions pour encadrer le développe
ment. 

Pour aider désormais les  stations de sports 
d'hiver  ŕ  accroître  leurs performances 
économiques, la DDE  devra faire évoluer 
ses compétences et son rôle. 

LE  ROLE  DE 
LA  DDE 

DANS  L'AMENAGEMENT 
DE  LA  MONTAGNE 

par  Gérard VALERE , IDTPE 
Chef du Service de l'Urbanisme de la DDE de la Savoie 
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L a  montagne  est  a u j o u r d ' h u i  per

çue  par  l 'op in ion  publique  comme 

un  l ieu  pr iv i lég ié  de  s p o r t s  et  de 

l o i s i r s ,  d 'aventure  et  de  décou

ver te ,  de  vacances  et  de  fęte. 

Cette  image  riante  est plaquée  s u r 

des  réal i tés  t rčs  d iverses  mais  qui 

ont  pour  caractéristique  commune 

de  donner  aux  montagnards  des 

conditions  de  vie  plus  rudes  qu'a i l 

l e u r s . 

A i n s i  en  e s t  i l  de  l ' ag r icu l tu re , 

activité  de  base  de  la  vie  monta

gnarde  : elle  subi t avec  l 'a l t i tude , 

le  climat  et  le  re l ie f ,  des  handicaps 

qui  f rag i l i sen t  son  économie  au 

point  de  rendre  son  maint ien  p ro 

blématique. 

L e  petit  ramoneur  savoyard  est 

resté  longtemps  le  symbole  de  la 

nécessité  de  qu i t te r  le  pays  ŕ  la 

mauvaise  saison  pour  t r o u v e r  un 

complément  de  revenu. 

E n  l'espace  d 'une  générat ion,  le 

développement  du  tour isme  a  p ro 

fondément  marqué  l 'économie  et 

l 'aménagement  du  t e r r i t o i r e  en 

Savo ie . 

Creuset  de  la  r é f l e x i o n  et  champ 

d 'expér imentat ion ,  la  Savoie  a 

tenu  une  place  de  p remie r  plan 

dans  l 'élaboration  et  l 'évolut ion  de 

la  pol i t ique  de  la  montagne. 

Assoc iés  ŕ  sa  mise  en  śuvre ,  les 

services  de  la  D i r e c t i o n  Départe

mentale  de  l ' E q u i p e m e n t  ont  vu 

leur  rô le  évoluer  dans  le  t e m p s . . . 

et  i l  y  a  tout  l ieu  de  penser  que 

nous  sommes  a u j o u r d ' h u i  ŕ  la 

vei l le  d 'une  nouvel le  et  profonde 

évo lu t ion . 

A u  début 
était  le  march 

M a i s  revenons  d'abord  au  com

mencement  : on  peut  le  s i tuer  dans 

les  années  1880  avec  la  pratique 

de  l ' a lp in isme.  I l  faudra  attendre 

une  cinquantaine  d'années  pour 

que  les  a lp in is tes ,  qui  u t i l i sen t  le 

sk i  comme  le  banal  moyen  de  loco

mot ion  des  montagnards,  y  décou

vrent  les  potentialités  d 'un  sport  et 

d ' u n  d iver t issement , 

de  la  montagne  sans  citer  le  nom 

de  Maur ice  Michaud. 

D a n s  les  quelques  v i l lages  oů  des 

hôtels  se  sont  installés pour  accueil

l i r  les  alpinistes,  la  saison  d 'h iver 

s 'anime  avec  les  adeptes  du  s k i . 

Aprčs  Chamonix ,  ce  sont  Megčve, 

la  C lusaz  puis  Va l  d ' Isčre  qui 

deviennent  des  stations  de  s k i . 

L a  construction du  premier  téléphé

rique  de  Va l  d ' Isčre  est  entreprise 

en  1 9 3 8 . . .  mais  i l  faudra  attendre 

l 'aprčsguerre  pour  que  le  tourisme 

d 'h iver  franchisse  un  pas  décisif . 

O n  ne  peut  parler  d'aménagement 

Savoyard,  alpiniste  et  amateur  de 

s k i ,  cet  Ingénieur  des  P o n t s  et 

Chaussées,  Ingénieur  d ' A r r o n d i s 

sement  du  Service  Ord ina i re  est 

nommé  simultanément,  peu  aprčs 

la  l ibérat ion,  D i rec teur  de  la 

Reconstruct ion  pour  le  Départe

ment  de  la  Savoie. 

C'est  ŕ  cette époque  que  le  Consei l 

Général  souhaite  s'engager  dans  la 

création  d'une  station  de  spor ts 

d 'h iver .  L e s  doubles  fonct ions  de 

Maur ice  Michaud  lu i  permettent 

d 'assurer  les  financements  de  l 'E ta t 

dans  le  domaine  de  la  construction. 

D  se  verra  conf ier  par  le  Consei l 

Général  la  création  de  Courchevel. 

I l  fait  ainsi  appel  ŕ  sa  compétence 

dans  le  domaine  de  la  construction, 

mais  également  au  sein du  Service 

des  P o n t s  et  Chaussées,  en  part i 

cul ier  pour  les  accčs  rout ie rs  mais 

aussi  pour  les  remontées  mécani

ques. 

N o m m é  Ingénieur  en  C h e f  du  S e r 

vice  des  P o n t s  et  Chaussées,  i l  se 

voit  confier  la  Direct ion  du  Service 

Public  des  T r o i s  Vallées  qui  exploite 

le  réseau  de  remontées  mécaniques. 

A i n s i ,  dčs  la  premičre  action 

vo lontar is te  d'aménagement  t o u 

r i s t ique  de  la  montagne,  les  s e r v i 

ces  des  P o n t s  et  Chaussées  et  de 

la  C o n s t r u c t i o n  ( fus ionnés  p lus 

tard  pour  devenir  la  D D E ) ,  ont  été 

associés  ŕ  l 'exécution  du  projet . 

T a n d i s  que  la  réussite de  Courche

vel  suscite d'autres  projets,  l'expé

rience  acquise  permet  ŕ  Maur ice 

Michaud  de  fa ire  adopter  les  pre

mičres  bases  d 'une  pol i t ique  de  la 

montagne. 

I l  s 'agit  principalement  de  dresser 

un  inventaire  des  domaines  sk ia 

b les ,  de  mettre  en  valeur  le  p lus 

vite  possib le ,  en  faisant  in terven i r 

des  p r o m o t e u r s  p r i v é s ,  les  s i tes 

aptes  ŕ  recevoir  des  stat ions  de 

classe  internat ionale  a f in  de  don

ner  ŕ  la  France  un  rôle  de  premier 

plan  au  niveau  mondial  dans  le 

tour isme  d 'h iver .  P o u r  y  parvenir , 

a  été  mise  en  place  en  1964  une 

C o m m i s s i o n  I n t e r m i n i s t é r i e l l e  de 

l 'Aménagement  T o u r i s t i q u e  en 

Montagne . 

T a n d i s  que  s 'élabore  le  P l a n 

Ne ige ,  les  réal isat ions  se  m u l t i 

p l ient  et  la  D D E  de  Savoie  par t i 

cipe  activement,  en  l ia ison avec  la 

C I A T M ,  ŕ  la  mise  en  śuvre  des 

pro je ts  d'aménagement  (plans 

d ' u r b a n i s m e ,  accčs  r o u t i e r s , 

V R D ,  remontées  mécaniques. . . ) . 

Avec  la  montée  des  préoccupa

t ions  de  pr ise en  compte  de  l ' env i 

ronnement  au  début  de  la  décen

nie  1 9 7 0 ,  la  pol i t ique  d'aménage

ment  de  la  montagne  va  se  t r o u 

ver  remise  en  cause,  en  réaction 

contre  les  excčs  du  P l a n  Neige. 

L a  nouvelle  orientation  est  prise  en 

1977  :  s i x  m o i s  aprčs  la  lo i  s u r  la 

protect ion  de  la  nature,  une  i n s 

t ruct ion  in te rmin is té r ie l le  f ixe  des 

modal i tés  de  réal isat ion  des  p r o 

je ts  de  développement  tour is t ique . 

M a i s ,  c'est  s u r t o u t  le  d i s c o u r s  du 

Prés iden t  de  la  Républ ique  ŕ  V a l 

louise  en  aoűt  1977  qui  va  marquer 

l ' a f f i r m a t i o n  d'une  nouvel le  po l i 

t ique.  L a  D i r e c t i v e  Nat ionale 

d'Aménagement  qui  en  découle  est 

approuvée  par  un décret  de  novem

bre  1 9 7 7 . 

L e s  c i r c u l a i r e s  d ' a p p l i c a t i o n 

publiées  en  aoűt  1979  désignent 

expressément  les  D D E  comme  ser

vices  de  l 'E ta t  chargés  d'établir  les 

d o s s i e r s  d ' U n i t é s  T o u r i s t i q u e s 

N o u v e l l e s . 

P o u r  la  D D E  de  la  Savo ie ,  débute 

a lors  une  période  d ' intense  acti

v i té ,  en  collaboration  avec  les  col

lect iv i tés  locales,  les  admin is t ra 

t i o n s  et  les  acteurs  locaux  de 

l 'aménagement  a f in  de  mettre  en 

śuvre  cette  nouvel le  pol i t ique  au 

t ravers  des  P r o g r a m m e s  P l u r i a n 

nuels  de  Développement  T o u r i s t i 

que. 

I l  s 'agit  de  prendre  en  compte  les 

d ivers  aspects  de  l'aménagement  : 

VALERE Gérard 

14 juin  1947 
Diplômes : DUES Mathémati

ques Générales et 
Physique (1965) 
ITPE (1970) 
Licence es Sciences 
Economiques (1972) 

Grade actuel : IDTPE 

CARRIERE PROFESSIONNELLE 

* Août  1971 - Mars 1977 : Centre  d'Etudes  Techniques  de 
l'Equipement  Nord-Picardie  à Lille.  Chargé  de la Subdivision 
d'études  interurbaines  et d'économie  des transports. 

— Trafics  interurbains  (mise  au point  d'un  modèle  mathémati-
que de trafics  interurbains,  études  de circulation  sur  lc> réseau 
routier  et autoroutier  notamment  (Calais-Dijon). 

— Etude  de rentabilité  des investissements  routiers. 

— Enquêtes  (enquête  de circulation,  enquête  sur  les  flux  de 
transports  publics,  enquête  d'opinions  sur  l'aménagement 
urbain,  traitement  informatique  des enquêtes). 

— Economie  des transports  urbains  (études  de restructuration 
de réseaux  de transports  urbains,  participation  à la mise  au point 
du guide  méthodologique,  lancement  des revues  Transports-
Informations  puis  Transflash). 

* Avril  1977 - Novembre  1981 : Coopération  Civile  au Came-
roun. 
Conseil  auprès  du Directeur  des Routes  pour  les  études  et tra-
vaux  neufs. 
— Lancement,  suivi  et contrôle  d'études  de grands  itinéraires 
routiers. 

— Supervision  de grands  chantiers  de travaux  de routes  et 
d'ouvrages  d'art. 

* Décembre  1981 - Août  1984 : Chargé  de Mission  auprès  du 
Chef  du G.E.P. de la Loire. 

— De décembre  1981 à mars  1983, chargé  des problèmes 
d'urbanisme  sur  l'agglomération  de St-Etienne,  politique  des car-
rière,  aménagement  du fleuve  Loire. 

— De mars  1983 à août  1984, intérim  du Chef  du GEP : sépa-
ration  entre  la DDE et l'Agence  d'Urbanisme,  mise  en place  de 
la décentralisation  en urbanisme. 

* Depuis  le 1er septembre  1984, Chef  du Service  de l'Urbanisme 
à la Direction  Départementale  de l'Equipement  de la Savoie. 

Missions  classiques  d'un  GEP (POS, études  générales,  infras-
tructures)  et aménagement  de la montagne  (projets  de dévelop-
pement  touristique). 
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URBANISATION,  DOMAINE SKIABLE, 
ENVIRONNEMENT,  DE  VÉRIFIER  LES 
COHÉRENCES  INTERNES ET  LA COMPA
TIBILITÉ DU PROJET AVEC LE RESPECT DE 
L'ENVIRONNEMENT  ET LA PRISE  EN 
COMPTE DES  RISQUES  NATURELS. 
MAIS, IL S'AGIT AUSSI D'ÉTABLIR DES 
ÉCHÉANCIERS  PHYSICOFINANCIERS 
PERMETTANT DE TESTER LE  RÉALISME 
ÉCONOMIQUE DES  PROJETS. 
CONÇUES INITIALEMENT COMME  LE 
SUPPORT PERMETTANT AU COMITÉ IN
TERMINISTÉRIEL DES UTN DE SE PRO
NONCER SUR L'OPPORTUNITÉ ET LE CON
TENU DES PROJETS, LES ÉTUDES  DE 
PPDT DEVIENNENT PROGRESSIVEMENT 
LE CADRE MÉTHODOLOGIQUE DE L'ÉLA
BORATION DES  PROJETS. 
AINSI,  LES DDE  DÉVELOPPENT,  Ŕ 
CÔTÉ DE LEUR RÔLE DE MISE EN ŚUVRE 
DE LA POLITIQUE DE LA MONTAGNE, UN 
RÔLE D'AIDE Ŕ LA DÉCISION AU NIVEAU 
DE LA CONCEPTION MĘME DES PROJETS. 
L'ÉQUIPE D'ÉTUDE DE LA  CIATM, 
DEVENUE SEATM,  PARTICIPE  DE 
MANIČRE ÉMINENTE PAR LA QUALITÉ DE 
SES COMPÉTENCES  TECHNIQUES  ET 
L'ÉTENDUE DE SON EXPÉRIENCE Ŕ CET 
APPORT DE SAVOIRFAIRE POUR LA MISE 
AU POINT DES PROJETS DE DÉVELOPPE
MENT. 
AU COURS  DE  CETTE  PÉRIODE  QUI  A 
PRIS FIN LE 7 JANVIER 1986, LA DDE 
DE LA SAVOIE A SOUMIS ENVIRON 150 
DOSSIERS AU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL 
DES UTN SOIT APPROXIMATIVEMENT 
40  % DES DOSSIERS INSTRUITS  PAR 
CETTE  INSTANCE. 
ENGAGÉES  SOUS  L'IMPULSION DE  LA 
DDE  POUR COUVRIR  PROGRESSIVE
MENT  LES  SITES EXISTANTS  ET POTEN
TIELS, LES ÉTUDES DE DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUES CONSTITUENT UN  FLUX 
D'ÉTUDES D'AUTANT PLUS  IMPORTANT 
QUE LE COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DES 
UNITÉS TOURISTIQUES NOUVELLES  A 
TENDANCE Ŕ DEMANDER TOUJOURS PLUS 
DE PRÉCISIONS.  LA DDE DE SAVOIE 
SE TROUVE AINSI CONDUITE Ŕ FAIRE TRČS 
LARGEMENT APPEL AU MILIEU PROFES
SIONNEL TANT PARAPUBLIC QUE PRIVÉ. 
APRČS LA PRISE DE DÉCISION  DU 
COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DES UTN, 
LA DDE RETROUVE SON RÔLE DE CON
TRÔLE  DE LA MISE EN  ŚUVRE  DE  LA» 
DÉCISION, MAIS ELLE PEUT ÉGALEMENT 
POURSUIVRE SON RÔLE D'ASSISTANCE AU 
STADE  DE LA  RÉALISATION  : ÉTUDE  ET 
TRAVAUX SUR LES ACCČS, MONTAGE DES 
DOSSIERS D'URBANISME OPÉRATIONNEL, 
ÉTUDE ET SUPERVISION DES TRAVAUX DE 
VRD ET DE REMONTÉES MÉCANIQUES. 
POURTANT,  CONTRAIREMENT Ŕ CE QUE 
POURRAIT LAISSER CROIRE CETTE ÉNUMÉ
RATION, CERTAINES PRESTATIONS RESTENT 
INSUFFISAMMENT DÉVELOPPÉES,  NO
TAMMENT POUR ASSURER LA CONTINUITÉ 
ENTRE LA PHASE DE CONCEPTION ET LE 
LANCEMENT DE  LA PHASE OPÉRATION
NELLE DE L'AMÉNAGEMENT. 

Gérer  l'or  blanc 

AVEC LA DISPARITION DU COMITÉ 

PCM   1986    3 

INTERMINISTÉRIEL DES UTN, RÉUNI 
POUR LA DERNIČRE  FOIS  LE 7 JANVIER 
1986, S'EST DÉSORMAIS OUVERTE UNE 
NOUVELLE PHASE DANS  L'AMÉNAGE
MENT DE LA MONTAGNE ET, PAR SUITE, 
UNE NOUVELLE ÉVOLUTION DU RÔLE DE 
LA  DDE. 
LA LOI DU 9 JANVIER 1985  RELATIVE 
AU DÉVELOPPEMENT ET Ŕ  LA PROTEC
TION DE LA MONTAGNE CONSTITUE, DANS 
LE DOMAINE LÉGISLATIF, LE REPČRE DE 
CE CHANGEMENT. 
LE TEXTE DE LA LOI EST PROFONDÉMENT 
MARQUÉ PAR LA VOLONTÉ DE FAIRE EN 
SORTE QUE LE DÉVELOPPEMENT TOURIS
TIQUE SOIT MAÎTRISÉ PAR LES COLLECTI
VITÉS LOCALES POUR QUE SES RETOM
BÉES ÉCONOMIQUES PROFITENT LE PLUS 
LARGEMENT POSSIBLE AUX  MONTA
GNARDS EUXMĘMES. 
MAIS, DANS LE MĘME TEMPS, STATIS
TIQUES  ET INDICES RÉVČLENT  QUE  LE 
MARCHÉ DE  LA NEIGE VIENT DE CON
NAÎTRE UNE PAUSE DANS SON RYTHME 
DE CROISSANCE. 
S'IL SE CONFIRMAIT QUE LA DEMANDE 
EST EN TRAIN DE SE  STABILISER,  UN 
GRAND NOMBRE DE STATIONS SE TROU
VERAIENT CONFRONTÉES Ŕ LA NÉCESSITÉ 

Maîtriser le développement dans 
le respect de l'identité culturelle 
montagnarde 

DE RÉAJUSTER LES MÉCANISMES  DE 
LEUR DÉVELOPPEMENT, POUR PASSER 
D'UNE PHASE DE CROISSANCE SOUTE
NUE Ŕ UNE ÉTAPE DE RESTRUCTURATION 
DANS UN MARCHÉ OŮ LA CONCURRENCE 
SE TROUVERAIT AVIVÉE. 
IL NE FAUT PAS VOIR DANS CETTE HYPO
THČSE L'EXPRESSION D'UN QUELCONQUE 
PESSIMISME : APRČS UNE PÉRIODE DE 
CROISSANCE  SOUTENUE,  IL EST  INÉVI
TABLE QUE LA DEMANDE SE STABILISE. 
ON PRESSENT BIEN, EN TOUS CAS, QUE 
SI LE  MARCHÉ DE  LA NEIGE OBSERVE 
UNE PAUSE,  LES PRÉOCCUPATIONS DE 
POLITIQUE GLOBALE D'AMÉNAGEMENT 
CÉDERONT  LE  PAS  Ŕ  DES  CONSIDÉRA
TIONS DE GESTION, DE  RESTRUCTURA
TION,  DE  RECHERCHE D'UNE PLUS 
GRANDE EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE. 
POUR POURSUIVRE  SA MISSION D'AS
SISTANCE AUX COLLECTIVITÉS LOCALES, 

LA DDE DEVRA APPROFONDIR SES CON
NAISSANCES. CE SERA EN PARTICULIER 
NÉCESSAIRE  POUR  OPTIMISER  L'OUTIL 
ÉCONOMIQUE ET PASSER DE L'ÉTAPE DE 
LA STATION  DE SKI PERFORMANTE  Ŕ 
CELLE DU DÉVELOPPEMENT  GLOBAL 
D'UN PAYS, D'UNE  VALLÉE. 
EN  L'ESPACE  D'UNE GÉNÉRATION, 
L'AMÉNAGEMENT DE LA  MONTAGNE 
SERA AINSI PASSÉ D'UNE INITIATIVE DE 
L'ETAT ET DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA 
SAVOIE Ŕ UN PROCESSUS DE DÉVELOP
PEMENT VISANT Ŕ ANIMER LA GLOBA
LITÉ DU TISSU ÉCONOMIQUE ET SOCIAL. 

LES RELATIONS PRIVILÉGIÉES DE  LA 
DDE DE  LA SAVOIE AVEC L'ETAT,  LE 
DÉPARTEMENT ET LES COMMUNES LUI 
ONT PERMIS D'APPORTER UNE  AIDE 
CONTINUE AUX DIVERS  PARTENAIRES 
TOUT EN S'ADAPTANT Ŕ DE RAPIDES ÉVO
LUTIONS. 

LE H A M E A U D E B E R A N G E R A S A I N T - M A R T I N D E 
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LE  LAC DU  BOURGET ENCORE  EUTROPHE 

L le  plus grand  lac de  France  (4 462 ha 
pour  un bassin  versant  de 600 km 2 , 3 620 
millions de mčtres  cubes, une profondeur 
maximale  de  145  m  et  moyenne  de  80 
mčtres, 43 km de rives) présentait  depuis 
trente ans des signes d'eutrophisation dus 
ŕ  des apports d'azote et de phosphore, qui 
ont čtč évalués  en 19731974 ŕ  1 800  ton
nes/an  pour  l'azote  minéral  et  300  ton
nes/an  pour  le phosphore  total. 

LES  LACS 
DE  SAVOIE  EN  DANGER 

par  Jean FEUVRIE R 
Ingénieur  Divisionnaire des TPE chargé du service Aménagement Sud 

à la Direction Départementale de l'Equipement 
En  1980  a  été  mis en  service  un 
vaste  disposit i f permettant  de  ras
sembler  les effluents  de sortie des 
stations d'épuration  de  Chambéry 
et d'AixlesBains  de capacités  res
pectives  300  000  et  70  000  équi

valents  habitants,  et de  les  rejeter 
gravitairement  au  Rhône,  par 
une  galerie  de  12  300  mčtres  de 
longueur,  5  m 2  de  débouché  et 
0,83  o/oo de pente,  percée  sous la 
montagne  du  Chat. 

Des  mesures  faites  par  le  Cema
gref  en  1982,  i l  ressort  que Tes 
quantités  d'azote  et de  phosphore 
entrant  dans  le lac sont passées  res
pectivement  de  1 800  ŕ  580  ton
nes  et de 300  ŕ  150  tonnes,  tandis 

que  les  quantités  rejetées  dans  le 
Rhône  étaient  évaluées  ŕ  500  t 
pour  l'azote et  1401 pour  le  phos
phore. 
Le  rendement  des  ouvrages  de 
traitement  et  détournement  est 
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donc  de  70  %  (1  800580)/1  800 
pour  l'azote  et de  50  %  (150/300) 
pour  le  phosphore,  tandis  que  le 
rendement  des  seuls  ouvrages  de 
détournement  est  de  45  %  (500/ 
I  080)  pour  l'azote  et  48  % 
(140/290)  pour  le  phosphore.  La 
nette  différence  entre  les deux  ren
dements  concernant  l 'azote,  ten
drait  ŕ  prouver  une  sensible  aug
mentation  des  rendements  des  sta
tions  d'épurat ion. 

Les  apports  en  N  et  P  ont  été  sen
siblement  réduits,  la  grande  masse 
lacustre  présente  toujours une  oxy
génation  correcte  (supérieure  ŕ 
7  mg/1)  et  une  température  fraîche 
(inférieure  ŕ )  conditions  favo
rables  au  développement  d'une  vie 
piscicole  de  qualité. 

II  n'en  demeure  pas  moins  que  les 
teneurs  en  fertilisants des  eaux  du 
lac  restent  élevées  (de  l 'ordre  de 
0,8  mg/1)  pour  les  nitrates  et 
0,12  mg/1  pour  les  phosphates)  les 
eaux  de  la  Leysse,  pr incipal 
affluent,  présentant  des  teneurs  de 
1 mg/1 d'azote minéral  et 0,3  mg/1 
de  phosphore,  les eaux du  Sierroz, 
autre  aff luent,  des  teneurs  de 
1,2  mg/1  d'azote  minéral  et  0,45 
mg/1  de  phosphore. 

Les  eaux  du  lac  se  renouvelant  en 
7  ŕ  8  ans,  i l  est  t rop  tôt  pour  t i rer 
des  conclusions sur son évolut ion, 
mais  l ' inversion  du  processus 
d'eutrophisation  passe,  d'aprčs  le 
Cemagref  par  un  taux  d'abatte
ment  des  teneurs  en  N  et  P  qui 
reste  élevé  (de  l 'ordre  de  80  ŕ 
90  % ) . 

5  —  Enf in ,  supprimer  la source  de 
pollution  que  constitue  la  décharge 
brute  du  Viv iers  du  Lac  dont  la 
fermeture  est  effective  depuis  le  1 e r 

janvier  1986  et  qui  devrait  ętre 
réhabilitée. 

logique,  organique  et  minérale  est 
importante  en  été  notamment.  La 
décharge  brute  d'ordures  ménagč
res  de  Novalaise  située  ŕ  5  k m  du 
lac  ajoute  un  risque  potentiel  de 
pol lut ion  par  lessivage. 

Le  la 
est i l 

e  lac  d 'Aiguebelet te 
 i l  menacé  par  l 'aut 

Troisičme  lac  de  France  (542  ha 
pour  un  bassin  versant  de  65  k m 2 , 
166  mill ions de  mčtres  cubes,  trois 
fosses  de  29,  45  et  71  mčtres  de 
profondeur,  13,75  k m  de  rives),  le 
lac  d'Aiguebelette  constitue  : 

1  —  Une  réserve  d'eau  potable 
annuelle  de  500  000  mčtres  cubes 
pour  les  6  500  habitants  perma
nents  des  10  communes  proches  et 
les  9  500  touristes  de  la  saison 
estivale. 

2  —  Un  réservoir  d'énergie  utilisé 
par  E D F  dans  l'usine  de  la  Vavre 
ŕ  La  Br idoire  dont  la  product ion 
annuelle  varie  de  8  ŕ  20  giga  W h . 

3  —  Le  support  d'une  activité  tou
ristique  estivale  évaluée  ŕ  600  lits 
hôteliers  et  1  700  emplacements 
de  camping. 

4  —  Le  deuxičme  plan  d'eau 
d'Europe  pour  la pratique  de  l 'avi 
ron  depuis  la  construction  des 
infrastructures  correspondantes 
d 'un  coűt de  14  M F  inaugurées  en 
1985. 

5  —  Enf in ,  un écosystčme  intéres
sant  par  la  faune  aquatique  et  semi
aquatique. 

L a  p o l l u t i o n  h u m a i n e ,  bactério

L a  p o l l u t i o n  agr icole  en  régres
sion concerne  moins  les engrais  et 
pesticides  que  l'élevage,  assez  dif 
fus  i l  est  vra i  (2  000  bovins) . 

L a  p o l l u t i o n  indus t r i e l l e  est 

inexistante  dans  le  bassin  versant. 

L a  p o l l u t i o n  rou t ič re est  de  lo in 
la  plus  préoccupante.  Le  lac  est 
bordé  par  trois  chemins  départe
mentaux  ŕ  faible  t raf ic . 

L'autoroute  A .43  mise  en  service 
le  24  octobre  1974  traverse  le  bas
sin versant  du  lac  sur une  longueur 
de  3  775  mčtres  hors  tunnel  et 
2  500  mčtres  en  tunnel  (sur  3  200 
m) .  Son  trafic est de  15  300  véh./ j 
soit  57  760  véh. / j  x  k m . 

P o l l u t i o n  rou t ič re  saisonničre 

Chaque  hiver  sont  répandues  sur 
les  3  C D ,  12  t  de  Na  Cl  et  sur 
l 'autoroute  de  80  ŕ  180  t  ( l 'h iver 
exceptionnel  8485  avait  nécessité 
20  t  de  Na  C l  sur  C D  et  250  t  sur 
A . 4 3 ) . 

P o l l u t i o n  r o u t i č r e  c h r o n i q u e 

La  pol lut ion  chronique  résulte  de 
l'usure  des  pneumatiques  (zinc 
cadmium)  de  la  chaussée  (phénols, 
benzopyrčnes)  des  carrosseries 
(chrome,  cu ivre ,  fer,  mangančse) 
des  glissičres  (zinc)  des  panneaux 
( fer ) ,  des  gaz  d'échappement 
(hui le,  p lomb) . 

Bien  que  la  proportionnalité  entre 
traf ic  et  pol lut ion  reste  ŕ  démon
trer  on admet  en premičre  approxi
mation  qu 'un  trafic  de  10  000 
véh. / j  engendre  sur  1  k m  d'auto
route  les  quantités  de  polluants 
portés au  tableau  cidessous, ce  qui 
permet  d'approcher  les  quantités 
de  polluants  rejetés  au  lac  d'Aigue
belette  chaque  année. 

Diverses  campagnes  d'analyses 
réalisées  sur  le  site depuis  1975  par 
le  SRAE  et  l 'Université  de  Savoie 
ont  mis  en  évidence  : 
—  une  cer ta ine  f i x a t i o n  des 

Polluants  MES  DCO  DB05  hydro 
carb. 

Pb  Zn 

Quantités  t/an/km 
pour  10  000  véh./j 

18  2,2  0,18  4  0,09  0,004 

Quantités entraînées 
au  lac  en  t/an 
(15  300  MJA  et  3,775  km) 

104  12,7  1  23  0,52  0,021 

1  —  Localiser  précisément  les 
sources  importantes  de  fertilisants 
et  moderniser  les  élevages  de 
veaux  et  de  porcs  en  traitant  leurs 
effluents  avec  rejet  au  mil ieu  natu
rel. 

2  —  Sensibiliser  les  agriculteurs 
sur  un  meil leur  usage  des  engrais 
chimiques. 

3  —  Evaluer  dans  les  zones  dotées 
de  réseaux 
 l ' importanc e des rejet s direct s au 

mi l ie u naturel . 
 l ' incidenc e des eaux parasite s 

su r le fonct ionnemen t des déver 
soir s d'orag e et su r la po l lu t io n 
qu' i l s entraînen t au lac . 
 l ' incidenc e des eaux parasite s 

su r le fonct ionnemen t des station s 
d'épurat ion . 

Des étude s son t en cour s dan s ce 
domain e tan t à Chambér y qu ' à 
Aix- les-Bains . 

4 — Dote r les quelque s agglomé 
ration s no n encor e pourvue s de 
station s d 'épurat ion . 
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métaux lourds par des sols joux
tant l'autoroute ; 
— une  nette augmentation  des 
teneurs en métaux lourds dans les 
sédiments du lac au cours de la 
derničre décennie ; 
— une légčre altération de la qua
lité des eaux profondes (diminu
tion de l'02 dissout et augmenta
tion du Cl notamment (de 6 ŕ 
9 mg/1). 

Pollution routičre accidentelle 
Elle peut ętre non miscible ŕ l'eau 
(huiles, hydrocarbures) ou misci
ble. Il ressort d'études statistiques 
sur les accidents autoroutiers que 
la probabilité d'un accident de 
poids lourd avec déversement de 
matičre dangereuse pour un trafic 
de base de 10 000 véh./j est égale 
ŕ 0,6  % accident/an/km. 
Pour le bassin versant d'A.43 
(6,27 km) et un trafic de 15 300 
véh./j cette probabilité est égale ŕ 
0,6 x 6,27 x 1,53 = 5,75 % soit 
un accident tous les 17,5 ans. 
Deux pollutions accidentelles ont 
déjŕ été constatées depuis 1974. 
L'une a résulté d'une vidange sau
vage d'un poids lourd sur l'aire de 
repos de l'Omble. L'autre, étran
gčre ŕ l'autoroute a résulté d'une 
fausse manśuvre lors du remplis
sage d'une cuve d'hydrocarbure ŕ 
Novalaise. L'expérience a montré 
qu'une pollution sauvage n'est 
découverte qu'une fois arrivée au 
lac. On peut cependant supposer 
qu'une pollution résultant d'un 
accident sur chaussée autoroutičre 
sera signalée et combattue dans un 
délai de l'ordre de 30 minutes. 

Les précautions déjŕ prises 

Le Syndicat Mixte d'Aménage
ment du Lac  d'Aiguebelette 
(SMALA) a construit en 1977 un 
égout ceinturant le lac sur les trois 
quarts de son  pourtour  ainsi 
qu'une station d'épuration. Le dis
positif comportant plusieurs pos
tes de relčvement, une panne de 
l'un de ces postes peut conduire au 
rejet direct des eaux usées dans le 
lac. Un systčme de téléalarme est 
en cours d'installation dans ces 
postes afin d'en réduire les pério
des de mise hors service. 
Les bateaux ŕ moteur ŕ explosion 
ont été interdits sur le lac. Seuls 
sont admis les moteurs électriques. 
Les transports de matičres dange
reuses ont été interdits sur le CD 
41 qui jouxte le lac le long d'une 
rive escarpée. 
La chaussée autoroutičre du tun
nel de l'Epine est nettoyée ŕ l'aide 
d'une balayeuse aspiratrice. L'in
trados du tunnel est nettoyé ŕ sec. 
Les eaux de surface du tunnel 
(eaux d'infiltration et pollution 
accidentelle éventuelle) sont reje

tées dans une galerie de récupéra
tion des eaux karstiques qui sont 
acheminées dans le Gua, ruisseau 
qui peut ętre barré et ses eaux diri
gées vers trois bassins de décan
tation creuses dans  le sol, de 
630 m3 chacun (1,50 x 12 x 35 m) 
munis de barrages flottants. L'effi
cacité de ce dispositif est cepen
dant aléatoire. Il est en effet peu 
probable que le temps d'alerte et 
d'intervention permette de barrer 
ŕ temps le Gua. De plus, un déver
sement de produit dangereux mis
cible ŕ l'eau qui interviendrait en 
période de crue du Gua aurait peu 
de chance d'ętre retenu par ces 
bassins compte tenu de la faible 
durée de transit de l'effluent du 
débit du ruisseau en crue. 
Les eaux de surface d'une section 
d'autoroute d'environ 750 m de 
longueur sont traitées dans un des
sableur déshuiler en béton de 
120 m3 (1,20 x 4,60 x 22 m) 
muni de cloisons siphoďdes. Ces 
derničres lui confčrent un intéręt 
pour la récupération d'une pollu
tion accidentelle non miscible. Par 
contre ses dimensions trop faibles 
ne lui permettent ni d'assurer une 
bonne décantation des matičres en 
suspension (support de la quasi
totalité de la pollution chronique), 
ni de contenir une pollution acci
dentelle miscible pendant  une 
durée compatible avec le temps 
d'alerte et d'intervention. 

Les aménagements projetés 

Les élus locaux et la fédération des 
associations de protection du lac 
d'Aiguebelette qui regroupe trois 
associations, s'emploient depuis 
plusieurs années ŕ inviter les pou
voirs publics ŕ prendre en compte 
les risques de pollution autorou

tičre notamment et ŕ faire émer
ger un maître d'ouvrage des futurs 
aménagements. Le SMALA, syn
dicat regroupant le Département et 
les cinq communes riveraines du 
lac a accepté de se porter maître 
d'ouvrage et a sollicité de la DDE 
un avantprojet des dispositions ŕ 
prévoir que l'on peut résumer 
comme suit : 
Pollution Humaine : suppression 
de la décharge brute de Novalaise 
et incinération des déchets ména
gers ŕ la station de Chambéry. 
Pollution Saisonničre : devant l'in
capacité de concevoir ŕ ce jour des 
installations efficaces de traitement 
des eaux chargées en sel de déver
glaçage on en est réduit ŕ engager 
les services d'exploitation ŕ utili
ser de préférence au Na Cl du Ca 
Cl 2 qui a le double avantage de 
pouvoir ętre répandu en quantité 
deux fois moindre ŕ effet égal, et 
d'ętre, ŕ quantités égales, moins 
nocif que le Na Cl (les tolérances 
respectives dans  l'eau  potable 
étant, selon la norme européenne 
de 100 et 20 mg/1). Le Ca Cl 2 a 
par contre l'inconvénient de coű
ter 5 fois plus cher que le Na Cl. 
Ce problčme ne doit cependant pas 
ętre perdu de vue, car la stratifi
cation des couches d'eau dans le 
lac peut conduire ŕ une accumu
lation dans le fond d'eau ŕ forte 
concentration limitant ainsi forte
ment l'élimination des eaux sau
murées dans le processus de re

nouvellement des eaux du lac (qui 
s'opčre  théoriquement en trois 
ans). 

Pollution autoroutičre chronique 
et accidentelle 

Les dispositifs ŕ prévoir doivent 
ętre susceptibles de traiter ŕ la fois 
la pollution chronique et une pol
lution accidentelle qu'elle soit mis
cible ou non ŕ l'eau. 
La pollution chronique étant étroi
tement liée aux particules décan
tables (1). 

Le dispositif type sera un décan
teur capable de retenir les particu
les de diamčtre supérieur ou égal 
ŕ 50 microns dimensionné de telle 
façon que : 

L = k — H 
Vs 

Vh étant la vitesse horizontale des 
particules Vh = O/Hxl 
H étant la hauteur utile du décan
teur 
1 sa largeur 
O le débit ŕ l'entrée du décanteur 
Vs la vitesse de sédimentation des 
particules 
k le coefficient de Kalbskopf (2) 
tenant compte de l'effet de piston 
du fluide ŕ l'entrée du dispositif, 
et des phénomčnes de recirculation 
et de macroturbulences suscepti
bles de remettre en suspension les 
matičres décantées. 

Diamčtre minimal des particules 
retenues (en microns) 

100  50 

Pollution  DBO5  58  75 
associée  DCO  32  75 
en  %  Métaux lourds  72  100 

4 

P C M    1 9 8 6   3 18 



DOSSIER 

L e  decanteur  sera muni  de cloisons 

siphoďdes,  de  maničre  ŕ  retenir  une 

quantité  de  po l lu t ion  non  miscible 

d ' e n v i r o n  3 0  m 3 ,  capacité  d'une 

citerne  de  camion. 

D e  p l u s ,  i l  devra  ętre  capable  de 

stocker  une  po l lu t ion  accidentelle 

miscible  pendant  un délai au  moins 

égal  ŕ  3 0  m i n u t e s ,  temps  a d m i s s i 

ble  pour  l 'alerte  et  l ' i n te rven t ion 

des  services de  secours qui  seront 

notamment  chargés  de  "bypasser" 

le  decanteur  aprčs  ce  délai.  L a  pol

lut ion accidentelle ainsi piégée  sera 

alors  soit  traitée  dans  le  decanteur, 

soi t  pompée  et  évacuée  pour  ętre 

traitée  par  un  organisme  spécia

l i sé .  O n  v é r i f i e r a  donc  que 

L  1  8 0 0  V h 

soit  L  1  8 0 0  O / H  x  1 

L e  decanteur  sera  d'autant  p lus 

long  que  le  débit  de  l 'e f f luent  sera 

plus  impor tant ,  donc  que  l ' i n t e n 

sité  de  la  pluie  sera  p lus  for te  et 

l ' i m p l u v i u m  plus  grand. 

O n  cherchera  donc  ŕ  réduire  la 

surface  d ' i m p l u v i u m  en  créant  au 

bord  de  la  bande d'arręt  d'urgence 

un  caniveau  ŕ  fente  du  type 

S A T U J O  qui  n'acheminera  au 

decanteur  que  les eaux  de  surface 

des  chaussées,  les eaux  de  talus  et 

du  bassin versant continuant  d'ętre 

véhiculées  par  le  réseau  de  dra i 

nage  existant . 

Quant  ŕ  l ' in tensi té de  la  pluie  p ro 

jet  c'est  celle  d'une  pluie  de  durée 

égale au  temps  de  concentration  de 

chaque  section d'autoroute  traitée, 

et  de  temps  de  re tour égal  ŕ  2  ans. 

L e s  emplacements  des  décanteurs 

ont  été  cho is is  de  maničre  ŕ  en 

réduire  le  nombre  et  ŕ  les  rendre 

d'accčs  aisé  a f in  d'en  faci l i ter 

l 'entret ien  et  l 'exp lo i ta t ion . 

Quatre  ouvrages  en  béton  armé 

sont  projetés  pour  traiter  les 3  775  m 

d'autoroute  concernés.  L e u r s  d i 

mensions,  pour  lesquel les  le  c r i 

tčre  décantation  prévaut  s u r le  c r i 

tčre  rétention d'une  pol lut ion acci

dentelle,  sont  importantes . 

On  a  cherché  ŕ  les  réduire  en 

t ransformant  ces  décanteurs  en 

d ispos i t i f s  mix tes  composés  d ' u n 

dessableur  destiné  ŕ  décanter  les 

éléments  les  p lus  g r o s s i e r s  (mais 

permettant  néanmoins  un  transit  de 

la  pluie  type  d'au  m o i n s  3 0  mn) 

complété  par  un  ou  p lus ieurs  sépa

rateurs  préfabr iqués  destinés  ŕ 

décanter  les  éléments  j u s q u ' ŕ  5 0 

microns.  Cette  s o l u t i o n conduit  ŕ 

des  coűts  comparables  ŕ  la  s o l u 

tion decanteur  unique  mais  permet 

de  réduire  sensiblement  la  d imen

sion  des  ouvrages  c o n s t r u i t s  s u r 

place. 

E n f i n ,  un  d i s p o s i t i f  du  type  lagu

nage  ŕ  fond  tapissé  de  tourbe  et 

planté  de  macrophytes  a  également 

été  envisagé  dans  deux  cas  s u r 

Dimensions des 
ouvrages mixtes 

(en m) 

Decanteur 
1 

Decanteur 
2 

Decanteur 
3 

Decanteur 
4 

Hauteur utile 
Largeur utile 
Longueur utile 
Longueur totale 

2,50 
12.50 
29 
44 

1,00 
7,50 

95 
110 

1,50 
7,50 

41,50 
56,50 

1,30 
7,50 

56 
71 

A i n s i ,  le  coűt  de  l 'ensemble  des 

aménagements  de  collecte  et  de 

trai tement  des  eaux  de  r u i s s e l l e 

ment  de  3  7 7 5  m . l  d 'autoroute 

varie  suivant  la  s o l u t i o n  retenue 

entre  11  et  18  m i l l i o n s  de  f rancs 

T T C .  Ce  coűt  peut  paraître  impor 

tant  mais  ne  t r o u v e  t  i l  pas  sa  j u s 

t i f icat ion  dans  la  seule  nécessité  de 

maintenir  pour  cet  important  réser

v o i r  d'eau  potable  que  constitue  le 

lac  d'Aiguebelette,  une  qualité  qui 

devrai t  ętre  i rréprochable  et  dont 

on  ne  peut  que  regretter  qu'el le  ait 

déjŕ  été  amoindr ie  par  11  années 

de  t ra f ic  autorout ier . 

S a n s  préjuger  du  plan  de  finance

ment  qui  reste  ŕ  d é f i n i r  on  peut 

quatre.  I l  a  cependant  le  double 

inconvénient  d'ętre  t rčs  consom

mateur  d'espace  (compte  tenu  du 

temps  de  sé jour  de  2 0  j o u r s  s o u 

haité  pour  les  e f f luents )  et  d ' u n 

coűt  deux  f o i s  p lus élevé  que  celui 

du  decanteur  unique  ou  du  d ispo

s i t i f  m ix te . 

remarquer  qu'ŕ  l 'heure  actuelle  de 

tels  travaux  seraient  p r i s  en  compte 

et  réal isés  au  moment  de  la  cons

t ruc t ion  de  l 'autoroute .  I l s  repré

senteraient  a lors  pour  un  emprunt 

de  11  M F  ŕ  11  %  s u r  15  ans  une 

annuité  de  1  5 3 0  0 0 0  F  q u i ,  s i  elle 

était  pr ise  en  charge  par  l 'usager 

(15  3 0 0  véh. / j )  conduira i t  ŕ  une 

augmentation  du  péage  de  0 , 2 8  F 

pour  la  section  concernée  Cham

b é r y  P o n t  d e  B e a u v o i s i n . 
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Résumé 

Le  lac  du  Bourget  a  fait  l 'objet 

en  1980  d ' impor tants  travaux  de 

protect ion  contre  la  po l lu t ion 

organique  et  minérale  ayant  en

traîné  son  eut rophisat ion .  D e s 

mesures  faites en  1 9 8 2 ,  i l  ressort 

que  s i  les  quantités  de  po l lu t ion 

apportées  au  lac  ont  été  réduites 

dans  des  p ropor t ions  variant  de 

5 0  ŕ  7 0  %  i l  reste  encore  beau

coup  ŕ  faire  avant  que  le  proces

sus  d'eutrophisat ion  ne  régresse. 

Le  lac  d'Aiguebelette qui a  fait 
l 'objet  de  s o i n s  comparables 

(toutes  p ropor t ions  gardées), 

dans  le  domaine  de  la  po l lu t ion 

humaine ,  reste  menacé  par  la 

po l lu t ion  chronique  et  acciden

telle  de  l 'autoroute  A . 4 3  qui  t ra 

verse  son  bassin  versant  s u r  un 

peu  m o i n s  de  4  k m .  U n  avant

projet  des  d i s p o s i t i f s  de  collecte 

et  de  traitement  de  ces pol lut ions 

vient  d'ętre  présenté  par  la  D D E 

au  f u t u r  Ma î t re  d'Ouvrage  de  ces 

t ravaux. 
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P H O T O  R A P H O 

L a  croissance  ininterrompue  des 
départs aux sports d'hiver depuis la fin des 
années  soixante,  tant  en France  qu'en 
Europe,  représente  une  réalité  sociale et 
économique  incontournable pour celui qui 
se préoccupe  des formes de loisirs et des 
pratiques sportives de ses contemporains. 
Tout  indique  aujourd'hui que  les  "vacan
ces ŕ la neige" prennent la caractéristique 
d'une  consommation  de  masse  et  ont 
perdu  le  caractčre  marginal  et  élitiste 
qu'elles  détenaient  dans  les années de 
l'immédiat  aprčsguerre. 
Le processus d'aménagement  de la mon
tagne  française a suscité des passions en 
France et un intéręt certain ŕ l'étranger  car 
aucun  pays au  monde  n'avait  jusqu'alors 
conçu et développé  d'ambitions  compa
rables. 
Vingt ans aprčs la pose des premičres  pier
res  des  stations nouvelles, et ŕ l'orée du 
XXI e  sičcle, sans doute estil nécessaire  de 
s'interroger  sur le devenir  du  développe
ment touristique de  la montagne. Si les dif
férents gouvernements se sont préoccupés 
de  l'accčs  du plus grand nombre de  Fran
çais  aux  vacances  d'hiver  (chčques 
vacances, cinquičme semaine  de congés), 
il  leur  est apparu,  en outre,  également 
comme  un impératif absolu d'équilibrer  la 
balance  en devises de la France et de  faire 
face  aux contraintes de l'emploi. 

RANCAISE 
SKIE  PLUS 

BLANC 
par Roger GODINO 
Président-Fondateur du Groupe des Arcs 
Ancien Doyen-Fondateur de l'INSEAD 

La  France,  partie  en retard  dans 
le  loisir  de neige,  sur ses  concur
rents  autrichiens  et  suisses  au 
début  des  années  60, les a 20 ans 
plus  tard,  rattrapés et męme  dépas
sés. 

En  10 ans,  les départs  des  Fran
çais ont  progressé  de 400 % ce qui 
constitue  une sorte de record par 
rapport  ŕ ses voisins.  Le taux de 
départ  au ski a  atteint  en  1984, 
10 % de la population  française, 
la  situant  ŕ  égalité  avec  tous les 
autres  pays  européens,  hors  pays 
alpins. 

Avec  plus de 60 mil l ions de  nui 
tées,  la  France  occupe  la  premičre 
place  en Europe  ŕ égalité  avec la 
Suisse,  et  devant  l 'Autr iche  (37 
mi l l ions) .  Le  taux  d'occupation 
des  stations  françaises  a  atteint 
49  %  en  1982, en  progression 
rapide,  et est devenu  comparable 
aux  taux  autrichiens  et suisses. 

A u j o u r d ' h u i ,  au sein de  l 'Europe 
—  premier  marché  mondial  de  la 
neige  — la France  occupe  la pre
mičre  place  par la  surface  équi

pée  :  1 200 k m 2 , soit  29  % du 
domaine  skiable  total  ; par  le nom
bre  de  remontées  mécaniques 
(3  500 environ  en  1984),  ce  qui 
représente  26 %  du  total  euro
péen  ; enf in, par le nombre  de lits 
touristiques  en montagne  : 1 m i l 
l ion  sur 4  mi l l ions , ŕ égalité  avec 
l 'Aut r iche ,  et  devant  la  Suisse 
(500  000 l i ts) ,  mais  avec  un taux 
de  banalisation  nettement  inférieur 
ŕ  celui  de ses voisins. 

La  France  occupe  la seconde  place 
par  le  nombre  de  kilomčtres de 
piste,  derričre  l 'Autr iche  et par le 
nombre  de stations  (300),  l ' A u t r i 
che  en a  500. 

La  balance  des  échanges  est posi
tive  en devises  ( +  3,5 mill iards de 
francs),  mais  la pénétration  de  la 
France  sur le marché  étranger  reste 
trčs  faible,  bien  qu'en  augmenta
t ion . 

En  1984, sur  21  mi l l ions  d'étran
gers  qui  pratiquent  les  sports 
d 'h iver ,  900 000 choisissaient  la 
France,  soit  4,3 %  du  marché 
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européen,  contre  3 , 5  %  en  1 9 8 1 . 

C 'es t  l ' ampleur  et  la  v igueur 

exceptionnelles  du  marché  inté

rieur  français  (92 %  de  la  fréquen

tat ion  des  stat ions  françaises  est 

d 'o r ig ine  française)  qui  explique 

ce  phénomčne  étonnant. 

L a  s i tua t ion  française  est  p r o f o n 

dément  originale  car  pour  la  Su isse 

et  l ' A u t r i c h e ,  l 'apport  étranger 

représente  5 0  ŕ  7 0  %  des  recettes 

totales.  I l s  captent  prčs  de  7 0  % 

du  marché  européen  actuel.  O r i 

ginalité  'française  d'autant  plus  évi 

dente,  que  le  taux  de  sat isfact ion 

des  s k i e u r s  étrangers  ŕ  l 'égard  des 

stat ions  françaises  est  p lus  élevé 

que  celui  des  F rança is  (1 ) . 

D a n s  la  perspective  des  années 

1990,  l'analyse  des  facteurs  d'évo

lu t ion  déterminants  (économique, 

sociologique,  démographique  et 

cul ture l )  mont rent  que  " l a  con

sommat ion  de  ne ige"  des  pays 

européens  cont inuera  ŕ  cro î t re 

dans  la  prochaine  décennie  et  que 

la  concurrence  entre  les  pays 

récepteurs  deviendra  de  p l u s  en 

p lus  v i v e . 

L e  marché  opérera  des  choix  l iés 

aux  d iverses  contraintes  (taux  de 

change,  d i s t a n c e s ,  i n f l u e n c e s 

soc io cu l ture l les ,  longueur  des 

séjours  poss ib les . . . ) qui  sélection

neront  les pays  récepteurs  en  fonc

t ion  de  l eu r  capacité  ŕ  s'adapter  ŕ 

ces  nouvel les  demandes.  L ' h é b e r 

gement,  le  domaine  skiable ,  la 

gamme  de  produi ts complémentai

res  const i tueront  des  éléments 

déterminants  qui  or ienteront  la 

clientčle.  L e s  pol i t iques  t o u r i s t i 

ques  de  l ' A u t r i c h e  et  de  la  S u i s s e 

sont  ŕ  cet  égard  f o r t  i n s t r u c t i v e s , 

quant  ŕ  la  place  trčs  importante  qui 

est  assignée  au  T o u r i s m e en  leur 

se in . 

L a  croissance  du  marché  du  s k i , 

d ' ici  1 9 9 0 ,  la isse  en t revo i r  e n v i 

ron  de  3 4  m i l l i o n s de  s k i e u r s ,  so i t 

une  augmentation  de  5 8 %  en 

10  ans.  Cela  représente  un  taux  de 

croissance  i n f é r i e u r  de  moi t ié  ŕ 

celui  de  la  décennie  précédente  et 

huit  f o i s  in fé r ieur  au  taux  français 

des  années  7 0 / 8 0 . 

L e s  p l u s  fo r tes  p rogress ions  en 

volume  concernent  les  pays  déjŕ 

les  plus  fortement  émetteurs  (A l l e 

magne,  GrandeBretagne,  P a y s 

Bas  et  Belg ique)  et  représentent 

7  m i l l i o n s  de  s k i e u r s  supplémen

ta i res ,  marché  que  devraient  se 

partager  les  pays  récepteurs 

( A u t r i c h e ,  France  et  S u i s s e ) . 

Dans  cette  hypothčse,  la  France 

augmenterait  de  2  mill ions ( +  48  %) 

le  nombre  de  ses  s k i e u r s  ( inté

r ieurs  et  étrangers).  E n  conservant 

sa  part  de  marché  actuelle,  elle 

n ' a c c u e i l l e r a i t  e n v i r o n  q u e 

300  0 0 0  s k i e u r s  étrangers  s u r  les 

7  m i l l i o n s  supplémenta i res  et 

devra  donc  absorber  un  total  de 

2 , 3  m i l l i o n s de  s k i e u r s  nouveaux. 

D a n s  cette  hypothčse,  9 6  %  de  la 

demande  étrangčre  disponible  par

t i r a  s k i e r  s u r  les  champs  de  neige 

étrangers,  essentiellement  (et  dans 

l 'o rdre )  A u t r i c h i e n ,  S u i s s e  et  I ta 

l i e n . . . 

enjeux 
our  la  France 

L e s  enjeux  pour  la  France  sont 

donc  c la i rs  au  niveau  de  l ' évo lu 

t i o n  du  marché  européen  :  notre 

pays  at i l  les capacités  d'absorber 

une  par t  s u b s t a n t i e l l e  de  la 

demande  supplémentaire ,  f r a n 

çaise  ou  étrangčre,  d ' ic i  1990  ? 

L a  réponse  ŕ  cette  quest ion  peut 

ętre  mesurée  ŕ  l 'aune  de  deux 

variables  économiques  fondamen

tales  : 

—  les  emplo is  existants et  ŕ  créer 

—  les  recettes  nettes  en  devises 

E n  effet ,  entre  1970  et  1 9 8 0 ,  env i 

r o n  3 0  0 0 0  emplo is  t o u r i s t i q u e s 

nouveaux  ont  été  créés  en  zone  de 

montagne  par  le  développement 

des  spor ts  d 'h ive r ,  auxquels  i l  faut 

a jouter  u n  c h i f f r e  équiva lent 

incluant  des  emplois  de  type  indus

t r i e l  ( indust r ie  du  s k i ,  du  tex t i le , 

des  accessoires,  des  remontées 

mécaniques  et  du  bât iment) .  Cela 

représente  5 0  ŕ  6 0  0 0 0  emplo is 

créés  en  10  ans.  Compte  tenu  des 

emplo is  existants  en  1 9 7 0 ,  une 

est imation  prudente  conduit  ŕ  éva

luer  ŕ  un  m i n i m u m  de  100  0 0 0  les 

emplo is  existants en  1981  concer

nés  par  les  spor ts  d ' h i v e r  en 

F rance .  Ce  c h i f f r e  semble  cohé

rent  par  a i l l eurs  avec  les  données 

dont  on  dispose  s u r  les  emplo is 

t o u r i s t i q u e s  en  France . 

D 'au t re  part ,  les  recettes  nettes  en 

devises  pour  1981  ont  représenté 

( e s t i m a t i o n  prudente)  e n v i r o n 

1,5  m i l l i a r d  de  f rancs ,  et  p lus  de 

3  m i l l i a r d s  en  1 9 8 4 .  Ce  c h i f f r e , 

pour  important  q u ' i l  s o i t ,  n 'est 

malheureusement  pas  comparable 

ŕ  celui  réalisé  par  la  S u i s s e  ou 

l 'Au t r i che ,  de  3  ŕ  5  f o i s  supér ieur . 

P e u t  o n  envisager  la  créat ion 

d 'emplo is  nouveaux,  face  ŕ  quel 

marché,  et  le  solde  en  devise  peut

i l  ętre  amélioré  ? 

D a n s  la  bataille  déjŕ  engagée,  la 

France  possčde  des  a t o u t s  dé te r 

m i n a n t s ,  q u ' i l  l u i  appart ient 

d 'exp lo i ter  : 

L a  s i t u a t i o n  g é o g r a p h i q u e  des 

A l p e s  françaises  ŕ  7 0 0  k m  des 

régions  les p lus  riches  d ' E u r o p e  et 

les  p lus  peuplées,  dotées  des 

domaines  skiables  dont  les  carac

tér ist iques  géoclimatiques,  l 'éten

due  actuelle  et  f u t u r e de  ses  qual i 

tés  in t r insčques en  f o n t ,  de  l ' av is 

unan ime,  l ' u n  des  m e i l l e u r s  d u 

m o n d e . 

L e  s a v o i r  f a i r e  et  l ' image  de 

m a r q u e  est  une  retombée  directe 

du  développement  foudroyant  du 

marché  français  et  a  placé  la 

France  en  tęte  des  producteurs 

mondiaux  :  de  s k i s  et  d'accessoi

r e s ,  de  s p o r t s w e a r ,  de  remontées 

mécaniques. 

L e  savo i r  f a i re  des  indus t r i es  du 

bâtiment  et  des  aménageurs  f r a n 

çais  (publics  ou  pr ivés)  est  recher

ché  par  de  nombreux  pays.  O n 

peut  considérer  qu'aucune  stat ion 

nouvel le  dans  le  monde  n'a  été 

conçue  ou  développée  sans  q u ' u n 

ou  p lus ieures organismes  français 

aient  été  préalablement  consul tés , 

l o r s q u ' i l s  n'ont  pas  été  directement 

les  p romoteurs  associés  ou  pr inc i 

paux. 

E n f i n ,  la  n a t u r e  d u  marché  f r a n 

çais  e x i s t a n t ,  tend  ŕ  devenir  un 

marché  de  masse  et  cela  présente 

des  avantages  c o n s i d é r a b l e s . 

L ' a m o r t i s s e m e n t  des i n f r a s t r u c t u 

res  lourdes  mises en  place dans  les 

années  6 0 ,  est souvent déjŕ  réalisé, 

les  i n d u s t r i e l s  et  aménageurs  peu

vent  standardiser  l eu rs  p rodu i ts  et 

industr ia l iser  leur  d i f f u s i o n ,  e n f i n , 

en  coro l la i re ,  i l  y  a  donc  p o s s i b i 

lité  de  dégager  des  capacités  expor

tatr ices  grâce  ŕ  l 'existence  d ' u n 

marché  in té r ieur  v igoureux  et 

vaste. 

O n  peut  donc  s ' i n t e r r o g e r  s u r  la 

faiblesse  de  la  pénétration  f r a n 

çaise  actuelle  s u r  le  marché  euro

péen de  la  neige  (4 ,3  % ) .  Cont ra i 

rement  ŕ  ce  qui  a  pu  ętre  a f f i r m é 

quant  ŕ  l'échec  du  plan  neige,  con

sidéré  comme  "pičge  ŕ  d e v i s e s " , 

ce  n'est  pas  la  faiblesse  de  la  p r o s 

pection  commerciale  française  n i 

la  qualité  des  p rodu i ts  o f f e r t s  qui 

sont  en  cause,  n i  encore  le  niveau 

des  p r i x  ( 2 ) ,  mais  le  succčs  f o u 

droyant  qu'ont  remporté  les  spor ts 

d ' h i v e r  s u r  le  marché  in té r i eur 

f rançais  qui  expl ique  une  telle 

s i tua t ion . 

L a  faiblesse  —  relat ive  —  de  nos 

exportations  n'a  donc  pas  pour  o r i 

gine  une  inadaptation  de  nos  p r o 

d u i t s  ou  de  nos  p r i x  ŕ  la  demande 

européenne  mais  t ient  ŕ  notre 

impossibi l i té  de  produire  plus  pour 

sat is fa i re  cette  demande,  compte 

tenu  des  exigences  de  notre  mar 

ché  i n t é r i e u r .  L a  mise  en  śuvre 

d 'une  stratégie  de  développement 

ne  peut  donc  se  dispenser  d 'une 

pr ise  de  conscience  de  la  part  des 

responsables  nationaux  et  régio

naux  de  cette  s i tuat ion  tout  ŕ  fa i t 

or ig inale  par  rapport  ŕ  nos  v o i s i n s 

européens  et  des  opportuni tés 

qu 'e l le  o f f r e  pour  notre  pays. 

U n e  pol i t ique  tour is t ique  volonta

r i s t e  doi t  ętre  réa f f i rmée  et  m ise 

en  śuvre  associant  l ' E t a t ,  les  col 

lect iv i tés  locales,  les  aménageurs 

publ ics  et  p r ivés  ;  elle  permettrai t 

de  répondre  posi t ivement  ŕ  ces 

préoccupations. 

(1) C/Enquêtes  réalisées  aux Arcs. 

(2) Les études  montrent  que la 
France  est  fort  bien  placée  dans 
tous  ces domaines,  par  rapport  à 
ses concurrents...  malgré  beau-
coup  d'idées  reçues. 

P h o t o s Rapho 
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Les  contraintes  ŕ  lever  sont  de 
deux  natures  :  elles  concernent 
d'abord  les  rythmes  et  les  modes 
de  financement  ŕ  mettre  en  place  ; 
il  s'agit  surtout de  penser  les  relais 
financiers  entre  des  produits  tou
ristiques  identifiés et  des  marchés 
porteurs  et  solvables.  I l  y  a 
ensuite,  la  nécessité  de  déf inir  le 
type  et  la  localisation du  dévelop
pement  en  fonction  des  critčrers 
emploidevises.  Tous  les  sites  ne 
sont  pas exploitables et on  ne  sau
rait  confondre  produit touristique 
exportable  et  aménagement  de  lo i 
sirs  et  de  tourisme  d'intéręt  local 
ou  męme  régional. 

A  cet  égard,  le  marché  internatio
nal  du  ski  considčre  les  Alpes  du 
Nord  françaises,  et  la  Savoie  en 
part icul ier,  comme  offrant  des 
produits  et des  pr ix  parmi  les  plus 
compétitifs  du  monde. 

Une  polit ique  d'aménagement  du 
temps et de banalisation de  lits plus 
rigoureuse,  conduit  ŕ  prévoir  au 
préalable  la  création  d'une  of f re 
suscept ib le  de  sa t i s fa i re  l a 
demande.  Le  9 e  Plan  a  évalué  un 
volume  de création de  180  000  lits 
touristiques  nouveaux  sur  la  durée 
du  plan,  (19841988),  soit 36  000 
lits par an.  Nous  en sommes  lo in . . . 

Les  retombées  en  madčre  d'emploi 
ont  été  estimées,  toujours suivant 
le  9 e  Plan,  ŕ 20  000  créations et  la 
balance  en devises  ŕ un solde  posi
t i f  qui passerait  de  1,5  mi l l ia rd  de 
francs  (en  1981)  ŕ 4,5  milliards en 
1988  (en  francs  constants  1984). 

Le  montant  des  investissements 
nécessaires  a  été  évalué  ŕ  18  m i l 
liards de  francs, dont 2,5  milliards 
pour  les  infrastructures,  13  m i l 
liards  pour  l'hébergement  et  2,1 
milliards pour les remontées  méca
niques.  Les  objectifs  possibles  et 
la  stratégie ont donc été  clairement 
posés,  et  constituent  les  prémices 
d'un  nouveau  développement  des 
sports  d 'hiver  pour  la  France. 

D'ores  et  déjŕ,  une  double  préoc
cupation  doit  ętre  clairement 
posée  :  le  mode  de  la  répartit ion 
des  financements  nécessaires  ŕ  la 
réalisation  de  ces  objectifs. 

Lorsque  prčs  de  30  000  lits  nou
veaux  ont été construits entre  1965 
et  1980,  90  %  ŕ  95  %  des  inves
tissements ont été  financés  soit par 
appel  ŕ  l'épargne  privée  (achat  de 
résidence  secondaire,  locative  ou 
pas)  soit par  des emprunts  suppor
tés  par  des  sociétés  concession
nairs  (remontées  mécaniques...) 
avec  ou  sans  caution  des  commu
nes  d'accueil .  L'Etat  n'a  pris 
directement  ŕ  sa  charge  qu'une 
trčs  faible  partie  des  coűts  des 
infrastructures  lourdes,  leur  solde 
ayant  été  souvent  financé  par 
emprunts  ŕ  long  terme  (3). 

En  comparaison avec d'autres  sec

teurs économiques  (industrie, agri
culture,  e t c . )  et  quels  que  soient 
les  critčres  économiques  adoptés 
—  coűt par emploi créé,  retour  fis
cal ,  recettes  en  devise  par  franc 
investi  —  la  création  des  stations 
de  sports  d 'hiver  n'a  pas  coűté 
cher  ŕ  la  collectivité. 

Actuellement,  i l  ne  semble  pas 
réaliste  que  l'Etat  puisse  dégager 
des  ressources  substantielles pour 
accroître  sa participation dans  une 
nouvelle  politique  de  développe
ment et d'aménagement  de  la mon
tagne.  Aussi ,  i l  est  impérati f 
d'imaginer  quelles  ressources sont 
susceptibles  de  pourvoir  ŕ  son 
financement. 

La  création  d'une  épargne  de  l o i 
sir  " a d  h o c " ,  individuelle ou  col 
lective,  est  une  réponse  possible. 
A  partir  de  la  connaissance  du 
comportement  de  l'investisseur 
individuel  en  matičre  de  loisir ,  on 
peut  imaginer  une  politique  gou
vernementale,  définissant  la  doc
trine  économique  et  le  cadre  j u r i 
dique  d 'un  nouveau  circuit  de 
financement. 

La  doctrine devra  tenir compte  de 
deux  constatations  économiques 
qui  contredisent  certaines  idées 
reçues.  Tout  d'abord,  la mobilisa
t ion  d'une  épargne  de  loisir  indi 
viduelle  ne  s'opčre  pas  au  détr i 
ment  des  autres  épargnes,  en  par
t iculier,  celle  nécessaire  ŕ  l ' indus
trie  (4).  I l  s'agit  en  fait d'une  créa
t ion  d'épargne,  qui  provient  d 'un 
apport  personnel  réduit  (en  géné
ral 20  %  du prix d'acquisition d'un 
logement),  complété  par  un  crédit 
ŕ  long  terme  dont  l 'obtention  est 
motivée  essentiellement  par  une 
demande  forte,  nous  l'avons  v u , 
celle  du  loisir  et  des  sports  ŕ  la 
montagne.  Cette épargne  se subs
titue  ŕ  une  consommation et cons
titue  en  fait  une  forme  de capitali
sation personnelle ŕ long terme,  et, 
ŕ  la  différence  des  autres  place
ments,  trčs  fortement  motivée.  On 
ne  s'endette  pas  pour  acheter  des 
titres  en  bourse. 

Le  facteur essentiel étant  une  moti
vation  personnelle  trčs  forte  de 
l'acquéreur,  celuici  accepte  de 
comptabiliser  ses  revenus  non  pas 
en  terme  monétaire  mais  en  jouis
sance  pendant  les  périodes  de 
vacances.  Eventuellement,  vient 
s'ajouter,  en  complément,  un 
revenu  (2  ŕ 3  %  du capital  investi), 
lorsque  son logement  est  banalisé, 
c'etŕdire  mis en  location  pendant 
les  périodes  de  non  occupation. 
C'est  d'ail leurs  de  cette  activité 
que  proviennent  l'essentiel  des 
emplois  créés  et  les  recettes  en 
devises.  Cellesci  sont  d'autant 
plus  identifiables  qu'elles  sont  le 
fait  d'une  société de  gestion  hôte
ličre  spécialisée  ou  de  la  société 
d'aménagement. 

Si  l ' intéręt  est donc  puissant  pour 
l ' investisseur,  i l  l'est  aussi  pour 
l'aménageur,  car  il  peut  disposer 
de  financements  beaucoup  mieux 
adaptés  ŕ  une  activité  saisonničre. 
Les  circuits  financiers  classiques 
ont des exigences  de  rentabilité qui 
sont  restées  longtemps  incompati
bles  avec  les contraintes économi
ques  de  projets d'aménagement  en 
montagne. 

Le  rôle  de  l'Etat  devra  donc  con
sister ŕ concevoir un cadre,  encou
rageant  cette  forme  d'épargne,  sur 
le  plan jur id ique et  f iscal. L'amé
nagement du  remboursement  de 
la  T V A  ŕ  l'acquisition,  qui 
devrait  s'aligner  sur  le  régime 
industriel ,  le  régime  fiscal  des 
revenus  locatifs,  la  nature  et  la 
durée  des  pręts  aux  acquéreurs, 
tout  cela  constitue des  axes de  tra
vail  sur  lesquels  i l  est  urgent 
d'aboutir . 

En  contrepartie  de  cet  encourage
ment  de  l 'Etat,  les  modalités 
d'acquisition  pourraient  ętre  sou
mises  ŕ  des  conditions  précises. 
L'Etat  pourrait d'abord  exiger  que 
cellesci  s'appliquent  ŕ  des  pro
grammes  d'intéręt  particulier dans 
le cadre  d'un  aménagement  régio
nal  ou  national.  Seuls  les  loge

P h o t o  Rapho 

ments  banalisés  (donc  gérés  dans 
le  cadre  d 'un  bail  de  9  ans)  en 
seraient  bénéficiaires  ;  en  outre, 
seules  les  sociétés  gestionnaires 
homologuées  comme  le  sont  les 
hôteliers,  en  seront  bénéficiaires. 

Le  systčme  proposé  se  veut  donc 
équil ibré  pour  la  collectivité.  I l 
permet  par  des dispositions régle
mentaires  judicieuses  et  peu  coű
teuses de  répondre  positivement  ŕ 
une  demande  identifiée,  française 
et  européenne  tout  en  créant  des 
emplois  et des devises  et  en  renta
bilisant  les  investissements  exis
tants.  En f in ,  il  s'appuie  essentiel
lement  sur  l'expérience  acquise 
ces  derničres  années  par  les  amé
nageurs  publics ou privés, et  tente 
d'éviter  que  ne  se reproduisent des 
erreurs  du  passé.  En  effet,  au 
męme titre que  le  chčquevacance, 
cette  épargne  serait  un  formidable 
instrument  d'aménagement  du 
temps  et  du  terr i toire dont  dispo
seraient  les  Pouvoirs  Publics et  les 
collectivités  locales,  s'ils  déci
daient  de  lui  accorder  l 'attention 
qu ' i l  mérite.

(3) Rapport  SEATM — Ingénieur 
Général  Cumin. 

(4) Comme  j'ai  eu l'honneur  de 
l'exposer  devant  la Commission 
Dautresme  en 1982. 
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SALOMON  : 
L'ORDINATEUR 

AU  BOUT 
DES  PIEDS 

laeader mondial des sports d'hiver avec 
un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards 
200 millions en 198586, Salomon est 
N   1 mondial  de  la  fixation de ski alpin 
avec une part de marché  proche de 50 % 
N  2 mondial de la chaussure de ski alpin 
N   1 mondial de la chaussure fixation de 
ski de fond 
Tout  récemment,  Salomon  s'est diversifié 
dans l'équipement de golf en rachetant la 
Société  américaine  de clubs de golf Tay
lor  Made. 
Trčs international, Salomon  réalise  moins 
de 11 % de son chiffre d'affaires en France. 
Ses  plus grosses ventes se font en Améri
que  du  Nord  (38  %) au  Japon  (18  %) en 
Europe  (19 %) et dans  les pays  S c a n d i n a 

ves  (8 %). 

Le Groupe soustraite plus de la moitié de 
sa  production. La commercialisation est 
assurée  par  11  filiales  commerciales  ŕ 
l'étranger. 
Salomon est coté au marché ŕ  rčglement 
mensuel  de  la  Bourse  de  Lyon  depuis 
novembre  1984. 

PHOTO RAPHO 
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P o u r  mieux  répondre  aux  attentes 

des  s k i e u r s ,  et l e u r  o f f r i r  des  p r o 

d u i t s  f iables  et  i n n o v a t e u r s ,  p o u r 

a l ler  encore  p l u s  v i te  et p l u s  l o i n 

dans la technique,  Salomon  n'hésite 

pas ŕ u t i l i s e r  les ou t i l s  les p lus  per

f o r m a n t s  p o u r  la conception  et la 

réa l isat ion  de  ses  p r o d u i t s  :  a ins i 

la  C F A O  ou Concept ion  et  F a b r i 

cation  assistées  par ord ina teur . 

L e s  p remičres  applications  de 

C F A O  l 'ont  été au bureau  d ' E t u d e 

de  la  d i v i s i o n  C h a u s s u r e s de  s k i 

a lp in  ŕ p a r t i r de j u i n  1984 a f i n de 

commencer  ŕ t ra i ter  les  problčmes 

de  d é f i n i t i o n et de décl inaison de 

f o r m e s  complexes. 

É C R A N 

u'apporte  la  CFA 
ez  Sa lomon  I 

L ' é l a r g i s s e m e n t  de la gamme des 

p r o d u i t s  et  l eu r  renouvel lement 

do i t  s'accompagner  de  délais  de 

p lus en p lus  cour ts .  L a C F A O  per

met ,  ŕ  p a r t i r  d ' u n modčle  unique 

de  pičce,  : 

—  de " d é c l i n e r "  cette  pičce  dans 

toutes  les po in tu res  ; 

—  d 'ob ten i r  des plans  ŕ  chaque 

niveau  du processus d'étude et de 

fabr icat ion  ; 

—  d 'ob ten i r  une  bien  me i l l eure 

quali té  de  mou le ,  l 'us inage  par 

commande  numér ique  étant  supé

r i e u r  ŕ celui  obtenu  par les  métho

des  de  copiage  t rad i t ionne l les . 

—  de  t r a n s m e t t r e  aux  s o u s 

t ra i tants  o u t i l l e u r s  le modčle de la 

pičce ou d 'un moule  sous  fo rme de 

bande  magnétique  :  les  s o u s 

t ra i tants  commencent  en  effet  ŕ 

s 'équiper de systčme de C F A O , et 

i l s  pourront u t i l i se r  directement  les 

données  issues  de la C F A O  S a l o 

m o n .  Cette  u t i l i s a t i o n  directe  des 

i n f o r m a t i o n s  évite  u n long  t ravai l 

d 'analyse  a ins i  que  les  e r r e u r s 

d ' in te rpré ta t ion . 

 D e s c r i p t i o n d u m a t é r i e l 

Le f o u r n i s s e u r d u s y s t è m e es t 

C o m p u t e r v i s i o n , s o c i é t é a m é -

r i ca ine , qu i a c o n ç u auss i le 

log ic ie l d ' a p p l i c a t i o n m é c a n i -

q u e p e r m e t t a n t la c o n c e p t i o n 

et l 'usinage de pièces t r i -d imen-

s i onne l l es . 

Le s y s t è m e ac tue l c o m p r e n d : 

 1 o r d i n a t e u r c e n t r a l 

 4 p o s t e s de t r ava i l c o m p o -

sés c h a c u n de : 

- 1 é c r a n g r a p h i q u e c o u l e u r 

- 1 t ab le t t e pour ent rer les d o n -

nées 

- 1 s t y l o o p t i q u e 

- 1 i m p r i m a n t e 

- 1 c lav ie r 

T A B L E T T E E T S T Y L O 

. M P R I M A N T E 

C L A V I E R 

v ien t à so n t o u r " c o n s t r u i r e "  de 

la męm e faço n u n moul e autou r d u 

modčl e de l a pičc e et a accč s à des 

p r o g r a m m e s permet tan t l 'étud e 

de s écoulement s l o r s de l ' i n jec 

t i o n . 

E n f i n , u n spécia l is t e de l 'us inag e 

v iendr a génére r s u r l e sys tčme , l a 

gamm e d 'us inag e et le s parcour s 

d ' o u t i l s nécessaire s à l 'us inag e en 

mou le . 

O n peu t a ins i s i m u l e r complčte 

men t l e fonc t ionnemen t d 'un e 

pičce , l a fa isab i l i t é d ' u n mou l e et 

s o n us inag e avan t męm e d ' a v o i r 

réa l is é phys iquemen t l a fabr ica 

t i o n . 

4 façons d'entrer les données 
A Digitalisation 

forme 
esthétique 

Plans 
existants 

Modification 
pièces 

existantes 
Conception 

pure 

Base de données 
Modèle tri-dimensionnel 

Plans 
Usinage 

de 
maquettes 

Conception 
de 

moules 

Déclinaison 
pointures ou 
gammes de 

produits dérivés 

Usinage de 
moules par 
copiage 

Usinage des moules 
ou électrodes par 

commande numérique 
V 

4 façons de sortir les informations de la base de données 
 des d i s q u e s du rs de 3 0 0 M o 

 1 t r a c e u r de p lans B e n s o n 

 1 i m p r i m a n t e 

 1 d é r o u l e u r de b a n d e s m a -

g n é t i q u e s 

 1 m o d e m p o u r l ia ison t é l é -

p h o n i q u e a v e c les m a c h i n e s à 

c o m m a n d e n u m é r i q u e 

T o u t le s y s t è m e C F A O es t 

o rgan isé a u t o u r du c o n c e p t de 

" b a s e de d o n n é e s " , c ' e s t - à -

d i re l ' e n s e m b l e des i n f o r m a -

t i o n s (sous f o r m e n u m é r i q u e ) 

qu i s e r v e n t à dé f in i r c o m p l è t e -

m e n t u n ob je t d a n s l ' espace à 

3 d i m e n s i o n s . 

Conr 

.-c 
m m e n t uti l ise- t 

FA O ? 

A l 'aid e de l a v i s u a l i s a t i o n s u r 

écra n et des commande s permet 

tan t de crée r des l i g n e s , courbes , 

su r f aces , l e concepteu r " c o n s 

t r u i t "  u n modčl e t r i - d i m e n s i o n n e l 

représentan t l a pičc e à ob ten i r . 

S u r ce modčle , i l peu t fa i r e des 

calcul s de d imens ionnement , fa i r e 

de s déc l i na i son s de p o i n t u r e s 

( chaussu res ) , crée r des p r o d u i t s 

d é r i v é s , v é r i f i e r des assemblage s 

en déplaçan t so n modčl e dan s 

l 'espac e ( t rans la t i o n o u ro ta t i on ) . 

A y a n t conç u sa pičce , i l peu t fa i r e 

de l a cotat io n ( le s d i m e n s i o n s fon t 

part i e d u modčle ) et fa i r e trace r u n 

pla n automatiquemen t : cett e étape 

rest e nécessair e p o u r le cas o ů o n 

p o u r s u i v r a i t pa r le s méthode s t r a 

d i t i onne l l es . 

D a n s l'étap e su i van te , u n techni 

cie n d u burea u de méthode s moul e 

L e s f i ch ie r s d 'usinag e son t ensui t e 

t r a n s m i s pa r l i a i s o n té léphoniqu e 

v e r s de s machine s d 'us inag e à 

command e numér i que . 

O n a la poss ib i l i t é d 'us ine r soi t des 

maquette s qu i se rv i ron t à l 'usinag e 

d u mou l e o u d 'é lect rode s pa r 

copiage , so i t de s é lect rodes , so i t 

d i rectemen t le mou le . 

.a f o r m a t i o n , 
lar t i e caché e 

CFA O 

A f i n d 'ę t r e m ieu x arm é p o u r r e s 

pecte r la quali t é et le s déla is , S a l o 

m o n s 'es t impos é no n seulemen t 

de s i nves t i s semen t s dan s le s tech 

n ique s le s p l u s mode rnes , ma i s 
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aussi une formation indispensable 

de la majorité des techniciens 

d'étude et de méthode. 

En  faisant coďncider le démarrage 

d'une nouvelle activité, celle  de  la 

chaussure  de  ski alpin et l'appari

tion d'outils trčs nouveaux pour 

leurs utilisateurs, Salomon a en 

partie contourné le problčme des 

obstacles humains qui auraient pu 

éventuellement  surgir  dans un 

autre contexte. 

Dans la mesure  en  effet oů  l'acti

vité chaussures était relativement 

récente,  les  habitudes n'étaient  pas 

encore ancrées et la CFAO  se 

ramenait finalement ŕ  une  innova

tion parmi beaucoup d'autres. 

La CFAO a été développée ŕ la 

division Chaussure et sera étendue 

progressivement aux autres divi

sions. 

Des stages de formation  interne 

permettront  de  former d'autres uti

lisateurs ŕ cette nouvelle techno

logie. 

En conclusion, la CFAO permet 

des gains : 

—  de délai 

—  de qualité 

—  de productivité 

C'est  un  outil trčs performant mais 

ce  n'est qu'un outil qui ne  se subs

titue  pas  au  savoirfaire du concep

teur, du  mouliste  ou  de  l'usineur. 

PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE SALOMON SA 

Georges SALOMON 
est né à Annecy le 18 novembre 1925 

I s s u d ' u n e f a m i l l e m o d e s t e ( s e s p a r e n t s s o n t o u v r i e r s ) 

i l p o u r s u i t d e s é t u d e s d ' i n s t i t u t e u r m a i s r e n o n c e à u n e 

c a r r i è r e t r a n q u i l l e e t s e l a n c e e n 1 9 4 7 a v e c s o n p è r e 

F r a n ç o i s d a n s l a f a b r i c a t i o n d e l a m e s d e s c i e e t d e c a r -

r e s d e s k i . 

— E n 1 9 5 4 , F r a n ç o i s e t G e o r g e s S a l o m o n a c h è t e n t l a 

l i c e n c e d ' e x p l o i t a t i o n d ' u n t e n d e u r d e s é c u r i t é d e s k i : 

l e l i f t , e t d é c i d e n t d e j o u e r t o u t e l e u r a f f a i r e s u r c e s e u l 

p r o d u i t . 

P r é s e n t é a u S a l o n d e G r e n o b l e , l e t e n d e u r " l i f t "  c o n -

n a î t u n t r i o m p h e e t s e v e n d b i e n t ô t p a r m i l l i o n s . 

— E n 1 9 7 2 , l a S o c i é t é S a l o m o n e s t l e a d e r m o n d i a l d e l a f i x a t i o n d e s k i . A u j o u r d ' h u i , 

e l l e d é t i e n t p r è s d e 5 0 % d u m a r c h é m o n d i a l . 

— E n 1 9 7 4 , c h a n g e a n t d é l i b é r é m e n t d e t e c h n o l o g i e , G e o r g e s S a l o m o n s e l a n c e 

a v e c s u c c è s d a n s l a c h a u s s u r e d e s k i a l p i n . 

A p r è s c i n q a n s d e c o m m e r c i a l i s a t i o n , S a l o m o n d e v i e n t n  2 m o n d i a l d e l a c h a u s -

s u r e d e s k i . 

— E n 1 9 8 0 , u n n o u v e a u p a r i e s t t e n u a v e c l a m i s e a u p o i n t d ' u n e c h a u s s u r e — 

f i x a t i o n d e f o n d . 

A l ' i s s u e d e l a s a i s o n 1 9 8 3 - 1 9 8 4 , S a l o m o n s ' a f f i r m e c o m m e n  1 m o n d i a l d u f o n d 

e t i m p o s e s o n s y s t è m e ( S N S :  S y s t è m e N o r d i q u e S a l o m o n ) à d e s p r o d u c t e u r s d e 

c h a u s s u r e s r é p u t é s à l ' é t r a n g e r . 

— T o u t r é c e m m e n t , S a l o m o n s ' e s t d i v e r s i f i é d a n s l ' é q u i p e m e n t d e g o l f e n r a c h e -

t a n t l a S o c i é t é a m é r i c a i n e d e c l u b s d e g o l f , T a y l o r M a d e . 

— A u j o u r d ' h u i , a v e c u n c h i f f r e d ' a f f a i r e s d e p l u s d e d e u x m i l l i a r d s 2 0 0 m i l l i o n s 

d e f r a n c s p o u r l ' e x e r c i c e 1 9 8 5 - 1 9 8 6 , l e G r o u p e S a l o m o n e s t l e a d e r m o n d i a l d e s 

s p o r t s d ' h i v e r . 

11 9 1 7 € È ZT -  f 1 7 1 7 2 
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Groupe Les Arcs 
LA  D I M E N S I O N  I N T E R N A T I O N A L E  DES  L O I S I R S 

GIE GROUPE LES ARCS 
Président.  I_e Groupe Les Arcs : 20 ans de profes
RogerGODINO , ^ . , ^ 
Directeur Général:  sionnahsme, de passion et de performances 
Jean-Pierre SONOIS  dans le tourisme et les loisirs ! 
Administrateur:  Le succčs de réalisations exemplaires 
Jean-Luc MARGOT DUCLOT  e n  m a t i č r e  d e  stations de sports d'hiver, mais 

aussi de centres de tennis et de golf, oů rien n'a 
été laissé au hasard : implantation sur des sites 

de grande classe, aménagements touristiques et de loisirs s'appuyant sur un 
savoirfaire avancé dans le domaine marketing et financier, etc. 

Cet esprit d'entreprise est caractérisé par un management valorisant 
pour  les hommes et  les équipes qui l'animent. Aussi l'esprit d'avantgarde, 
l'exigence de qualité du Groupe Les Arcs et sa connaissance du contexte inter
national permettentils dčs maintenant l'ouverture sur des marchés nouveaux 
en France et ŕ l'étranger: sports d'hiver bien sűr, mais aussi golfs et parcs. 

Le "savoirfaire" d'une ingénierie qui sait s'exporter et atteindre une 
dimension internationale dans tous les domaines: 
 Stratégie s générale s d'aménagemen t touristique , 
 Études financičre s et de faisabilité , 
 Maîtris e d'ouvrage s et maîtris e d'ouvrage s déléguées , 
 Gestion et commercialisation . 

OPÉRATIONS DANS LESQUELLES LE GROUPE LES ARCS EST ENGAGÉ 

MONTAGNE (HIVER ET ÉTÉ) 

Les Arcs (France) 
Borovet z (Bulgarie ) 
Valle Nevado (Chili ) 
Motien Lin (Chine) 
Mount Allan (Canada) 
Hawkridg e (Canada) 
Auli (Inde) 

MER, GOLFS ET PARCS 

Lacanau (France) 
Benode t (France) 
Vendée (France) 
Auray-Quibero n (France) 
Val de Loire (France) 
Cotenti n (France) 
Digne (France) 
Ghar El Melh (Tunisie ) 
Chine 
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F 

POMAGALSKI 
Vous  prendrez  bien 
un  petit  remontant  ! 

par  Philippe BELLATO N 
Directeur  Commercial 

abricant  de  remontées  mécaniques 
depuis 1936, POMA a été présent en Savoie 
dčs  le début  des équipements  de sports 
d'hiver. 
C'est  aussi en Savoie  que POMA  a  battu 
par  2 fois  le record mondial de  capacité 
de  cabine  de téléphérique. Tout  d'abord 
en 1982, ŕ Val Thorens avec 150 passagers 
par  cabine,  puis  ŕ  Courchevel  en  1984 
avec  160  passagers  par  cabine,  actuel 
record  du monde. 
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E n t r e  les  deux  réa l isa t ions ,  une 

sér ie  d ' i n n o v a t i o n s ,  rendues  pos

sibles  par  " l ' o u v e r t u r e " des  auto

r i tés  de  cont rô le ,  ont  t r a n s f o r m é 

les  données  des  f u t u r s  té léphér i 

ques  ŕ  vaetvient.  A  Courcheve l , 

le  poids  total  en  charge  de  2 2  t o n 

nes  par  cabine  rendait  douteuse 

l 'eff icacité  des  t rad i t ionnels  f r e i n s 

de  char io t .  P o u r  la  premičre  f o i s , 

un  câble  t racteur  unique  est  con

sidéré  s u f f i s a m m e n t  fiable  p o u r 

que  les  f r e i n s  de  char iot  soient 

remplacés  par  u n  freinage  s u r  les 

pou l ies .  P o u r  cela,  un  contrô le 

magnétoscopique  de  sécuri té  est 

effectué  t rčs  régul ičrement  (toutes 

les  7 5  heures  p o u r  la  premičre 

année  d 'exp lo i ta t ion) .  E n  fa i t ,  i l 

s 'agi t  d 'une  boucle  sans  fin  épis

surée,  donc  sans culots d'ancrage  ; 

la  fixation  de  la  cabine  est  réa l i 

sée  par  une  pince  débrayable  en 

chapeau de  gendarme  (double).  E n 

gare,  u n  systčme  hydrau l ique 

débraye  la  pince  ŕ  la  demande, 

l ibérant  la  boucle  de  câble.  Cette 

s o l u t i o n  permet  en  out re  de  garer 

les  deux  cabines  en  gare  basse  en 

cas  d ' in tempér ies .  L e  gain  de 

poids  est  de  prčs  de 3  tonnes  par 

cabine. . . 

L a  suppress ion  du  f r e i n de  chariot 

est  l 'une  des  innovat ions  du  télé

phérique  de  la  Sau l i re ,  innovat ions 

que  l ' o n  re t rouve  dans  le  systčme 

de  pilotage  de  l 'apparei l ,  doté  de 

6  m i c r o  p r o c e s s e u r s ,  ou  encore 

dans  les  quais  relevables  hydrau 

l iquement  servant  de  barr ičres  aux 

passagers  en  attente,  et  permettant 

de  l ibé re r  une  grande  place  pour 

l 'entrée  de  la  cabine  en  gare. 

S i  la  S a v o i e ,  dans  le  domaine  des 

T r o i s  V a l l é e s ,  détient  encore  ces 

deux  records  du  monde  de  capa

cité  en  té léphér ique,  c'est  auss i 

dans  les  T r o i s  Va l lées  que  l ' o n 

retrouve  la  concentrat ion  la  p l u s 

forte  au  monde  de  télécabines,  tou

tes  réal isées  par  P O M A .  I l  faut 

s a v o i r  que  dans  la  seule  vallée  de 

M é r i b e l ,  10  t ronçons de  télécabi

nes  sont  actuellement  en  serv ice . 

L e  domaine  des  T r o i s  Va l l ées , 

c'est  au jourd 'hu i ,  en  1 9 8 6 ,  prčs  de 

2 0 0  remontées  mécaniques  de  tous 

types.  L e  domaines  des  T r o i s  V a l 

lées  est  en  lu i męme  un  record 

m o n d i a l ,  mais  la  Savoie  a  bien 

d 'aut res  r ichesses  en  matičre  de 

remontées  mécaniques.  O n  t rouve 

maintenant  des  équipements  de 

concept ion  t o u t  ŕ  f a i t  récente, 

comme  aux  A r c s ,  oů  u n  télésičge 

v ient  d 'ęt re  m i s  en  serv ice ,  ou 

encore  ŕ  Champagny  oů  la  l i a i s o n 

avec  L a  Plagne  est  en  t r a i n  d 'ętre 

modi f iée  de  télésičge  en  une  télé

cabine  10  places  debout  —  tout 

nouveau  modčle  récemment  lancé 

s u r  le  marché.  S i  l ' o n  passe  côté 

M a u r i e n n e ,  on  t r o u v e  ŕ  V a l l o i r e 

une  télécabine  6  places  a s s i s e s , 

réalisée  p o u r  l ' h i v e r  8 5 / 8 6 ,  in té

grant  tout  le  savoir  fa i re de  P O M A 

en  matičre  d 'apparei ls  débraya

b les ,  et  les  composants  les  p l u s 

récents,  notamment  le  réducteur 

planéraire  P O M A  K I S S L I N G .  E n 

poursu ivant  dans  la  M a u r i e n n e ,  la 

station  de  L a  N o r m a  a  fait  ces  der

n ičres  années  un  énorme  e f f o r t 

d 'équipement,  ent ičrement  réalisé 

par  P O M A ,  tant  en  télésičges 

débrayables  qu 'en  télésičges  fixes 

et  en  t é l é s k i s .  O n  peut  d i re  que  ce 

n 'est  pas  p o u r  r ien  que  P O M A 

s ' e s t  inscr i te dans  les  E n t r e p r i s e s 

qu i  sout iennent  la  candidature  de 

la  Savoie  p o u r  les  Jeux  O l y m p i 

ques  d ' h i v e r  de  1 9 9 2 .  E n  e f fe t , 

pendant  de  longues  années,  le 

département  de  la  Savo ie  a  été  le 

département  f rançais  qui  a  le  p l u s 

inves t i  dans  les  remontées  méca

n iques .  A u  t ravers  de  ce  s o u t i e n , 

P O M A  a  v o u l u  concrét iser  son 

appartenance  ŕ  une  sorte de  " C l u b 

F r a n c e "  du  savoir  fa i re en  matičre 

de  s p o r t s  d ' h i v e r .  L a  présence  de 

P O M A  prend  auss i  une  tout  autre 

forme  en  Savoie,  puisque  sa  filiale, 

Téléphérique de la Saulire ŕ Courchevel. Record du monde 
160 personnes/cabine 

Télécabines 10 places debout 

la  S A C M I ,  ŕ  M o n t m é l i a n ,  est  le 

producteur  de  tous  les  ensembles 

de  vo ies  pr incipales  de  gares  des 

appareils  débrayables  tant  pour  les 

télésičges  que  pour  les  télécabines 

de  tous  types  et  les  té léphériques 

débrayables.  T o u s  les  apparei ls 

P O M A  débrayables  réa l isés  au 

monde  sont  équipés  de  ces  com

posants  fabr iqués  ŕ  M o n t m é l i a n , 

ce  qui  rev ient  ŕ  d i re  q u ' o n  les 

retrouve  aussi  bien  aux  E t a t s  U n i s , 

comme  la  télécabine  qui  t raverse 

le  M i s s i s s i p i ,  au  Canada,  ou  en 

A l g é r i e  s u r la  télécabine  de  B l i d a , 

ou  encore  en  Corée  ou  en  S u i s s e . 

C 'es t  a ins i  que  s i  le  département 

de  la  Savo ie  a  été  pendant  de  l o n 

gues  années  le  p r e m i e r  cl ient  de 

P O M A .  P O M A ,  en  r e t o u r ,  est 

aussi  le  premier  client  de  la  Savoie 

en  mat ič re  d 'équ ipements  de 

remontées  mécaniques  pour  les 

s p o r t s  d ' h i v e r ,  ou  pour  d 'autres 

équipements ,  comme  des  équipe

ments  t o u r i s t i q u e s ,  v o i r e ,  des 

t ransports  urbains.  A joutons  q u ' u n 

invest issement  d ' e n v i r o n  5  m i l 

l i o n s  de  f rancs  vient  d 'ętre  réal isé 

ŕ  la  S A C M I ,  pour  permettre  le 

développement  de  la  nouvel le 

technique  du  prémontage  en  ate

l ier  de  tous  les ensembles  des  voies 

d'embrayage  et  de  débrayage. 

L a  technique  du  prémontage  en 

atelier  a  p e r m i s  ŕ  P O M A  de  déve

lopper  la  quali té  de  ses p r o d u i t s , 

par  une  exécution  complčte  en  ate

l i e r ,  y  c o m p r i s  les  tests  de  fonc

t ionnement,  et  de  s i m p l i f i e r  les  t ra 

vaux  s u r chantier  au  s imple assem

blage  d 'ensembles  ent ičrement 

p rémontés .  Cette  technique  est 

d ' a i l l e u r s  repr ise pour  l 'ensemble 

gare  motr ice  type  A L P H A ,  qui  a 

été  récemment  développé  par 

P O M A  ŕ  cette  fin.  E n  fa i t ,  la  tech

nique  du  prémontage  a  p e r m i s  de 

passer  d ' u n  stade  en  part ie  a r t isa 

nal  ŕ  u n  stade  i n d u s t r i e l  beaucoup 

p l u s  avancé,  amél iorant  ŕ  la  f o i s 

la  fiabilité  des  composants  et  les 

délais  de  l i v r a i s o n .  E l l e  a  par  con

tre  exigé  une  p l u s  grande  standar

d isat ion  des  éléments  et  p e r m i s  de 

" d é s a i s o n n a l i s e r "  en  grande  par

t ie  la  p roduct ion . 

O n  observe  que  l ' é v o l u t i o n  du 

marché  s 'o r ien te  de  p l u s  en  p l u s 

v e r s  des  inves t issements  l o u r d s 

type  appareils  débrayables,  et  l 'on 

peut  penser  que  la  place  de  la 

S A C M I  grandira  dans  les  produc

t i o n s  P O M A  au  cours  des  années 

ŕ  v e n i r . 
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L'ENJEU  OLYMPIQUE 
par  François LEPINE 

Directeur  Général des Services du département de la Savoie 
Directeur  du Comité de Candidature aux Jeux Olympiques 

d'hiver  de 1992 

A L B E R T V I L L E 
C O M I T E D E 

C A N D I D A T U R E A U X 1 9 92 
JEUX OLYMPIQUE S 

D 'HIVE R 
FRANC E 

\me 5 D É C E M B R E 1 9 8 1 , J E A N - C L A U D E KILLY 
ET MICHEL BARNIER, ACTUEL PRÉSIDENT D U C O N -
SEIL GÉNÉRAL D E S A V O I E , DÉCIDENT D E LANCER 
LA CANDIDATURE D E LA S A V O I E A U X J . O . D E 
1 9 9 2 . L E 1 7 OCTOBRE 1 9 8 6 , LE C O M I T É INTER-
NATIONAL O L Y M P I Q U E ANNONCERA LE C H O I X 
DÉFINITIF D U SITE O L Y M P I Q U E . A V A N T CETTE 
D A T E , IL Y AURA E U U N E PÉRIODE D'ÉLABORA-
TION M I N U T I E U S E D U DOSSIER. A P R Č S LE 1 7 
OCTOBRE, E N CAS D E SUCCČS C E SERA LA CON-
CRÉTISATION D E S C H O I X OPÉRÉS, LE TRAVAIL 
D'ORGANISTION E N GRANDEUR RÉELLE. 
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DOSSIER 

La  tâche  du  Comité  de  candidature 
était  de  prendre  d'abord  la  dimen
sion  des  jeux  puis  de  s'organiser 
pour  donner  toutes  ses  chances  ŕ 
la  candidature.  J'exposerai  pour 
finir  les  réponses  apportées  aux 
principaux  problčmes  d'organisa
t ion  qu ' i l  faudra  traiter  en  cas  de 
succčs de  la candidature  savoyarde. 

La  premičre  dimension  des  Jeux 
Olympiques,  celle  qui est  leur  rai
son  d'ętre,  c'est  bien  entendu  la 
dimension  sport ive.  Les  J .O. 
d 'h iver ,  ce  sont  d'abord  une  cen
taine  d'épreuves  ou  de  matchs, 
dans  une  quinzaine  de  spécialités 
par  le  ski de  fond  et  le  bobsleigh. 

L'ensemble  est  concentré  sur  une 
période  de 1 5  j ou rs ,  et  concerne 
environ 1  50 0  athlčtes  et  accom
pagnateurs.  Pour  la  Savoie,  la 
dimension  sportive des jeux  appa
raît  relativement  facile ŕ  maîtriser. 
Les  Alpes  françaises  ont  déjŕ 
accueilli  les J .O.  d 'hiver  (Chamo
nix 1924 ,   Grenoble 1968) . 

Plusieurs  des  stations  de  Taren
taise  ont  l 'habitude  des  grandes 
c o m p é t i t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s 
(championnats  du  monde  de  ski 
artistique  et  acrobatique  ŕ  Tignes, 
Coupe  d 'Europe  de  descente 
homme  et  supergéant  ŕ  Mer ibe l , 
Cr i té r ium  de  la  premičre  neige  ŕ 
Val  d' Isčre,  e t c . . )  ;  et  avec  une 
capacité  actuelle  de 20 0 00 0  l i ts , 
ces  męmes  stations ont  les  moyens 
d'un  accueil  ŕ  la  mesure  des  J .O. 

Audelŕ  des  épreuves  sportives, 
les  J .O.  sont  bien  entendu  égale
ment  un  spectacle.  De  ce  point  de 
vue,  les  J .O.  d 'h iver  se  di f féren
cient  des J .O.  d'été  par  une  moin
dre  importance  du  nombre  des 
spectateurs,  et  le  rôle essentiel  des 
retransmissions  télévisées,  qui 
contribuent  largement  ŕ  l ' impact 
mondial  des  Jeux.  Ce  qui  amčne 
ŕ  évoquer  la  dimension  économi
que  de  l'événement. 

Il  y  a d 'abord  ce que  les Jeux  coű
tent,  principalement  en  termes 
d'équipements  et  de  personnel. 
Sur  ce  point ,  le  Comité  de  candi
dature  a  tenu  ŕ  t i rer  les  leçons  de 
certaines  expériences  passées,  et  ŕ 
prendre  exemple  sur  les  Jeux  de 
Los  Angeles  ou  de  Sarajevo  qui 
furent  "bénéf ic ia i res" . 

I l  y  a  ensuite  ce  que  les jeux  peu
vent  rapporter,  non  de  maničre 
immédiate,  mais  sous  forme  de 
retombées  économiques  pour  la 
Tarentaise,  le département  et  dans 
une certaine  mesure  pour  la  France 
entičre.  Ces  retombées  sont  év i 

demment  di f f ic i les ŕ  chi f f rer .  On 
peut  évoquer  les  conséquences 
immédiatement  positives  pour 
tou te  l ' i n d u s t r i e  t o u r i s t i q u e 
savoyarde,  pour  les  entreprises 
appelées  ŕ  construire  les  infras
tructures et  les équipements  néces
saires  aux  Jeux.  Les  collectivités 
disposeront  aprčs  les jeux  de  p lu 
sieurs  de  ces  équipements.  Mais 
les jeux  auront  aussi  un  effet  trčs 
général  de  promotion de  la  Savoie, 
de  son savoir  faire.  Les  médias  du 
monde  entier parleront de  la  région 
durant  quinze  jours .  On  peut  en 
attendre  l 'ouverture  de  nouveaux 
marchés,  un  aff lux  touristique 
dans  les  années  suivantes,  e t c . . 

V u  de  cette  maničre,  l 'enjeu  des 
J . O .  d 'h iver  pouvait  paraître 
impressionnant,  mais  i l  était  clair 
q u ' i l  n'était  pas  hors  de  portée  de 
la  Savoie,  pourvu  que  la  candida
ture  soit  bien  préparée. 

—  Donner  toutes 
ses  chances 
la  candidatun 

L'organisation  générale  de  la can
didature a été confiée  en 198 4  ŕ  u n 
C o m i t é  de  C a n d i d a t u r e ,  présidé 
par  M .  Michel  Barnier,  Président 
du  Conseil  Général  de  Savoie  et 
Député,  regroupant  des  représen
tants  de  l 'Etat,  du  Comité  Natio
nal  Olympique  sport i f  français 
(CNOSF) ,  de  la  région  Rhône 
Alpes,  du  département  de  la 
Savoie,  des  fédérations de  ski et  de 
sports  de  glace,  des  communes 
concernées  et du  Comité  Régional 
de  Ski . 

Le  comité  dispose  d 'un  commis
sariat  ŕ  la  candidature  organisé  en 
plusieurs  commissions  de  travail 
(coordinat ion,  études  techniques, 
promot ion  ;  gestion  financičre). 

Le  Comité  s'est  adjoint  en  outre 
les  services  d'un  cabinet  de  con
seils  en  organisation,  gestion  et 
informatique  (Ar thur  Andersen  et 
Cie)  pour  l 'aider  dans  la  gestion 
de  la  candidature  et  de  plusieurs 
sociétés  spécialisées  dont  ISC. 

Avec  l'aide  d 'un  C o m i t é  des 
s p o r t i f s ,  le  commissariat  a  été  ŕ 
męme  d'élaborer  un  dossier  pré
cisant  les  diverses  données  de  la 
candidature,  dossier  remis  au 
Comité  International  Olympique  le 
10  mars 1986 . 

Par  ail leurs,  un  " c o m i t é  de  par 
ra inage"  regroupant  diverses  hau
tes  personnalités,  a  été  créé,  ainsi 
qu'une  "associat ion  de  soutien  ŕ 
la  Savoie  o l y m p i q u e " ,  présidée 
par  JeanClaude  K i l l y . 

Le  rôle  de  cette  association  mérite 
d'ętre  souligné  car  i l  est or ig ina l . 

I l  s'agit,  en  effet,  d 'un  regroupe
ment  de  quinze  grandes  entrepri
ses françaises  (*)  qui ont décidé  de 
soutenir  la  candidature  de  la 
Savoie,  ŕ  la  fois par  une aide  finan
cičre,  et  par  une  mobil isation  des 
énergies,  associant  ainsi  leur 
image  ŕ celle  de  la  réalisation  d'un 
projet  dynamique  et  ambit ieux. 

Dans  une  perspective  dif férente, 
sous  l'égide  de  la  C C I  de  Savoie, 
sont  regroupés  les  "soutiens  régio
n a u x " ,  c'estŕdire  les  entreprises 
et  partenaires  savoyards  qui  mani
festent  leur  adhésion  et  leur  sou
tien  ŕ  la  candidature. 

Mais  i l  ne  suffisait  pas  de  mettre 
en  place  une  solide organisation et 
de  s'assurer  de  soutiens  financiers 
et  économiques  pour  donner  tou
tes  ses  chances  ŕ  la  candidature 
savoyarde.  Le  Comité  de  candida
ture  s'est  soucié  trčs  tôt  de  mobi 
liser  les  savoyards  autour  du  pro
je t ,  af in  d'appuyer  la  candidature 
par  le  poids  de  toute  une  commu
nauté. 

Les  diverses actions dans ce  sens  : 
création  d 'un  " l o g o "  associant  la 
f lamme  olympique  ŕ  l 'emblčme 
savoyard,  d i f fusion  d 'un  bul let in 
mensuel  sur  la candidature,  envois 
de  cartes  postales  en  faveur  des 
J . O . ,  e t c . .  ont  réussi  audelŕ  des 
espérances.  Le  département  a  pu 
donner  récemment  aux  membres 
du  C I O  en  visite,  l ' image  d'une 
mobilisation  générale  en  faveur  de 
la  candidature. 

Dans ce  cadre  de  travail ,  la  Savoie 
a pu élaborer  des  solutions pour  les 
grands  problčmes  qui  se  poseront 
si  les  Jeux  ont  bien  lieu  ŕ  Alber t 
vi l le  en 1992 . 

I I I  —  Résoudre 
les  grands 
problčmes 

• 
L'organisation  des  épreuves  tout 
d'abord  : un  calendrier  indicatif a 
été  fixé,  et  les  épreuves  ont  été 
réparties  entre  les  stations,  en 
fonction  des  équipements  exis
tants,  des  installations  possibles, 
e t c . .  une  dizaine  de  stations  sont 
concernées,  y  compris Albertvi l le, 
qui  est  la  v i l le  off iciel lement  cen
tre  de  la  candidature. 

L'hébergement  ne  pose  que  des 
problčmes d'ajustement  : la station 
thermale  de  BridesLesBains. 
modernisée,  accueillera  le  Vi l lage 
olympique  ;  le  C I O ,  les  Fédéra
t ions,  les  Comités  olympiques 
nationaux  seront  logés  ŕ  Mer ibel 
et  Courchevel . 

Les  transports, en  revanche,  do i 
vent  ętre  considérés  avec  un  soin 

part icul ier.  Dčs 198 6  a  été  signé 
un  plan  Etatdépartement  pré
voyant  l 'améliorat ion  des  accčs 
routiers (2x 2  voies jusqu'ŕ  Mou
tiers). 

L 'é lectr i f icat ion  de  la  voie  ferrée 
permettra  au  T G V  d'al ler  jusqu'ŕ 
BourgSaintMaurice.  La  région 
est de  plus  trčs accessible  par  voie 
aérienne  (Genčve,  G r e n o b l e , 
L y o n ,  Chambéry,  alt iports) . 

Par  ai l leurs,  un  réseau  téléporté 
rel iera,  en  plus  des  routes,  le  v i l 
lage  olympique  ŕ  de  nombreux 
sites  de  compéti t ion. 

Outre  les  questions  de  sécurité, 
envisagées  en  liaison avec  les  ser
vices  de  l 'Etat,  les  moyens  mis  ŕ 
la  disposition des  médias  et  de  la 
communication  ont été  un des cen
tres  de  préoccupation  du  Comité 
de  candidature.  Un  centre  de 
presse  fonctionnera  ŕ  Mout iers , 
qui  devra  ętre  particuličrement 
bien  relié  aux  souscentres des sta
tions  d'une  part,  et  au  reste  du 
monde  d'autre  part. 

L'ensemble  de  ces  problčmes  est 
pris  en  compte  par  le  budget  pré
visionnel  des  J . O . ,  tel  qu 'on  peut 
l ' imaginer 6  ans ŕ l'avance :  3   m i l 
liards  de  francs  de  dépenses  — 
dont 40 0  environs  pour  les  instal
lations  sportives, 60 0  pour  les 
équipements  col lect i fs, 55 0  pour 
les  médias. 

Côté  recettes,  et  sous  l'autorité  du 
C I O ,  les droits de  télévision  repré
senteraient  environ 2   mi l l iards  de 
francs  ŕ  eux  seuls,  la  commercia
lisation  de  produits 200 ,   et 4 0  m i l 
lions  seulement  la vente  de billets. 

Peuton,  pour  conclure,  évaluer 
les chances  de  la  Savoie  dans  cette 
compéti t ion  préolympique  que 
constituent  les  dépôts  de  candida
tures  ?  les  rivales  ne  manquent 
pas  :  i l  n'y  a pas  moins de 7  vil les 
candidates.  Peu  cependant  dispo
sent  des  męmes  atouts  ;  et,  dčs  ŕ 
présent,  l 'organisation  de  la  can
didature  savoyarde  a  rencontré  des 
succčs  en  terme  de  mobil isation 
des  énergies  et  construction  d'un 
dossier  crédible.  A l o r s ,  pourquoi 
ne  pas  continuer  ? 

( *) Arthur  Andersen  et Cie, Assu-
rances  Générales  de France, 
Caisse  des Dépôts  et Consigna-
tions,  CCI de la Savoie,  Club  Médi-
terranée,  Electricité  de France, 
Matra,  Péchiney,  Pomagalski, 
Savoie-Aménagement,  SGE/St-
Gobain,  SOC des Eaux Minérales 
d'Evian,  Lyonnaise  des Eaux, 
Thomson,  Ugine  Aciers. 
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ChâteauFeuillet, coulée de FerroAlliage. 

SAVOIE, 
PECHINEY  INVESTIT 
PREPARE  L'AVENIR 

Par André DAURAT 
Délégué Régional Rhône-Alpes-Auvergne de PECHINEY 

P o u r  beaucoup  la Savoie  c'est  s u r 

tout  le  t o u r i s m e  avec  ses stat ions 

de  spor ts  d ' h i v e r ,  le  parc  de  la 

Vanoise,  le lac du Bourget et  beau

coup  d 'autres  s i tes  remarquables. 

E t  pu is  bien  s ű r  la  candidature 

d 'A lber tv i l le  aux Jeux  Olympiques 

d 'h iver  1992.  C'est  aussi un mi l ieu 

humain  attaché ŕ son pays  et ŕ tout 

ce  qui  le  fait  v i v r e  dont  notam

ment,  son Industr ie .  Cette  derničre 

s'est  considérablement  développée 

ŕ  par t i r de la  f i n du sičcle  dern ier . 

Péchiney  a été un des  agents  essen

t ie ls  de  ce  développement  et  n'a 

pas  cessé,  depuis ,  d'ętre  l ' u n  des 

pr incipaux  partenaires  économi

ques  de  la  Savoie .  D ' i m p o r t a n t s 

invest issements  ont  été  réal isés 

récemment  dans  p lus ieurs  établis

EN 

ET 

André  DAURAT,  Ingénieur  Civil  des  Mines  (Saint-Etienne) 

C A R R I E R E P R O F E S S I O N N E L L E D A N S LE G R O U P E 

P E C H I N E Y : 

1956-57 : Ingénieur  de production  à l'usine  de Tarascon-sur-
Ariège 
1958-64 : Ingénieur  responsable  de l'usine  de Mercus  (Ariège) 
1965-68 : Adjoint  au Directeur  des usines  du Vicdessos  (Ariège) 
1968-72 : Sous-Directeur  de l'usine  de St-Jean  de Maurienne 
(Savoie) 
1972-76 : Directeur  de l'usine  de Venthon  (Savoie) 
1976-84 : Directeur  de l'usine  de St-Jean  de Maurienne  (Savoie) 
1984-85 : Directeur  du Plan Social  d'Aluminium  Péchiney 
Depuis  fin  1985 : Délégué  Régional  Rhône-Alpes  — Auvergne 
du Groupe  Péchiney. 
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sements  i n d u s t r i e l s ,  assurant a ins i 

l eu r  aven i r  et  confor tant  le  rayon 

nement  mondial  du  Groupe  qui  est 

é t ro i tement  l ié  ŕ  son  activité 

savoyarde. 

L ' i m p l a n t a t i o n  de  Péchiney  en 

Savoie  date  de  la  fin  du  sičcle  der

n i e r .  E l l e  est  la  conséquence 

directe  des  possibi l i tés  d'aménage

ments  hydrau l iques  s u r t o u t  de 

l ' I s č r e  (Taren ta ise )  et  de  ses 

aff luents  (Maur ienne,  Va l  d ' A r l y ) . 

P l u s i e u r s  sociétés  é lec t roch imi 

ques  sont  a lo rs  créées.  E l l e s  p r o 

duisent  du  carbure  de  calcium,  des 

ferroa l l iages,  du  bronze ,  de  l 'a lu

m i n i u m ,  de  l 'acier  dans  des  us ines 

implantées  ŕ  p r o x i m i t é  immédiate 

de  centrales  hydrau l iques .  Ce l les 

ci  sont  l eu r  propr ié té  et  l eu r  f o u r 

n issent  l 'énergie  électrique  néces

saire  dans  de  bonnes  condi t ions 

économiques.  Ces  Sociétés  se 

regroupent  p rogress ivement  p o u r 

fa i re  part ie  des  G r o u p e s  Péchiney 

et  U g i n e  K u h l m a n n  qui  eux

męmes  f u s i o n n e r o n t en  1971  pour 

créer  Péchiney  U g i n e  K u h l m a n n . 

E n t r e  t e m p s ,  les  centrales  é lectr i 

ques  sont  devenues  la  propr ié té 

d ' E D F .  L e  t ranspor t de  l ' é lec t r i 

ci té,  vér i table  matičre  premičre 

pour  Péch iney ,  a  beaucoup  p r o 

gressé  et  les  t a r i f s  consent is  par 

E D F  p o u r  sa t is fa i re  les  beso ins 

supplémenta i res  nécessaires  au 

développement  des  u s i n e s  sont 

t r o p  élevés.  D ' a u t r e s  s i t e s ,  m ieux 

placés  p o u r  l ' approv is ionnement 

des  autres matičres  premičres,  sont 

préférés  pour  réal iser des  augmen

tat ions  de  product ion .  U n e  bonne 

part ie  des  i n v e s t i s s e m e n t s  de 

Péchiney  en  Savoie  sont  consacrés 

ŕ  la  réduct ion  de  la  p o l l u t i o n 

a tmosphér ique. 

L e s  d i f f i c u l t é s  économiques  des 

indust r ies  de  biens  intermédia i res , 

p lus  par t icu l ičrement  de  la  S i d é 

rurgie  et  de  la  C h i m i e ,  n'épargnent 

pas  Péchiney .  L e s  p o s s i b i l i t é s 

d ' é v o l u t i o n  de  s e s  a c t i v i t é s 

savoyardes  s ' e n  ressentent et  sont 

t rčs  l imi tées  ŕ  la  fin  des  années  7 0 

et  au  début  des  années  8 0 . 

in  industrie 
1 8 3  de  Péchiney. 

:hiney  invest i t 
n  Savoie 

Péchiney  U g i n e  K u h l m a n n  est 

nat ional isé  fin  1 9 8 1 .  S o n  activité 

" A c i e r s "  est  repr ise  par  S a c i l o r 

(une  us ine  en  Savoie  ŕ  U g i n e )  et 

Usine d'Ugine. Four de pression ŕ l'arc sous vide avec la vanne d'isolement. 

son  activité  " C h i m i e "  par  t r o i s 

groupes  f rançais  dont  E l f  A q u i 

taine  qui  accueille  a ins i  t r o i s  u s i 

nes  de  M a u r i e n n e  dans  sa  filiale 

" A t o c h e m " .  P é c h i n e y  U g i n e 

K u h l m a n n  redevient  Péchiney . 

C o n f o r t é  par  l 'apport  de  fonds 

propres  de  son  act ionnaire  et  par 

l ' a c q u i s i t i o n  de  la  p roduc t ion 

d'une  tranche  de  centrale  nucléaire 

(qui  ne  couvre ,  t o u t e f o i s ,  qu 'une 

part ie  de  ses  besoins  en  énergie 

électr ique)  Péchiney  élabore,  en 

1983 ,  un  plan  indust r ie l  ambit ieux 

de  remise  en  compét i t iv i té  de  ses 

act iv i tés .  Ce  plan  passe  par  la 

rat ional isat ion  et  la  modern isat ion 

de  ses  établ issements  i n d u s t r i e l s . 

L a  Savo ie  en  bénéficie  tout  par t i 

cu l ičrement  puisque  prčs  de  1,5 

M i l l i a r d  de  f rancs  d ' i n v e s t i s s e 

ments  nouveaux  sont  décidés,  en 

2  ans ,  p o u r  les établ issements  qui 

y  sont  implantés .  L ' e x i s t e n c e 

d ' i n f r a s t r u c t u r e s  et  de  savo i r  fa i re 

l'a  emporté  s u r l 'attrait  qu'auraient 

pu  présenter  d 'autres  s i tes  mieux 

placés  en  ce  qui  concerne  l 'appro

v is ionnement  en  matičres  premič

r e s . 

P l u s  de  1  m i l l i a r d  de  f rancs  s o n t , 

notamment,  consacrés  ŕ  l 'us ine  de 

product ion  d ' a l u m i n i u m  de  S a i n t 

Jean  de  M a u r i e n n e .  Dé jŕ  moder

nisée  part ie l lement  en  1 9 7 9 .  elle 

dev iendra ,  ŕ  l ' i s s u e  des  t ravaux . 

en  1 9 8 6 ,  l ' u s i n e  la  p l u s  p e r f o r 

mante  au  monde  dans  sa  spécialité. 

Démar rée  en  1 9 0 7 ,  elle  a  une  l o n 

gue  t rad i t ion  de  mise  au  point  ŕ 

l 'échel le  i n d u s t r i e l l e  d 'équipe

ments  nouveaux  conçus  par  le 

L a b o r a t o i r e  de  Recherche  des 

Fabr icat ions  implanté  s u r le  męme 

s i te .  C ' e s t  une  source  importante 

de  vente  de  technologie  aux  p r o 

ducteurs  é t rangers ,  vente  q u i , 

sumultanément ,  procure  des  occa

s i o n s  supplémenta i res  de  t rava i l  ŕ 

l ' expor ta t ion  p o u r  les  const ruc 

t e u r s  de  matér ie ls  f rança is .  O n 

ret iendra  que,  a l o r s que  le  groupe 

Péchiney  assure e n v i r o n  7  %  de  la 

production  mondiale  d ' a l u m i n i u m . 
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SaintJeandeMaurienne. Hall des cuves d'électrolyse 180 000 Ampčres 

5 0 %  de  cette  męme  product ion 

nouvellement  installée depuis  1980 

a  u t i l i s é  la  technique  française 

mise  au  point  en  Savoie .  I l  s 'agit 

essentiel lement  de  cuves  d'élec

t r o l y s e  180  0 0 0  ampčres  dont  la 

premičre  sér ie  indust r ie l l e  a  été 

démarrée  ŕ  St Jean de  Maur ienne 

en  1979 .  U n e  nouvel le  génération 

de  cuves  ( 2 8 0  0 0 0  ampčres)  est 

mise  en  service  actuellement  dans 

la  męme  us ine .  O n  peut  p r é v o i r 

qu'e l le  renouvel lera  le  succčs  de 

son  aînée  amenant  a insi en  Savoie 

des  v i s i t e u r s  de  toutes  nationalités 

ŕ  la  recherche  de  la  technique  la 

plus  performante.  E l l e  sera,  s i m u l 

tanément,  exemplaire  en  matičre 

d ' inser t ion  dans  l 'envi ronnement . 

D e s  invest issements majeurs  ont 

également  été  réal isés (ou  sont  en 

cours)  dans beaucoup d'autres  u s i 

nes  savoyardes  de  Péchiney.  A 

c i ter ,  entre  autres  : 

 D e s ins ta l la t ion s de décapag e et 

forgeag e de l i ngo t s de t i tan e et de 

z i r c o n i u m à l ' us in e d ' U g i n e de l a 

Sociét é C é z u s . L e z i r c o n i u m es t 

u n méta l don t l a pr incipal e u t i l i 

sa t io n es t le gainag e des combus 

t ib le s des réacteur s nucléaires . L e 

group e Péchine y es t leade r m o n 

dia l pou r sa p roduc t ion . 

U n nouve l atel ie r de product io n 

d'anode s sacr i f ic ie l le s (destinée s à 

l a product io n cathodiqu e d ' i n s t a l 

la t ion s t rava i l lan t en me r notam 

men t p la tes- fo rme s de forag e o f f 

shor e et bateaux ) à l ' u s i n e d ' H e r -

m i l l o n de la Sociét é Cégédur . 

 Des invest issement s de modern i 

satio n des usine s de Péchine y E lec -

t rométa l lurg i e et Sociét é des E lec 

t rode s et Ré f rac ta i re s " S a v o i e " . 

 L ' i n s t a l l a t i o n d 'u n atel ie r pi lot e 

de product io n é lectro ly t iqu e de 

l i t h i u m à l ' us in e de Pomb l i č re s de 

Métau x Spéciau x S A . 

La présenc e actuel l e 
de Péchine y en Savoi e 

L ' e f f e c t i f actue l d u Group e Péchi 

ney en Savo i e es t de l ' o rd r e de 

3 0 0 0 personne s répart ie s dan s 14 

établ issement s appartenan t à 7 S o 

ciétés . 

* A l u m i n i u m Péch iney , P r o d u c 

t i o n d ' a l u m i n i u m l r e f u s i o n et 

d'all iage s d 'a lumin iu m sou s fo rm e 

de plaque s de laminage , b i l le t te s 

de f i lag e et f i l machine . 

2 usine s : Saint-Jea n de Maurienne , 

V e n t h o n 

1 laborato i r e de recherche s des 

fabr ica t ion s : Saint -Jea n de M a u 

r ienne . 

* Cégédu r Péchine y 

2 usine s : Chambér y (panneau x en 

a l u m i n i u m pou r c i rcu i t s in tégrés) , 

H e r m i l l o n (g ra ins , grenai l le s et 

poudre s d 'a lumin ium , anode s sacri 

f i c ie l l es ) . 

* Cézu s : F u s i o n , usinag e et t rans 

f o r m a t i o n de t i tane , z i r c o n i u m , 

tantal e et h a f n i u m . 

1 us in e : U g i n e (vo is in e d ' U g i n e 

Savo i e — Group e S a c i l o r ) à 

laquell e se rajouten t 2 atel ier s rat 

taché s aux us ine s de Ven tho n et 

Sain t -Jea n de Maur i enn e (Caly -

pso) . 

 Mé tau x spéciau x S A : S o d i u m , 

Cobal t , L i t h i u m , S e l s de Vana 

d i u m . 

1 établ issemen t : P o m b l i č r e s . 

 Péchine y E lec t rométa l l u rg i e : 

S i l i c i u m , F e r r o - A l l i a g e s , carbur e 

de s i l i c i u m , co r indon . 

5 é tab l issement s : A iguebe l l e , 

Châtea u Feu i l l e t , L a Ba th ie , M o n -

t r i che r , S a i n t - B é r o n . 

* S E R S (Sociét é des E lec t rode s et 

Ré f rac ta i re s " S a v o i e " ) . 

Pâte s et électrode s en carbone . 

1 établ issemen t : N o t r e Dam e de 

B r i a n ç o n . 

* Se rv imé ta l : P r o d u i t s pou r l e 

t ra i temen t et le t rava i l de métaux . 

1 établ issemen t : Chambéry . 

SaintJeandeMaurienne 
Installation 
de collecte 
et d'épuration des fumées. 
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MENE  A 
LA  TARENTAISE  : 
L'ENFER  ! 

L les  vacanciers  de  février,  avant 
d'accéder  au paradis  blanc  des merveil
leuses  stations de  la  Tarentaise,  doivent 
auparavant  passer  par le purgatoire que 
constitue  la  circulation  en  période  de 
pointe sur la RN 90, seule route de fond de 
vallée permettant d'accéder ŕ ces stations. 
Dans quelques années  la prolongation de 
l'autoroute et l'aménagement  de la RN 90 
ŕ 2 x  2 voies jusqu'ŕ Moűtiers relégueront 
au  rayon  des  souvenirs  les  nombreuses 
heures  d'attentes  actuelles  tout  au  long 
des  "bouchons" de  cette  route. 
Dans l'immédiat,  il faut gérer au mieux les 
difficultés,  sans  attendre  de  miracle, 
l'objectif  étant,  tout  au  moins jusqu'ŕ  la 
mise  en service  de  la  déviation  d'Aigue
blanche  prévue en 1988, de maintenir au 
niveau actuel  les encombrements consta
tés ces derničres  années. 

par  Jean-Pierre VEZINE T 
Ingénieur  des Ponts et Chaussées 

Directeur  Adjoin t 
de l'Equipement de la Savoie 

I  Les  donné 
d u  prob lčme ne 

Les  stations de la Tarentaise  repré
sentent  aujourd'hui une capacité de 
plus  de  200  000  lits  touristiques, 
située  sur un axe de  desserte  un i 
que  et en  " c u l de sac" l 'hiver.  La 
haute  vallée  de  l'Isčre  appelée  la 
Tarentaise  livre ainsi passage  ŕ une 
ligne  de chemin  de  fer ŕ voie  un i 
que  non  électrifiée  et  ŕ  la  route 
nationale 90 ŕ deux  voies,  compor
tant  plusieurs traverses  d'agglomé
rations  étroites et  sinueuses  (Moű
tiers  et  Aigueblanche  en  part icu
l ier)  avec  des passages  ŕ  niveaux 
et  de  nombreux  carrefours. 

Malgré  ces conditions d'accčs  trčs 

insuffisantes,  la qualité des champs 
de  ski de la Tarentaise  est telle que 
les  stations sont  remplies au maxi 
m u m  durant  les mois de févr ier et 
mars.  Lors des samedis  de  février 
et  mars,  150  000  personnes  au 
m i n i m u m  empruntent  la  vallée 
entre  Alber tv i l le  et  Moűt iers , 
30  000  voyagent  par  le  t ra in ,  les 
autres  accédant  par  la  route. 

En  1985,  les  samedis  de  février 
avec  chassécroisé des vacanciers, 
la  R N  90  a  supporté  ŕ  Cevins 
(entre  A lber tv i l l e et  Moűtiers)  un 
f lux  de  prčs  de  33  000  véhicu
les/jour  (les  samedis  du  mois  de 
mars  supportent  un  trafic  désor
mais  pratiquement  équivalent). 

La  capacité  horaire  de  la  R N  90 
peut  ętre  évaluée  f in  1985  ŕ envi 
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T A R E N T A I S E 

ColduPttit Fâtrntnt 

WEEBBBÈ 

Maurienne 
(flont Ctnn . Frejui) 

[VAL DJSTRF] 

S C H E MA  N  1 
I L E S M E N U I R E S 

[ V A L T H 0 R E W 5 

Desserte des stations par la RN 90. 

A n n é e    C E V I N S  S e n s  Y  + W 

V« h.cule » x i 000 

O  V a n d r a d i 

*  S a m a d i 

Q  D i m a n c h e 

w .  e  revoe fév r ie r  SX/.  . rr>»r * 

S C H E M A N 2 

Les trafics journaliers sur la RN 90 les fins de semaines de févriermars 1985. 

R O N 2 3 0 0 V É H I C U L E S / H E U R E ( 2 S E N S 

C O N F O N D U S ) . L E S V É H I C U L E S N E C O M -

M E N Ç A N T Ŕ A C C É D E R E N T A R E N T A I S E 

G U Č R E A V A N T 8 H E U R E S L E S A M E D I , I L 

E N R É S U L T E M A T H É M A T I Q U E M E N T U N E 

S I T U A T I O N D E C O N G E S T I O N Q U I S ' É T A L E 

T O U T A U L O N G D E L A J O U R N É E E T Q U I , 

D U F A I T D E S A D U R É E E T D E S O N A M -

P L E U R , E S T I N S U P P O R T A B L E P O U R L E S 

V A C A N C I E R S E T L E S H A B I T A N T S D E L A 

V A L L É E . L E " B O U C H O N " S E F O R M E 

P O U R U N S E U I L D E 1 0 0 0 — 1 1 0 0 

V É H / H P A R S E N S E T IL N E C O M M E N C E R A 

Ŕ S E R É S O R B E R Q U E S I L E T R A F I C R E D E S -

C E N D Ŕ 7 O U 8 0 0 V É H / H E U R E . L E S 

S A M E D I S D E F É V R I E R — M A R S L A R N 

9 0 E S T D O N C S A T U R É E S U R L A P R E S Q U E 

T O T A L I T É D E L A J O U R N É E , L E S T R A V E R S É E S 

D ' A I G U E B L A N C H E E T M O Ű T I E R S C O N S -

T I T U A N T L E S P R I N C I P A U X V E R R O U S . 

C ' E S T A I N S I Q U ' E N FIN D E J O U R N É E , 

I L F A U T F R É Q U E M M E N T 3 H E U R E S P O U R 

A L L E R D E M O N T M É L I A N Ŕ M O Ű T I E R S 

( 6 0 K M ) , 2 H E U R E S P O U R P A R C O U R I R 

A I M E — A I G U E B L A N C H E I N C L U A N T L A 

T R A V E R S É E D E M O Ű T I E R S ( 1 7 K M ) , 
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DOSSIER 

6  au  carrefour  de  Chignin, gare  de 

péage de Montmélian sur A 41, 

carrefour CD  222/RN  90  du  Pont 

de Grésy, carrefour RN 90/RN 

212 au carrefour  de  la Pierre du 

Roy ŕ Albertville. 

La régulation sera mise  en śuvre 

i  lorsque  les  résultats  de comptages 

implantés en certains points pré

cis  de  l'itinéraire  et  transmis auto

matiquement  au  PC  (par  voie radio 

ou informatique) atteindront cer

taines valeurs fixées au  préalable 

et  fonction  de  la  zone  de vacances 

>  concernée (en effet,  selon les 

zones  de  vacances,  les  flux sur  les 

différents itinéraires d'accčs ŕ la 

Tarentaise n'ont pas les  męmes 

valeurs). Le PC  sera informé par 

les  forces  de  police  de  l'évolution 

1  des  bouchons  et  de  tout incident  de 

circulation.  La régulation, dčs 

qu'elle aura  été  décidée  par  le  PC, 

consistera pour  les  forces  de police 

implantées  aux  4  points énumérés 

cidessus (et qui sont en fait des 

^  "portes d'entrée" sur la RN 90) 

ŕ  ne  laisser pénétrer sur  la RN  90 

que  le  nombre  de  véhicules désiré, 

nombre calculé au préalable en 

fonction du  trafic maximum sou

haité ŕ Cevins  —  1 220 véhicu

les/heure dans le sens  montant. 

Cette régulation entraînera donc 

des  stockages  ŕ l'amont  des  "por

tes d'entrée"  notamment sur 

l'autoroute entre les péages  de 

Montmélian  et  ChambérySud, sur 

la RN 6 entre Chignin et Cham

béry, sur la RN 212 entre Ugine 

et Albertville et sur le CD 925. 

Cette régulation sera  suspendue 

lorsque les bouchons ainsi créés 

sur les  voies d'accčs remonteront 

trop en  amont jusqu'ŕ des  points 

déterminés  au préalable (de 

maničre ŕ ce que le "remčde ne 

soit pas pire que le mal"). La 

régulation  se  terminera lorsque le 

bouchon dans le secteur de  Moű

tiers commencera  ŕ  se  résorber, lŕ 

également selon des  conditions 

déterminées au préalable. 

—  Des actions ponctuelles 

Pour l'hiver  1986,  un  certain nom

bre d'actions ont été entreprises 

qui  devraient améliorer le passage 

de certains  "points  durs" et 

accroître les conditions de sécu

rité : 

—  la  voie centrale  —  sur  les  rares 

secteurs  de  la RN  90  ŕ  3  voies  — 

sera neutralisée  de  maničre  ŕ évi

ter des  bouchons et des  accidents 

aux points de rétrécissement ŕ 

2 voies ; 

—  entre Cevins et Aigueblanche. 

la voirie rive gauche  de  l'Isčre a 

été aménagée (financement com

mun  Etat —  Département) et ser

vira d'itinéraire  de  secours  en  cas 

d'accident grave  ou  de  fermeture 

de  la  RN  90  : 

—  la déviation de Moűtiers en 

cours de réalisation sera ouverte 

partiellement dans le sens  Moű

tiers — BourgStMaurice pour 

faciliter la  montée vers  les  stations. 

La  route  des  Belleville  (CD  915  A) 

aura  un  débouché direct  sur  la RN 

90  par un  nouveau carrefour créé 

cette année, évitant ainsi  aux  auto

mobilistes venant  des  Menuires  — 

Val Thorens de traverser Moű

tiers. Ces nouvelles dispositions 

entraîneront la  mise  en  place d'un 

nouveau plan  de  circulation et de 

signalisation dans Moűtiers qui 

devrait faciliter la traversée  de 

cette bourgade et permettre ŕ ses 

habitants  de  vaquer normalement 

ŕ leurs occupations. 

Par  ailleurs  la  RN  90  présentant  un 

danger particulier ŕ l'Etroit du 

Siaix  en  raison  des risques d'ébou

lements, il sera expérimenté en 

1986, ŕ la demande de la Direc

tion  de  la Sécurité et de  la Circu

lation Routičres, un  dispositif  de 

feux tricolores commandés par 

boucles magnétiques, afin d'empę

cher les véhicules pris dans  les 

encombrements  de  s'arręter dans 

cette zone. 

Enfin 18 zones de chaînages ont 

été aménagées par la Direction 

Départementale de l'Equipement 

et seront signalées, entretenues et 

déneigées en permanence. 

L'information  des  usagers  est  évi

demment  une  pičce maîtresse  de  ce 

dispositif d'exploitation  de  la RN 

90.  Le  CRIR  est  en  constante liai

son  avec le PC  de  la Préfecture et 

les médias (radio, télévision,...) 

seront ainsi informés en perma

nence de l'évolution, heure  par 

heure,  de  la situation. Auparavant 

quelques jours avant les départs, 

le Ministčre aura diffusé un  com

muniqué donnant  des  conseils  aux 

usagers en instance de départ. 

Sur l'autoroute, au péage de St

QuentinFallavier, ŕ l'Est  de Lyon 

sera distribué  un  tract donnant l'iti

néraire ŕ  suivre selon les stations 

de  destination, sans qu'apparaisse 

l'existence d'un choix possible 

d'itinéraire : c'est ainsi que  les 

automobilistes se rendant en  Val 

d'Arly et  Beaufortin seront dirigés 

sur Annecy, ceux allant en  Mau

rienne seront dirigés vers Greno

ble. L'AREA distribuera  au męme 

péage un magazine "Détente" 

avec plusieurs pages destinées ŕ 

conseiller  les  automobilistes  sur  les 

itinéraires ŕ suivre pour aller et 

revenir des  différentes stations  de 

sports d'hiver. Le  CRIR mettra  en 

place un systčme d'informations 

spécifiques ŕ la Tarentaise grâce 

au  systčme "Antiope" qui  pourra 

ętre consulté par les automobilis

tes  ŕ partir d'un  certain nombre  de 

téléviseurs  qui  seront  mis  en place 

dans les stations et sur certaines 

aires de repos. 

Enfin,  un  certain nombre de sta

tions resteront ouvertes  24  heures 

sur 24, la Direction Départemen

tale  de  l'Equipement sauf circons

tances atmosphériques exception

nelles, assurera  la  viabilité nocture 

de  la route d'accčs,  de  maničre ŕ 

accueillir les  touristes  qui  pour évi

ter au  maximum  les  bouchons  au

raient différé  de  quelques heures 

leur départ. 

IV  Et  demain  ! 

Le 2e Plan Tarentaise, dont il est 

question par ailleurs, permettra 

dčs la fin 1991 de circuler en 

février dans  des  conditions norma

les sur la RN  90. Toutefois pour 

assurer un  confort accru  ŕ l'auto

mobiliste, l'étalement  du  trafic tout 

au  long  de  la  journée sera toujours 

souhaitable  et  pour cela l'informa

tion diffusée  ŕ l'automobiliste 

devra ętre encore plus précise et 

"pointue" qu'aujourd'hui. Cette 

information passera par l'exten

sion  des  moyens informatiques et 

audiovisuels que nous  connais

sons déjŕ. Les supports de cette 

information, basée  sur  des  études 

fines  de  régulation, seront consti

tués principalement  par  des  systč

mes  tels "qu'Antiope" ou  surtout 

"Minitel" qui  permettront  ŕ l'usa

ger d'avoir des  informations pré

cises avant  son  départ. Enfin, sur 

la route, la mise  en  place  de  pan

neaux  ŕ messages variables appor

tera ŕ l'usager des  informations, 

non  seulement  sur  l'état  de  la route 

et de la circulation, mais égale

ment sur les stations qui vont 

l'accueillir  et  sur  le  département  de 

la  Savoie. Il serait souhaitable  que 

les  stations envisagent d'étaler  les 

départs et arrivées sur tout le 

weekend et non  seulement sur le 

samedi comme c'est  le  cas  actuel

lement. Un  déplacement  de  20  % 

des départsarrivées du  samedi 

vers le dimanche diminuerait de 

façon importante les phénomčnes 

de pointe constatés le samedi. 

En conclusion,   les  usagers  de  la 

RN 90 en Tarentaise durant  les 

samedis  de  février —  mars doivent 

se  comporter comme  des  automo

bilistes modčles ŕ l'écoute du 

radioguidage, prenant  en compte 

les  conseils  qui  leur seront donnés, 

ne  cherchant  pas  de  solutions mira

cles (il n'y en  a  pas  notamment  au 

niveau  des  itinéraires parallčles), 

faisant preuve  de  patience, patience 

qui sera récompensée par une 

semaine de vacances merveilleu

ses  dans  des  sites (peutętre pro

chainement olympiques) parmi les 

plus réputés  au  monde pour  la qua

lité  de  leur  ski  et  la  chaleur  de  leur 

accueil. 
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LA  DEVIATION  DE  LA  RN  90 
A  MOUTIERS 

UN  CADEAU  DE  NOËL 
ATTENDU 

Trémie de Champoulet. Fouille blindée sous tablier provisoire. 

par  Pierre GARNIER — IPC 
Chef du Service des 

Grands Travaux — DDE 73 

A Noël 1986, la mise en sevice de la 
déviation de Moűtiers permettra de faire 
un  grand pas  sur l'itinéraire qui  conduira 
ŕ  la  solution définitive  des problčmes 
d'engorgement de la RN  90  en Tarentaise 
(cf : l'article de  Pierre CHASSANDE dans le 
męme numéro de PCM). 

Cette  déviat ion ŕ 2 vo ies ,  longue 

de  9 8 0  mčtres ,  aura  coűté  6 5  M F 

répart is  ŕ  ra ison  de  55  M F  pour 

l ' E t a t  et  15  M F  pour  le Départe

ment  de  la Savoie .  L e  coűt  k i l o 

métr ique  de  cet  aménagement  res 

sor t  donc  ŕ  7 9  M F / k m ,  ce  qui  t ra 

duit  l 'existence  de  di f f icul tés  tech

n iques ,  concentrées  pour  l 'essen

t iel  dans  les deux  pr incipaux 

ouvrages  d'art  de  la  déviat ion  : 

—  Le  pont 

L e s  données  qui  ont  fixé  la  tech

nique  de  const ruc t ion  de  cet 

ouvrage  sont  les  suivantes : 

—  L e  tracé  de  la déviat ion  était 

imposé ,  le  f ranchissement de 

l ' Isčre  devait  se faire avec  un biais 

géométrique  de  4 4  grades. 

—  L a  déviat ion  passe ŕ m o i n s  de 

100  mčtres  de  3 édif ices  classés. 

L ' A r c h i t e c t e  des  Bâ t iment s  de 

France  nous  a demandé  de  conce

v o i r  un ouvrage  le  plus  discret  pos

sible  (élancement  du  1 / 2 6 e ) . 

Notre  choix  technique  s'est  orienté 

vers  une  travée  indépendante de 

5 8 , 5 0  mčtres  de  portée  avec  des 

culées  biaises parallčles ŕ l ' I s č r e . 

L a  s t ruc ture  retenue  a  été  un  dou

ble  caisson  métal l ique  surmonté 

d'une  dalle  en  béton  armé  (s t ruc 

ture  mix te ) ,  (photo 1) 

L a  principale  d i f f i cu l té  dans la 
conception  inhabituel le  de  cet 
ouvrage  réside dans  son  compor
tement  en  t o r s i o n  f l e x i o n . 

L e s  études  s u r modčle  numér ique 

(programme  C o s m o s ) ont  été  me

nées  par le  bureau  d 'études 
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T o n e l l o  d ' A i x  l e s  B a i n s  pour  le 

compte  de  l 'entrepr ise  t i tu la i re du 

marché,  sous  le  contrôle  de  la 

D O A  du C E T E  de L y o n .  D u  com

portement  général de cet  ouvrage, 

on  peut  retenir  les  idées  suivantes  : 

 les moment s de f lex io n et de to r 

s i o n au x ex t rémi té s de chaqu e 

caisso n son t d u męm e ord r e de 

grandeu r (2 M N x m ) ; 

 les contrainte s de cisail lemen t de 

to rs io n son t compr ise s entr e 0 , 5 et 

1 f o i s le s contra inte s de c isa i l le 

men t d ' e f f o r t t ranchant . (Cec i a 

rend u nécessair e l 'épa iss issemen t 

d 'un e des âmes de chaqu e caisso n 

au vo is inag e des appuis ) ; 

 pou r év i te r u n t r o p f o r t encas 

t remen t des caisson s s u r l ' en t re 

to is e d 'about , cett e entreto is e n' a 

été soudé e qu 'aprč s bétonnag e de 

la dall e ; 

 l a t r č s grand e soupless e en 

f lex io n de chaqu e caisso n s 'es t t ra 

du i te , pa r un e fo r t e contref lčch e 

(46 cm ) ; en t o r s i o n , cett e s o u 

pless e a impos é des contra inte s 

par t icu l ič re s pou r le bétonnag e 

(mis e s u r l ign e d 'appu i d ro i t e des 

caissons , contrepoid s pou r suppr i 

me r la to rs io n apporté e par les cof 

f rages , bétonnag e t rč s rapid e de la 

dall e (5 heures) . 

L o r s des épreuve s de l 'ouvrage , le 

Labo ra to i r e Rég iona l de L y o n a 

effectu é d ive rse s mesure s de con 

t ra in te s : le s résu l ta ts , no n encor e 

dépoui l lés , devraien t permettr e de 

mieu x comprendr e le fonct ionne 

men t mécaniqu e de cett e s t ruc tu r e 

complexe . 

— Dénivel la t io n 
d u car re fou r 
de Champou l 

L e f ranchissemen t d u car re fou r de 

Champoule t pa r un e t rémi e de 

170 mčt re s de longueu r s 'es t 

heurt e à deu x type s de problčme s : 

a — F o n d a t i o n 

P l u s de la moi t i é de la t rémi e 

devai t ętr e fondé e à l a l im i t e supé 

r ieur e d u to i t d 'un e f o r m a t i o n 

gypseuse , pa r fo i s à m o i n s de deu x 

mčtre s de cavité s de d i s s o l u t i o n . 

Cec i avai t t r o i s conséquence s i m 

médiate s : 

 le d imensionnemen t d u cadr e en 

béto n arm é devai t ten i r compt e de 

l 'éventual i t é de créatio n d ' u n f o n 

t i s de 12 mčt re s de diamčtr e sou s 

l'ouvrag e (nécessit é d 'u n sur fe r ra i l -

lage de l 'ouvrag e : -l- 3 0 k g / m 3 ) ; 

 en périod e de p lu ie , de g rosse s 

a r r i vée s d'ea u se produ isen t dan s 

le m a s s i f de gyps e (pa r ces fameu 

se s cavités ) et dan s le secteu r de 

la t rémi e fon t brutalemen t remon 

te r l a napp e de 3 mč t res , r i squan t 

de noye r le chant ier . D e s pompe s 

t rč s puissante s son t don c pręte s à 

i n t e r ven i r à tou t ins tant . 

 u n soutčnemen t p r o v i s o i r e côt é 

butt e de Champoule t étai t néces 

sa i re . L a présenc e des cavi tés , o ů 

l 'ea u en périod e de p lu i e pouvai t 

se met t r e en charg e fa isai t c ra in 

dr e des phénomčne s de renard , 

dangereu x pou r le chant ier . P o u r 

s 'e n a f f ranch i r u n soutčnemen t en 

palplanches , avec ancrage s pas 

s i f s , a été m i s en śuvre . 

L e chant ier , engag é en septembr e 

1985 , se déroul e actuellemen t san s 

problčm e par t i cu l ie r ( i l fau t d i r e 

qu e la sécheress e de 1985 nou s a 

été favorable) . 

b — C h a n t i e r s o u s c i r c u l a t i o n 

L e ca r re fou r de Champoule t vo i t 

se c ro ise r le s samedi s d ' h i ve r p lu s 

de 4 0 0 0 0 véh icu les . I l n'étai t pas 

pensabl e de rédu i r e fo r temen t la 

super f i c ie , déj à l im i tée , de ce car 

r e f o u r pendan t la périod e t o u r i s t i 

que . 

L a cons t ruc t io n de l 'ouvrag e sou s 

le car re fou r se fai t don c à l 'abr i de 

tab l ie r s p r o v i s o i r e s méta l l ique s 

(51 pout re s de 17 m de portée) , 

(phot o 2 ) . 

E n ou t r e , a f i n de fac i l i te r l a c i r 

cu lat io n des m o i s de f é v r i e r et 

m a r s , l a dév ia t io n de M o ű t i e r s 

ser a m is e p rov i so i r emen t en se r 

vic e s u r un e vo ie . E n contrepar 

t i e , cec i neut ra l i ser a l ' ex t rémi t é 

E s t de l a t r ém ie , réduisan t encor e 

l'espac e à l a d ispos i t io n de l 'ent re 

p r i s e t i t u la i r e d u marché . 

— Conclusion s 

L a dév ia t io n de M o ű t i e r s rassem 

bl e s u r 9 8 0 mčtre s de grande s d i f 

f i cu l té s auxquel le s i l faur a fa l l u 

fa i r e fac e avan t de l i v r e r cet amé

nagemen t pou r Noë l 1 9 8 6 . 

B i e n qu e le chant ie r ne so i t pas 

achevé , o n peu t pense r qu e celles -

c i on t été maîtr isées . Deu x facteur s 

essent ie l s on t p e r m i s d 'ob ten i r ce 

résu l ta t : 

— d 'un e par t , nou s avon s p u con 

sacre r u n temp s s u f f i s a n t aux é tu 

des de cett e opérat io n (qu i , d 'a i l 

l e u r s , n 'es t pas a u j o u r d ' h u i con 

vainc u qu 'e n matičr e d 'études , o n 

ne peu t j ama i s par le r de pert e de 

temp s ? ) ; 

— d 'autr e par t , l a D D E a été par 

fa i temen t épaulé e pa r des spécia 

l i s t e s compétent s ( C E T E o u bu 

reau pr ivé ) devan t lesquel s ell e ne 

s ' e s t j ama i s effacée , mai s en 

revanche , avec lesquel s ell e a 

men é u n dialogu e permanent . 

E n t r e p r i s e s c h a r g é e s d e la c o n s t r u c t i o n d e s p r i n c i p a u x 

o u v r a g e s . 

— Pont s des Cordelier s : B I A N C O - B O T T O - T O N -
D E L L A ( l o t b é t o n ) 

R I C H A R D - D U C R O S ( l o t m é t a l ) 

T O N E L L O ( B u r e a u d ' E t u d e s ) 

— Trémi e de Champoule t : C I T R A F R A N C E ( e n t r e -

p r i s e p r i n c i p a l e ) 

E U R O P E E T U D E S ( B u r e a u d ' E t u d e s ) . 
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LA  PROMOTION 
IMMOBILIERE 

EN  MONTAGNE 
par Michel FRYBOURG - IGPC 

Président de l'Association des Propriétaires de la Plagne 

Photo G. Planchenault. Office de Tourisme de la Plagne. 

Léo 
' ' ' " 

ie des  loisirs 

1.  Un  quart  de  sičcle  nous  sépare 
des  premičres  stations dites  " inté
grées" ,  construites  en  haute  alt i 
tude  sur  des  sites  vierges,  au  pied 
des  pistes.  I l  est  donc  possible 
maintenant  de  faire  un  premier 
bilan  des  effets  économiques  et 
sociaux,  ainsi  que  des  conséquen
ces  sur  l'environnement  physique, 
de  l ' implantation  de  ces  stations. 
Des  équipes  scientifiques,  comme 
l'équipe  du  CNRS  qui  a  travaillé 
sur  le  Canton  d ' A i m é ,  ont  fait  de 
premičres  observations  rigoureu
ses  d'une  transformation  en  pro
fondeur  qui  est  loin  d'ętre  ache
vée. 

2.  Retenons  en  préambule  que  les 
activités  touristiques  n'ont  main
tenant  plus  rien  d'un  dérivatif  pour 
promoteurs  en  mal  d'aventures, 
las des  "Sarcelles"  et  autres  grands 
ensembles  urbains.  C'est  une  acti
vité  d'aménagement  ŕ  part  entičre 
dont  les  effets  sur  une  région  sont 
du  męme  ordre  que  toute  activité 
économique  majeure.  Quant  au 
mythe  du  prétendu  caractčre  sai
sonnier  de  ces  activités,  i l  serait 
temps  de  le  tuer.  Les  temps  morts 
de  ces  stations  :  les  mois  de  mai 
et  octobre,  ont  une  durée  du  męme 
ordre  que  les temps  morts des acti
vités  dites  de  travai l ,  qui  ont  de 
plus  en  plus  tendance  ŕ  couvrir 
l'ensemble  de  la  période  des 
vacances  scolaires.  Qui  travaille  le 
plus,  celui  qui  travaille  ŕ  fabriquer 

n  quart  de  sičcle  nous  sépare  des 
premičres stations dites "intégrées", cons
truites en haute altitude sur des sites vier
ges. Il est donc possible d'en  faire un pre
mier bilan, certes encore  incomplet, mais 
cependant  riche d'enseignements.  Aprčs 
le rappel d'une "success story", on distin
guera  deux  époques,  celle  des  stations 
d'altitude et  celle des stations — villages 
raccordées. On pourra ensuite dresser un 
premier  bilan économique  et  social pour 
conclure sur un hommage aux "pionniers" 
qui ont réussi ŕ  amorcer  l'intégration des 
populations  locales. 

des  voitures  ou  celui  qui  travaille 
ŕ occuper  le  temps  de  ceux  qui  ut i 
lisent  les  voitures  ?  De  bons  éco
nomistes  comme  Dupuy  ont  déjŕ 
rédigé  d'excellents  papiers  sur  ce 
sujet. 

3.  L'histoire  de  la doyenne  des  sta
tions  intégrées,  celle  de  La  Plagne. 
débuta  lorsque  le  Docteur  Bor

rione,  Maire  d ' A i m é ,  alerta  trčs 
intell igemment  les  services  de 
l'Equipement  en  1959,  sur  la  pos
sibilité  de  sauvetage  de  l'économie 
locale  par  la  création  d'une  station 
de  sports  d'hiver.  I l  trouva  en 
Michaud,  Ingénieur  en  Chef  des 
Ponts  et  Chaussées,  un  auditeur 
attentif  qui  le  mit  en  rapport  avec 
une  entreprise  de  travaux  publics. 
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l 'Entreprise  Moderne.  Cette  der
ničre  n'avait  sans  doute  pas  les 
reins  suffisamment  solides pour se 
lancer  dans  la création  d'une  sta
t ion  ŕ  1 970  m  d'alt itude  ;  elle 
construisit  la  route  ainsi  que  les 
trois  premiers  bâtiments  de la sta
t i o n ,  mais en décembre  1960,  elle 
déposait  son bilan, en raison  d'a i l 
leurs  de dif f icultés éprouvées  sur 
un  autre  chantier. 
4  Michaud,  relancé  par  les  com
munes,  reprit  les choses  en  main 
comme  il  savait  le  fa ire,  en  inc i 
tant  le Comptoir  Central  de  Maté
riel  d'Entreprises  et  d'importantes 
entreprises  savoyardes  de  travaux 
publics et de gros śuvre,  ŕ repren
dre  l 'opération  mal engagée de La 
Plagne.  Dans  le  męme  temps,  les 
quatre  communes  intéressées  : 
A i m e ,  Macot  —  La  Plagne,  Bel
lentre,  et plus tard  Champagny,  se 
groupčrent  en Syndicat  Intercom
munal  pour  l'étude  et  l'aménage
ment  de La  Plagne.  Leur  object i f 
était  bien  entendu  de  créer  une 
act iv i té  économique  dont  les 
retombées  sous  forme  d'emplois et 
de  ressources  fiscales,  permet
traient  de  redonner  une  vie  ŕ  ce 
secteur  de  montagne.  Dčs  1972, 
deux  objectifs sont  venus  complé
ter  celui de la réalisation d'une  sta
tion de sport d'hiver  d'altitude  : le 
ski  d'été  avec  l'équipement  du 
Massif  de Bellecote  et de ses gla
ciers et  le développement  des sta
tions satellites dites de moyenne ou 
basse  altitude. 

5  L 'histor ique de La Plagne  mon
tre,  par son enchaînement  dans  le 
temps  et par l'adaptation  progres
sive des conventions aux  réalités, 

qu'une  concertation permanente  a 
présidé  et,  ŕ  l'analyse  des  situa
tions  successives et, aux synthčses 
qui  en ont découlé.  Cette  intégra
t ion  socioéconomique  et  donc 
polit icoéconomique  sans cesse en 
évolut ion  est  certainement  trčs 
exemplaire  d 'un dialogue  attentif 
aux  besoins des uns et des autres, 
contrôlé par les instances  adminis
tratives  d'assitance  et  de  tutelle. 
Un  tel résultat peut,  ŕ tout  moment, 
ętre  remis  en  cause  par  le  risque 
d'une  cohabitation  qui  demande 
beaucoup de doigté, entre une éco
nomie  archaďque  et en régression, 
avec  une activité  moderne  en  fort 
développement,  pouvant  faire  naî
tre  appétit  de  gains  rapides  et 
jalousie.  Seuls des élus  exception
nels,  comme  le  regretté  Docteur 
Borrione,  permettent  de  réussir de 
telles  opérations.  On  peut  dist in
guer  deux  époques  avec  deux 
moments  de la politique  d'aména
gement. 

6  La  premičre  époque  débute  dčs 
1961  et se poursuit encore  aujour
d ' h u i ,  elle  correspond  au  plan
neige  mis sur pied par Michaud  et 
son  équipe  dynamique  et  inte l l i 
gente,  pour  attirer  d'une  part  les 
français  qui  durant  les  années 
5560  allaient  skier  en  Suisse  ou 
en  Autr iche  et  achetaient  des 
appartements  dans ces pays voisins 
(selon  M .  Schnebelen,  entre  65 et 
69,  les  français  ont  acheté  ŕ 
l'étranger  de  10 000 ŕ  12  000  lits 
par  an)  mais  aussi  pour  attirer  en 
France  les devises  fortes des pays 
du  Nord  de  l 'Europe  (Al lemagne, 
Hollande,  Sučde,  e t c . . )  qui ŕ cette 
époque  nous  échappaient.  Ne 
fal la i t  i l  pas aussi  prévoir  la  forte 
augmentation de la demande  natio
nale  pour  les sports d 'h iver  paral
lčlement  ŕ  la  forte  hausse  du 
niveau  de  vie  dans  notre  pays  ? 

Piscine de Montchavin et travaux des champs. 
Photo G. Planchenault. Office de tourisme de la Plagne. 

7  Ce  "planneige"  avait  donc  pour 
but  de  mettre  sur pied  un produit 
efficace  et  moderne,  adapté  ŕ  la 
clientčle  relativement  aisée  que 
l 'on  a qualifié par la suite de  " f a u 
chés  supérieurs"  :  avec  des em
prunts, de l ' inf lat ion et des espoirs 
d'amél iorat ion  de  niveau  de vie, 
on allait  peutętre  pouvoir . . . si  l 'on 
anticipe  un  peu, si  l 'on  est  opt i 
miste et si l 'on arrive  ŕ louer  pour 
payer  les charges  ! C'est  ainsi que 
naquirent  les  stations  de  la  t r o i 
sičme  génération,  dites  intégrées. 
PlagneCentre  et ses quatre  satel
lites  de  haute  altitude  constituent 
le  premier  exemple  de ces  unités 
touristiques  oů  tout  est  pensé  en 
fonct ion du ski .  Un  modčle  est né 
qui  sera  diffusé  par  le  S E A T M 
(Service  d'Etudes  et  d 'Aménage
ment  Touristique de la  Montagne) 
dans de nombreux  sites  français ŕ 
part ir  de  1964. 

8  La  deuxičme  époque  naît  avec 
une  politique affirmée  de  rattacher 
aux  stations de haute  altitude,  ser
vant  de  locomotives,  les  stations 
villages  existantes et aussi des sta
tions  villages  ŕ  créer.  Cette  po l i 
tique  permet  aux  communes  de 
s'intégrer  complčtement  au  déve
loppement  et  de  faire  participer 
plus  encore  les populations  loca
les  dans  les  décisions  et  dans  la 
marche  des  nouvelles  stations. 
A ins i  ŕ  La  Plagne,  bien  avant 
1977,  date  de  la  directive  sur 
l'aménagement  de  la  montagne, 
naît  la station de Montchavin  sous 
l ' impulsion de la commune  de Bel
lentre.  Ensuite  la commune  d'Aimé 
développe  avec une société  d'éco
nomie  mixte  la  stationVil lage  de 
Montalbert .  La commune  de Bel 
lentre  poursuit son développement 

par  la Z A C des Coches,  la station 
de  Montchavin  étant  achevée.  La 
commune  de Champagny  déclen
che  une procédure  de  développe
ment  de son propre  site villageois. 
U n  slogan  :  " L a  Plagne,  toute  la 
montagne  en dix  stat ions",  mon
tre  qu'avec  une gamme  complčte 
de  stations  de  ski  complémentai
res  les  unes  des  autres,  on  a  pu 
aller  jusqu'au  bout  de  principes 
généraux  définis  i l y a un quart de 
sičcle par des  hommes  de talent et 
d ' imaginat ion. 

Le bi lan économique 

9  Le  bilan  économique  de  la  réa
lisation  des  stations  peut  se  faire 
ŕ  part ir  d'analyses  portant  sur la 
démographie  et les activités  géné
rées  par  le  tourisme,  complétées 
par  des  études  financičres.  Le 
détail  de ces analyses  sortirait du 
cadre  de  cet  article.  Quelques 
repčres  peuvent  cependant  ętre 
présentés  pour  se  faire  une  idée 
des  résultats.  Les emplois  directs 
sont  en  moyenne  de  un  emploi 
pour  dix  l i ts ,  les emplois  perma
nents  représentent  environ  1/3 des 
emplois  directs.  I l  faut  ajouter  ŕ 
ces  emplois  directs  les  emplois 
induits  tant  en  amont  qu'en  aval 
par  la  réalisation  des  l i ts.  En 
amont,  i l s'agit  essentiellement  de 
l ' industrie  du  bâtiment  dont  le 
poids est trčs  important en  Savoie. 
97  %  des entreprises  ayant  part i 
cipé  aux  réalisations  des  stations 
sont  installées  dans  la  région 
RhôneAlpes  et  75  %  en  Taren
taise. 
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10  O n  constate  donc  que  ce  sont 

des  entrepr ises  locales,  tout  au 

p l u s ,  régionales  qui  constru isent 

une  stat ion de  spor t  d ' h i v e r  et  ce, 

contrairement  aux  idées  reçues  qui 

sont  souvent  repr ises .  Ce  sont  des 

entrepr ises  petites  et  moyennes, 

parfois  regroupées  pour  obtenir  les 

marchés.  Souvent  art isanales  au 

début,  ces  entreprises se sont  rela

t ivement  étoffées  au  fil  des  années 

et  sont  maintenant  ŕ  męme de  t ra i 

ter  des  marchés  importants ŕ  l'exté

r i e u r . 

11  E n  aval,  i l  s 'agit  de  mul t ip les 

activités  indust r ie l l es  ou  art isana

les  telles qu 'usine de  traitement  de 

la  viande,  b lanchisser ie ,  fabrique 

de  meubles,  mais  surtout construc

t ion  des  remontées  mécaniques, 

indus t r ie  fortement  exportatr ice. 

E n  1 9 8 5 ,  la  France  a  battu  le 

record  des  dépenses  d ' inves t i sse 

ment  en  remontées  mécaniques  : 

7 5 0  m i l l i o n s  de  francs déboursés, 

contre  4 5 0  m i l l i o n s  les années  pré

cédentes.  Jumbo  jet  des  neiges  ŕ 

T i g n e s ,  Jandr i  express aux  D e u x 

A l p e s ,  nouveau  téléphérique  au 

M o n t  d ' A r b o i s ,  ŕ  Mégčve  :  les 

stations  de  spor ts  d 'h iver  inves t is 

sent  tout  schuss.  Certains pourront 

sou l igner  le  caractčre  sa isonnier 

des  emplo is  créés,  i l  convient 

cependant  de  noter  le  maintien  des 

activités  pastorales  ou  agricoles 

qu 'une  bonne  partie  du  personnel 

des  stat ions  exerce en  dehors de  la 

saison  d 'h ive r .  P a r  a i l l e u r s ,  une 

partie  du  personnel  sa isonnier est 

reclassée  dčs  la  fin  de  la  saison 

d ' h i v e r  dans  les  entrepr ises  de 

construct ion  travai l lant  dans  les 

s ta t ions .  I l  y  a  a insi  cont inuité 

d 'emplo is  en  tout  cas  pour  les 

habitants  des  communes  intéres

sées. 

12  L e  centime  communal  a  fo r te 

ment  progressé dans  chacune  des 

communes  d'accueil.  L a  valeur  du 

centime  est  le  ref let  de  la  r ichesse 

du  patr imoine  imposable  s u r  la 

C o m m u n e .  D 'aprčs  des  s ta t is t i 

ques  communiquées  par  le  Créd i t 

Agr icole ,  on  a pu  constater,  fin  des 

années  7 0 ,  qu'en  t r o i s  ans,  les 

dépôts  par  habitant  ont  p lus  que 

doublé,  les pręts aussi  augmentent 

régul ičrement  bien  que  dans  une 

p lus  faible  mesure.  Ces  deux  ind i 

cations  traduisent une  activité  éco

nomique  dynamique  et  en  progres

s i o n .  Cer tes  la  croissance  ŕ  deux 

c h i f f r e s  n'est  p lus  de  mise  depuis 

ces derničres années  mais elle  reste 

posi t ive  et  c'est  essent ie l . L e  rap

port  des  dépenses  de  fonct ionne

ment  aux  dépenses  d ' i n v e s t i s s e 

ment  est  part icul ičrement  bon 

puisqu'au  début  des  années  8 0 ,  les 

dépenses  d'équipements  nettes 

représentaient  prčs de  deux  fo is  les 

dépenses  de  fonct ionnement. 

13  I I  serait évidemment  important 

de  connaître  la  répar t i t ion  du  s u r 

p lus  entre  les  d i f férentes  catégo

r ies  de  populat ion  et  v é r i f i e r  q u ' i l 

n 'y  a  pas  enr ichissement  sans 

cause  de  la  part  des  bénéficiaires 

de  rentes  de  s i tuat ion  liées  ŕ  une 

implantation  géographique  ou  une 

appartenance  ŕ  des  clans  fami 

l iaux.  D e r r i č r e  le  chauvinisme  de 

vi l lage  —  on  est  étranger  s i  l 'on 

n'est  pas  né  dans  la  commune  — 

se cachent  des égoďsmes  ŕ  combat

t re  a f in  que  l 'on  ne  connaisse  pas 

la  s i tuat ion  bien  connue  dans  les 

pays  en  développement  ou  les 

inject ions  provenant  des  activités 

économiques  modernes  ne  p r o f i 

tent  qu'ŕ  un  petit  nombre  pour  qui 

leur  posit ion de  notable  leur  donne 

davantage  de  privi lčges que  de  de

v o i r s . 

14  L e  t o u r i s m e  n'est  pas  un  phé

nomčne  exclusivement  économi

que  ;  i l  a  aussi  un caractčre  social, 

c u l t u r e l ,  pol i t ique  et  env i ronne

mental.  FI est donc  important  de  ne 

pas  se contenter  d'évaluer  ses inci

dences  économiques  tangibles,  tel

les  que  revenus ou  apports de  devi

ses  ;  i l  convient  aussi  d'apprécier 

ses  impacts  non économiques  d'or

dre  social  et  cu l tu re l .  S u r  le  plan 

social  et  cu l tu re l ,  le  tour isme  con

t r ibue  ŕ  m o d i f i e r  les  systčmes  de 

va leur ,  le  comportement  i n d i v i 

duel ,  les  rapports  fami l iaux ,  les 

modes  de  v ie ,  les  attitudes  mora

les ,  les  f o r m e s  d 'express ion ,  les 

c é r é m o n i e s  t r a d i t i o n n e l l e s  et 

l 'organisat ion  communautaire.  L a 

plupart  des  études  actuelles  sont 

consacrées  ŕ  l ' inf luence  exercée 

par  les touristes  s u r les populations 

d'accueil  (et  non  l ' i nverse ) .  E n 

général ,  les  attitudes  et  les  opi 

n i o n s  de  ces  populat ions  sont 

variables  : elles  peuvent  expr imer 

u n  ressent iment , une  indif férence 

ou  encore  de  l 'enthousiasme. 

15  L a  g r i l l e d'analyse  est en  géné

ral  la  suivante  : 
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Critère Exemples 
1 Démographique 
2 Professionnel 
3 Culturel 
4 Transformation des normes 
5 Modification de consommation 
6 Environnement physique 

Taille de la population par âge croissance/déclin 
Occupations, qualifications 
Traditions 
Valeurs, comportement, morale 
Education, infrastructure, biens matériels 
Pollution, écologie, congestion 

16 Faute de pouvoir épuiser un tel sujet, il importe de sensibiliser l'opinion sur les problèmes d'inté-gration des populations locales et leur participation à la vie touristi-que ainsi que sur la survie des vil-lages de montagne. Il importe notamment de développer l'utili-sation du patrimoine bâti existant en exploitant les ressources de l'habitat aux unités nombreuses et dispersées. Ces ressources sont importantes. Les gîtes et toutes autres formes de logement chez l'habitant participent au maintien des populations locales en leur fournissant une pluri-activité et constituent une aide sérieuse à l'agriculture de montagne dont le maintien est indispensable à l'équi-libre à la fois naturel et humain de ces régions à tradition rurale. Ils créent dans certains villages iso-lés, dépeuplés, vieillis, un courant novateur, une animation, une clien-tèle pour les commerces locaux ; ils donnent la possibilité aux ruraux de se former et d'exercer réellement un métier de tourisme ; ils ouvrent des possibilités à des couches sociales nouvelles de pra-tiquer les sports d'hiver, tout en créant des relations humaines enri-chissantes pour les villageois et leur hôtes. 
17 Une bonne intégration des acti-vités touristiques à la vie locale suppose également une modifica-tion de la composition des conseils municipaux afin que la décentra-lisation en cours se traduise par une prise en charge du nouveau patrimoine touristique par des élus locaux représentatifs des forces économiques qui font vivre la col-lectivité. Il ne s'agit nullement de préconiser une quelconque OPA des "parisiens" (un bon nombre sont lyonnais !) sur les intérêts de 

la vallée, qui doivent rester majo-ritaires ; mais d'une représentation convenable des intérêts des sta-tions dans les conseils municipaux. Dans ces stations, au départ arti-ficielles, de la troisième généra-tion, l'implantation progressive d'une population permanente et l'existence d'associations dynami-ques de propriétaires devraient permettre un panachage harmo-nieux dans des listes de défense des intérêts locaux. 
Ces intérêts comprennent le nou-veau patrimoine touristique, appar-tenant à de nombreux particuliers dont un nombre accru votera en Savoie, là où ils peuvent se déten-dre et participer à la vie locale, tout autant sinon plus que dans les mégalopoles anonymes qui les font vivre. 
18 Ce n'est pas en une génération que peuvent se créer des liens socio-économiques profonds entre les stations et leurs vallées mais, à coup sûr, ceux-ci sont déjà ébau-chés et la moisson sera d'autant plus précoce que les grains auront été semés tôt et les habitants con-vaincus. Les élus actuellement res-ponsables doivent aussi nourrir cette ambition et lutter contre la ségrégation stérile et le repli stra-tégique trop prudent. Ils devront se rappeler que les pionniers, aujourd'hui pour la plupart dispa-rus, ont voulu ce développement "stations — vallées". Le meilleur moyen de leur rendre hommage est d'achever leur œuvre et de con-server leur audace. Avec la géné-ration à venir, l'histoire se trans-formera en légende, les acteurs disparaîtront, mais les liens qu'ils ont créés se développeront et ce sera, greffée sur ces montagnes, un moment abandonnées, une vie nouvelle tournée vers la nature et ses bienfaits. Vive la Savoie Olym-pique. 
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DEVELOPPEMENT 
DES  STATIONS  DE  SPORTS 

D'HIVER  EN  SAVOIE 
par  Georges CUMIN , IGPC 

Mair e de St-Martin-de-Bellevill e (Savoie) 

Histor ique 

S i  le  tour isme a  été  pratiqué  depuis 

la  p lus haute  antiquité  par  quelques 

voyageurs  audacieux  ŕ  des  fins 

mercanti les  ou  m i l i t a i r e s ,  i l  n'a 

p r i s  son  véritable  essor  que  dans 

le  dern ier  t i e r s  du  X I X e  s ičcle, 

l o r s q u e  le  développement  du 

réseau  fe r ré  ŕ  t ravers  l ' E u r o p e 

permi t  de  fac i l i ter  les  déplace

ments . 

D a n s  les  m a s s i f s  montagneux,  les 

premiers  centres  de  tour isme furent 

a lors  les stat ions thermales  situées 

pour  la  major i té  en  P i é m o n t ,  tant 

dans  les  A l p e s  ( U r i a g e ,  A l l e v a r d , 

A i x  l e s  B a i n s ,  E v i a n ,  T h o n o n ) , 

que  les  Pyrénées  ( L u c h o n ,  Caute

re t ,  A i x  l e s  B a i n s ,  etc. ) ,  ou  les 

Vosges  ( V i t t e l )  et  le  M a s s i f  Cen

t ra l  ( B o u r b o u l e ,  R o y a t ,  Châtel 

G u y o n ,  V a i s ,  etc.). 

L ' I m p é r a t r i c e  Eugén ie  fu t  une 

infatigable  cur is te  car  on  signale 

partout  son  passage  dans  de  t rčs 

nombreuses  stat ions  thermales . 

A  la  męme  époque,  les  A n g l a i s , 

grands  explorateurs  du  monde, 

lancčrent  la  mode  de  l ' a lp in isme 

et  de  la  conquęte  des  sommets 

inv io lés  (ŕ  noter  cependant  bien 

antér ieurement  l ' ascens ion  du 

M o n t  B l a n c  en  1786  par  Ba lmat ) . 

D č s  1 8 8 0 ,  des  clubs  a lp ins  se 

créaient  dans  les pays  a lpins,  et  un 

réseau  de  refuges de  trčs  haute  alt i 

tude  était  construi t . L e  tour isme  de 

sé jour  fami l ia l  d'été  commençait 

aussi  ŕ  se développer  en  moyenne 

montagne,  et  nombre  d 'hôte ls 

grands  et  peti ts  se  constru isa ient 

dans  les  v i l lages ,  notamment  ŕ 

C h a m o n i x ,  P ra lognan ,  et  V i l l a r d 

de  L a n s . 

D e  trčs  grands  hôtels  furent  męme 

édi f iés  en  site  vierge  s u r des  s o m 

mets  te ls  ceux  du  R e v a r d ,  F o n t 

R o m e u ,  S u p e r  B a g n č r e s . 

L e s  premičres  remontées  mécani

ques  desservant  des  s o m m e t s 

apparurent  dčs  la  fin  du  X I X e  s ič 

cle,  sous  fo rme  d'audacieux  petits 

chemins  de  fe r  ŕ  crémai l lčre ,  te ls 

ceux  du  M o n t e n v e r s  ŕ  C h a m o n i x , 

et  du  R i g h i  du  P i l a t u s  ou  de  la 

Jungf rau  en  S u i s s e . 

V e r s  1 9 1 0 ,  apparurent  les  pre

m i e r s  téléphériques  (celui  des  gla

c iers  ŕ  Chamonix )  t o u j o u r s dest i 

nés  aux  seuls  tour is tes  d'été.  M a i s 

s imul tanément ,  le  s k i  venu  des 

pays  nordiques  fit  ses  premičres 

glissades  dans  les A lpes ,  dčs  1880 , 

intéressant  notamment  les  m i l i t a i 

r e s . 

D č s  1 9 0 5 ,  les  p r e m i e r s  concours 

de  s k i  étaient  organisés  (Montge 

nčvre)  et  des  c lubs  se  formaient . 

M a i s  la  premičre  guerre  mondiale 

arręta  le  mouvement  qui  repr i t 

v e r s  1 9 2 0 . 

L e s  p remiers  sé jours  d ' h i v e r  de 

sk ieurs  se  firent  tout  naturellement 

dans  les  v i l lages  oů  existaient  des 

hôtels  c o n s t r u i t s  pour  le  t o u r i s m e 

d'été.  L e  développement  v e r s 

1930  de  l 'automobi le  et  le  dénei

gement  des  routes  accélérčrent 

l ' e s s o r  amorcé. 

M a i s  dans  ses débuts,  le  s k i  venu 

des  pays  nordiques  était  un  sk i  de 

f o n d ,  non  conçu  pour  les  fo r tes 

pentes  alpines.  Pet i t  ŕ petit,  suivant 

un  processus  analogue  ŕ  celui  de 

l ' évo lu t ion  des  espčces  animales, 

le  s k i  va  se  m o d i f i e r  pour  s'adap

ter  au  m i l i e u  alpin  et  permettre  de 

descendre  les  pentes  raides.  L e s 

carres  métal l iques  vont  ętre  ajou

tées,  les  fixations  et  les  chaussu

res  vont  complčtement  évoluer 

v e r s  une  sol idar i té  t o u j o u r s  p lus 

étroite  avec  les s k i s ,  ce  qui  permet

tra  de  mieux  les d i r iger  et  d ' inven

ter  le  virage  parallčle  (christ iania) 

qui  se  subst i tue au  " T e l e m a r k " . 

P u i s q u e  désorma is ,  au  l ieu  de  c i r 

culer  ŕ  plat  ou  s u r  des  pentes 

modérées,  le  s k i  pouvait  permet

tre  de  fo l les descentes  s u r des  ver 

sants  inc l inés ,  tout  naturel lement 

les  premičres  remontées  mécani

ques  conçues  spécialement  pour  lu i 

vont  apparaître. 

D č s  1 9 3 5 ,  Pomagas lsk i  ŕ  G r e n o 

ble  inventait  les  p remiers  té léskis 

ŕ  perches  débrayables,  tandis 

qu 'en  S u i s s e  et  en  A u t r i c h e ,  le 

systčme  d 'enrouleur  et  T  B a r  était 

m i s  au  point . 

Face  ŕ  cette  croissance  du  s k i ,  les 

p r e m i č r e s  s t a t i o n s  de  s p o r t s 

d ' h i v e r  vont  prendre  leur  essor  et 

on  a  désormais  l 'habitude  de  les 

classer  comme  les  ord inateurs  en 

p l u s i e u r s  générat ions. 

Premičre  générat ion 
Les  stat ions  villa* 

Ce  sont  les stations les plus  ancien

nes  en  tache  d 'hu i le  autour  d ' u n 

vi l lage  ancien,  oů  le  p l u s  souvent 

une  saison tour is t ique d'été  s'était 

déjŕ  amorcée. 

H o r m i s  quelques  rares  vi l lages 

implantés  ŕ  haute  alt i tude  ( V a l 

d ' I s č r e ,  Montgenčvre ,  F o n t r o 

meu) ,  la  major i té  était  en  fond  de 

vallée  ŕ  moyenne  altitude  (Chamo

n i x ,  M o r z i n e ,  S t  G e r v a i s , V i l l a r d 

d e  L a n s ,  etc.) . 

A u s s i  l 'enneigement  y  est  pa r fo is 

précaire  en  fin  de  sa ison  et  i l  a 

fa l lu  ins ta l le r  des  téléphériques 

ascenseurs  pour  monter  et  redes

cendre  les  s k i e u r s  v e r s  les  neiges 

d 'a l t i tude. 

Ce  type  de  stat ion  de  la  premičre 

génération  est pratiquement  le  seul 

qui  existe  en  S u i s s e ,  A u t r i c h e  et 

I tal ie  ŕ  l ' i n v e r s e  de  la  F rance . 

Ceci  s 'expl ique  sans  doute  pour 

des  ra isons  h is to r iques et  géogra

phiques. 

C o n f r o n t é s  aux  d i f f i cu l tés  de  la 
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Premičre génération, les stations villages. R a p h o . 

rude  vie  en  montagne,  les Français 

ont  en  masse  quitté  l e u r s  vi l lages 

pour  émigrer  dans  les grandes  v i l 

les  ( P a r i s ,  L y o n ,  T o u l o u s e ,  M a r 

se i l le ) . 

E n  S u i s s e ,  A u t r i c h e ,  pet i ts  pays 

montagneux  sans  t rčs  grandes  v i l 

les  n i  grande  plaine  agricole,  les 

paysans  ont  dű  rester  au  pays  et, 

nécessité  faisant  l o i ,  se  sont  recon

v e r t i s  au  t o u r i s m e dčs  le  début  du 

sičcle  en  aménageant  l eurs  v i l l a 

ges.  D e  p l u s ,  un  cl imat  p lus  con

t inental  assure  un  enneigement  ŕ 

alt itude  p lus  basse  ( K i t z b ů e l  est  ŕ 

7 0 0  m  !). 

D e  p lus  n i  la  S u i s s e ,  ni  l ' A u t r i c h e 

ne  fon t  partie  du  marché  commun 

et  i l s peuvent  ainsi mieux  protéger 

leur  product ion  agricole  contre  la 

concurrence  étrangčre. 

d'accčs au  site  reconnu  propice,  et 

ensuite  en  fonct ion des  l im i tes des 

propr iétés  pr ivées ,  et  des  in i t i a t i 

ves  de  d i v e r s  acteurs  locaux  ou 

e x t é r i e u r s ,  des  hôte ls , chalets , 
immeubles  se  sont  éd i f iés ,  et  par

f o i s  p l u s i e u r s  sociétés  de  r e m o n 

tées  se créaient,  exploitant  chacune 

quelques  engins . 

O n  peut  rattacher  ŕ  ce  type  l 'A lpe

d ' H u e z ,  A u r o n  (créés  toutes  deux 

dčs  avantguerre),  les D e u x  A l p e s . 

a trčs générat ions 
s stations nouvelles 

L e s  Stat ions  intégrées  : une  inven

t i o n  Savoyarde. 

C 'es t  en  Savoie  avec  Courchevel 

que  sont  nées  les  stat ions  de  la  3 e 

génération  dites  intégrées  et  qui 

sont  une  spécif icité  typiquement 

française. 

R A P H O 

L e s  stations  créées  ex  n ih i lo en  site 
vierge  de  haute  alt itude  sont  une 
spécificité  typiquement  française 
(notons  cependant  S e s t r i č r e s  en 
I ta l ie ,  créée  dčs  1939  sous  M u s 
s o l i n i ) . 

ion uxieme generatio 

L e s  premičres  stations  nouvelles se 

sont  développées  sans  plan  préé

tabli  n i  organisat ion  a f f i rmée . 

L a  commune  a  const ru i t  la  route 

A l o r s  qu 'en  Haute Savo ie  vo is ine 

les  données  du  r e l i e f  et  du  cl imat 

ont  pe rmis  comme  en  S u i s s e  et 

A u t r i c h e ,  dčs  les années  3 0  l ' essor 

de  stat ions  de  s k i par  extension  de 

vi l lages  de  moyenne  altitude  tels  : 

Chatel,  M o r z i n e ,  Chamonix,  Saint

Gerva is ,  les Contamines,  Megčve, 

L a  C l u s a z ,  Grand  B o r n a n d ,  e t c . . 

par  contre  les condi t ions de  r e l i e f 

t o u t e s  d i f f é r e n t e s  en  S a v o i e 

n'avaient  pas  incité  ŕ  un  tel  déve r 

loppement  et  l ' on  ne  comptait 

gučre  comme  centre  de  s k i  avant

guerre  que  V a l  d ' Isčre  en  T a r e n 

taise.  V e r s  les  années  5 0 ,  le  C o n 

seil  général  de  la  Savoie  p r i t  cons

cience  de  la  régress ion de  l ' agr i 

cu l ture  de  montagne  et  de  l 'exode 

r u r a l ,  et  consei l lé  a lors  par  M a u 

rice  M i c h a u d ,  Ingén ieur  en  C h e f 

des  P o n t s  et  Chaussées, pensa  que 

l ' aven i r  de  ces  hauts  pays  résidai t 

dans  le  développement  du  t o u 

r i s m e  h i v e r n a l . 

C'était  ŕ  l 'époque  une  vue  p r o s 

pective  remarquable  s i l ' o n  songe 

qu'au  męme  moment  on engloutis

sait  des  m i l l i a r d s ŕ  modern iser  les 

mines  de  charbon  du  N o r d  et  de 

L o r r a i n e . 

P o u r  lancer  ce  t o u r i s m e de  s k i ,  le 

C o n s e i l  G é n é r a l  adopta  une 

démarche  t rčs  innovante  par  rap

port  aux  errements  habituels de  ce 

temps  p u i s q u ' i l décida de  p r o m o u 

v o i r  la  stat ion  de  Courchevel  en 

régie  directe. 

Courchevel  allait  devenir  bientôt 

le  modčle  de  référence  de  l 'amé

nagement  "ŕ  la  f rançaise"  des  sta

t i o n s  de  spor t  d ' h i v e r ,  modčle  qui 

a  donné  naissance  ŕ  toutes  les  sta

t i o n s  nouvel les  des  années  6 0  et 

qu i  d ' a i l l e u r s  sont  en  major i té 

implantées  en  Savoie  et  p l u s  par

t icul ičrement  en  T a r e n t a i s e . 

A i n s i  la  Savoie  qui  au  départ  sem

blait  défavorisée  et  en  retard  par 

rapport  ŕ  la  S u i s s e ,  l ' A u t r i c h e  ou 

la  Haute Savo ie  et  partie  bien 

aprčs  elle  dans  la  course  au  déve

loppement  tour is t ique ,  a  su passer 

en  t r o i s  décennies  en  tęte  du  pelo

ton  et  o f f r i r  une  dizaine  des  p lus 

grandes  stat ions  de  renommée 

internationale  telles  :  V a l  d ' I sč re , 

T i g n e s ,  L e s A r c s ,  L a  Grande  P l a 

gne,  les  3  vallées  avec  Courche

v e l , Meribel ,   les  M é n u i r e s ,  V a l 

T h o r e n s ,  V a l  M o r e l . 

L e s  idées  de  base  du  modčle  Cour 

chevel ,  développées  par  Maur ice 

Michaud  étaient  les  suivantes  : 

—  P u i s q u e  l ' o r i g i n e  de  la  stat ion 

n'est  p lus  un  vil lage  existant ,  p ro 

fiter  de  ce  degré  de  l iberté  pour 

c h o i s i r  les  m e i l l e u r s  s i tes  au  pied 

de  domaines  skiables de  qualité  les 

mieux  enneigés. 

—  S ' a s s u r e r  au  préalable  avant 

tout  aménagement  la  maî t r ise  f o n 

cičre  de  l 'ensemble  des  te r ra ins 

tant  de  la  zone  ŕ  urban iser que  du 

domaine  skiable,  cette  précaution 

permet  d ' implanter  au  mieux  les 

équipements  et  urbanisat ion  et 

d 'évi ter  toute  spéculation  parasite. 

—  Implanter  a lors  l 'u rban isa t ion 

s u r  le  site  le  p lus  favorable  au  pied 

des  pistes  pour  avo i r  une  stat ion  : 

pieds  dans  la  neige. 

Les stations intégral 
ou  quatr ičme 
générat ion 

raies 

Succédant  ŕ  Courchevel  qui  a servi 

de  modčle,  va  apparaître  la  qua

t r ičme  génération  dont  L a  Plagne 

fu t  le  prototype  sous  la  d i rect ion 

de  Rober t L e g o u x ,  qui  innova  dans 

de  nombreux  domaines,  aidé  par 

l 'architecte  M i c h e l  Bezançon. 

U n e  des  premičres  ordonnances  de 

1968  de  la  V e  Républ ique  va  de 

p lus  fac i l i ter  le  mouvement  en 

autorisant  le  recours ŕ  la  procédure 

d'expropriat ion  pour  la  création  de 

zones  indust r ie l les  et  tour is t iques . 

Cette  faci l i té  qui  n 'ex iste  n i  en 

S u i s s e ,  n i  en  A u t r i c h e  ou  I ta l ie , 

ajoute  également  aux  ra isons  qu i 

n 'ont  pas  p e r m i s  dans  ces  pays  la 

création  de  stat ions  nouve l les . 

D a n s  les  stat ions  de  la  quatr ičme 

générat ion,  le  créateur  en  sus des 

r e m o n t é e s  et  du  l o t i s s e m e n t 

assume  également  la  major i té  de 

la  p r o m o t i o n  i m m o b i l i č r e ,  et  de 

l 'an imat ion  de  l 'ensemble. 

A i n s i  tout  est  concentré  dans  les 
męmes  mains  d ' u n  chef  d 'orches
tre  unique  appelé  le  développeur. 

Ce  systčme  permet  a lo rs  une  t rčs 
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bonne coordination entre  les divers 
acteurs  de  l 'expansion. 

A u  lieu d'avoir  de  nombreux  pro
moteurs  qui  construisent  chacun 
quelques  immeubles  puis  se  ret i 
rent  aprčs  vente  faite,  le  dévelop
peur  exploitant  les  remontées  et 
lotisseur  et  promoteur  immobi l ier 
aussi  s'occupe  alors  de  l'aprčs
vente  et  du  remplissage  de  la  sta
t i o n ,  se  transformant  en  loueur, 
hôtelier  et  agent  de  voyage,  et 
invente  les  formules de  parahôtel
lerie  et  de  mult ipropriété. 

Ce  systčme  de  station  intégrale 
performant  va  permettre  une 
expansion  foudroyante  de  certai
nes  de  ces  stations  devenues  en 
deux  décennies  parmi  les  plus 
importantes  du  monde. 

Elles  vont  contribuer  ŕ  faire  dé
couvr i r  la  neige  française  et  ŕ  atti
rer  une  clientčle  étrangčre  qui  ne 
connaissait que  Suisse et Autriche. 

A  elles  seules,  une  dizaine  de  sta
tions  nouvelles  accueillent  60  ŕ 
70  %  de toute la clientčle  étrangčre 
de  skieurs venant  en  France  ŕ envi
ron  700  000  en  1984. 

U n  autre  intéręt  des  stations  nou
velles  de  la  quatričme  génération 
a été  la conception de  leur  plan  de 
masse  trčs  rationnel.  Face  ŕ  la 
"Grenoui l lč re" ,  vaste  zone  ennei
gée  plate  vers  laquelle  convergent 
les  pistes  et  d 'oů  divergent  les 
remontées  ;  les  immeubles  s'éti
rent,  les  pieds  dans  la  neige,  face 
au  solei l ,  et  les  parcs  autos  sont 
rejetés  de  l'autre  côté  au  nord. 

Cette conception front de  neige  est 
trčs prisée de  tous, petits et grands. 

Les  skieurs sortent et  rentrent  chez 
eux  skis  aux  pieds  et  de  plus  font 
rarement  la  queue  car  l'une  des 
spécificités  des  stations  françaises 
est  l ' importance  et  la  densité  du 
réseau  des  remontées  mécaniques 
ŕ  grand  débit. 

Aussi  contrairement  ŕ  un  cliché 
trčs  répandu,  qui qualifie de  fami
liales  les stations villages de  la  pre
mičre  génération,  ce  sont  les 
mčres  de  famil le  qui  apprécient 
elles  aussi  les  stations  d'alt itude 
intégrées. 

Résidents  pieds  dans  la  neige,  les 
jeunes  enfants  peuvent  tout  seuls 
se  rendre  aux  petits  téléskis  et  en 
revenir  s'ils ont  f ro id .  Ils  n'ont  pas 
de  routes ŕ traverser,  de  skis ŕ por
ter.  Pour  gagner  les  champs  de 
neige  i l  n'est  point besoin  comme 
souvent dans  les stations suisses ou 
autrichiennes,  de  marcher  long
temps dans une  rue pour gagner  un 
téléphérique  ascenseur  et  y  subir 
une  longue  attente.  Enf in  si  arrivé 
en  altitude  l'enfant  est  fatigué, 
c'est  toute  une  matinée  perdue 
pour  le  redescendre  et  le  ramener 
ŕ  sa  chambre. 

POLITIQUE 
D ' A M E N A G E M E N T 
TOURISTIQUE 
DE  LA  M O N T A G N E 

L'expansion  trčs  rapide  dans  les 
deux  derničres  décennies  des  sta
tions  de  sport  d 'h iver  a  entraîné 
des  réactions  crit iques  et  tout  un 
débat  s'est  instauré  entre  aména
geurs  et  protecteurs, au  sujet de  la 
politique  d'aménagement  tourist i 
que  de  la  montagne.  Traiter  de  ce 
sujet  est  un  exercice  d i f f i c i l e ,  car 
i l  est  source de  malentendus  entre 
des  interlocuteurs  qui  n'ont  sou
vent qu'une  vue  sectorelle des cho
ses,  et  qui  de  plus  prennent  des 
positions partisanes  parce  que  pas
sionnelles  ;  la  montagne  étant  un 
domaine  qui  mobil ise  le  ręve  et  la 
passion. 

La  citation suivante extraite du  dis
cours  prononcé  ŕ  Vallouise  en 
1977  par  le  Président  de  la  Répu
blique  relati f ŕ  l'aménagement  de 
la  montagne  illustre bien  ces  con
sidérations. 

" E n f i n ,  i l  y  a  le  tourisme,  i l  est 
chargé  tantôt  de  toutes  les  vertus, 
lui  seul  sauverait  la montagne,  tan
tôt  de  tous  les péchés,  i l détruirait 
la  montagne" . 

Parmi  les  causes  qui contribuent ŕ 
la  d i f f icul té d'appréhender  objec
tivement  le  problčme  il  faut  cons
tater,  d'une  part,  la dualité  fonda
mentale  du  raisonnement  suivant 
que  l 'on  se place  du côté des popu
lations  d'accueil  montagnardes, 
peu  nombreuses  et  en  voie  de 
diminution,  ou au contraire du côté 
des  populations citadines  accueil
lies  sans  cesse  plus  nombreuses. 

Une  autre  considération  fonda
mentale  lorsqu'on parle  de  la mon
tagne  est  de  bien  distinguer  deux 
types  de  montagne  totalement  dif 
férentes  :  la  moyenne  et  la  haute 
montagne. 

Dans  la  moyenne  montagne  sans 
neige  garantie  qui  représente  ŕ  elle 
seule  l'écrasante  majorité  en  sur
face  de  la  zone  dite  de  montagne 
(98  %  du  Massif  Central,  80 %  du 
Jura  et  des  Vosges  et  des  Pyré
nées,  60 %  des Alpes),  le  tourisme 
par  la  force des choses ne peut  ętre 
qu'une  activité  marginale  d'été  et 
l 'agriculture  reste  la  spéculation 
dominante. 

Dans  la  haute  montagne  oů  la 
durée  de  l'enneigement  permet  une 
saison d'hiver,  au  contraire  désor
mais  le  tourisme est  l 'activité  éco
nomique  dominante  procurant  res
sources et  emplois,  et  l 'agriculture 
devient  marginale  d'autant  plus 
qu'elle  est  soumise au double  han
dicap  cumula t i f  d 'h ivers  trčs 
longs,  exigeant  beaucoup  de  foin 

pour  les bętes  ŕ  l'étable,  alors  que 
précisément  la  récolte  de  ce  fo in 
est  di f f ic i lement  mécanisable  en 
raison  de  la  raideur  des  pentes. 

Mais  dans  la  zone  de  haute  mon
tagne  seule  une  faible  fraction  (de 
l 'ordre  de  10  ŕ  12  %  dans  les 
Alpes,  2  %  dans  les  Pyrénées)  de 
la  superficie  présente  les  caracté
ristiques  convenables  ŕ  l'aménage
ment  d'une  station  (pentes  modé
rées,  d'orientat ion  ŕ  dominante 
nord,  bien enneigées  et offrant  une 
dénivelée  suffisante d'au  moins six 
cent  mčtres). 

A ins i  plus  de  85 %  du  terr i toire 
des  zones  de  haute  montagne  des 
Alpes  et  98  %  des  Pyrénées  ont 
des  pentes  trop raides,  ou  rocheu
ses,  ou  boisées ou  mal  exposées  et 
seront  donc  préservées  de  tout 
équipement. 

Aussi  la  controverse  aménageur, 
protecteur  n'a  pas  tellement  l ieu 
d'ętre  car  la  nature  et  le  rel ief  en 
grande  partie  déjŕ  fait  le  partage, 
ce  qui a précisément  permis  d'éta
b l i r  en  haute  montagne  quatre  des 
parcs nationaux  : Vanoise,  Oisans, 
Mercantour,  Pyrénées,  sans  avoir 
ŕ  y  inclure  des  zones  skiables 
importantes  ŕ  l 'exception  de  quel
ques  secteurs  marginaux. 

En  l'espace  de  trois décennies,  le 
nombre  des  skieurs  est  passé  en 
France  de  deux  ŕ  trois  cent  mil le 
ŕ  prčs de cinq mil l ions, et  le  męme 
phénomčne  s'est  manifesté  ŕ 
l 'étranger. 
Comme  souvent  chez  nous,  cer
tains  mi l ieux  n'aiment  pas  ceux 
qui  risquent  et  qui  gagnent,  aussi 
des  vo ix  se  sont  élevées,  des 
grands  journaux  ont  écrit  pour 
dénoncer  le  scandale  ou  le  gigan
tisme de  certaines  stations nouvel
les. 

Mais  alors  que  dans  nombre  de 
domaines,  les  prévisions  (produc
t ion  d'acier,  de  charbon,  expan
sion  des  vi l les,  S D A U ,  etc.)  se 
sont  avérées  erronées,  dans  le 
domaine  du  ski , elles  ont été  assez 
bien  vérifiées. 

Oů  accueilleraiton  actuellement 
ces  mi l l ions  de  skieurs  si  l 'on 
s'était  contenté,  comme  certains 
bons  esprits  le  préconisaient,  de 
développer  les  villages  existants 
qui  d'ail leurs  lorsqu' i ls  étaient 
bien  situés  au  pied  d 'un  domaine 
skiable,  sont devenus  eux  aussi  de 
grandes  stations  9 
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A la mémoire de 

Daniel Laval. 1908-1986 
J'ai connu Daniel Laval en 1938, au Port de Boulogne-sur-Mer, où il m'avait précédé de quelques années. Ce 
sont donc près de cinquante ans de souvenirs qui montent à ma mémoire. Aussi est-ce de mon ami que je vais 
parler, autant que du fonctionnaire émérite que nous avons connu. 

Daniel Laval était un travailleur infatigable et modeste : au Port de Rouen il n'aimait pas son bureau trop vaste 
de Directeur ; il lui préférait le recueillement d'une pièce plus intime. Le soir, une grande lampe éclairait, seule, 
sa table. "Il faut être à demi dans l'ombre", disait-il en souriant, citant Paul Valéry. 

Il ne feignait pas de dédaigner les honneurs — et beaucoup lui échurent ; il ne les sollicitait pas et, quand il 
lui en venait, il aimait à rappeler, avec son humour un peu moqueur, la vieille sentence du règlement militaire : 
"le soldat est récompensé dans la personne de son chef". Ses soldats, à lui, c'étaient tous ceux que les circons-
tances avaient confiés à son autorité — confiés, non pas soumis — depuis le Président de la Chambre de Com-
merce jusqu'au docker le plus turbulent. 

Il les accueillait tous ; il était constamment disponible ; on ne le dérangeait jamais — du moins l'assurait-il. Par 
sa vivacité d'esprit, sa finesse, la clarté de son intelligence, sa culture scientifique, littéraire, musicale (il était 
fort bon pianiste), il était un interlocuteur aimable, intéressé et intéressant. Il convainquait sans chercher à con-
vaincre. En le quittant, on emportait un supplément de savoir. 

Sa loyauté, son impartialité, sa rigueur morale, son honnêteté intellectuelle étaient légendaires. S'agissait-il d'arbi-
trer ? Il écoutait, témoignant d'un égal respect pour les personnes, se faisant proche des plus humbles. Sa clair-
voyance et son imagination, sa patience aussi lui permettaient, fidèle dépositaire de la confiance de tous, de 
proposer des solutions conciliatrices. 

Sa carrière fut aussi droite que sa pensée. Affecté au Port de Rouen en 1941, il en devient Directeur en 1947. 
Le port est presque entièrement détruit. En quelques années, Daniel Laval réussit à libérer les chenaux d'accès 
et à construire un port tout neuf, accessible aux grands navires grâce à la réussite exceptionnelle des travaux 
d 'aménagement de la Seine-Maritime. 
Aussi est-il appelé en 1952 à professer le cours de travaux maritimes à l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. 
A la clarté de son enseignement, il ajoute le don de communiquer son amour du métier aux dix-sept promotions 
d'ingénieurs qui furent ses élèves.. 
Directeur en 1958 des Ports Maritimes et des Voies navigables, au Ministère, il est le maître d'œuvre de la loi 
de 1965 — dite loi Laval — sur le régime d'autonomie des ports, et de la loi complémentaire de 1967, qui don-
nent aux établissements maritimes français un cadre juridique et administratif rénové. 

Les voies navigables lui doivent aussi beaucoup. Membre de la Commission Centrale du Rhin, Président de la 
Société Internationale de la Moselle, il présida pendant de longues années l'Office National français de la 
Navigation. 
La réputation de Daniel Laval s'était étendue hors de France ; dès les premières années de sa carrière, il était 
consulté par des gouvernements étrangers, notamment en Inde et en Afrique. 
Membre en 1948 de la Délégation française à l'Association Internationale Permanente des Congrès de Naviga-
tion, il en devint l'un des deux vice-présidents internationaux lors de la création en 1976 à Washington de ces 
deux éminentes fonctions. 

Mais, "passons, passons puisque tout passe", comme disait Guillaume Apollinaire. 
Vint l'âge de la retraite. Daniel Laval choisit le silence. Mais non pour ses proches et ses amis. Il se voue à sa 
famille. Son foyer, animé par une épouse admirable, accueillait souvent ses enfants et ses petits-enfants, qui 
tenaient une très grande place dans sa vie. Il en partageait les soucis, les honneurs, les joies. 
Il avait, voici longtemps, supporté vaillamment, sans taire sa souffrance, la perte d'un fils, tué accidentellement 
sur la route entre Rouen et Paris : jamais plus il n'avait accepté de suivre l'itinéraire fatal. 

Un jour, où nous avions parlé de théologie, tandis que je prenais congé, il m'avait demandé — ce sont ses pro-
pres termes — de "penser à sa vie future". J'avais compris que, désormais, il écoutait ses voies intérieures. 
Il détestait la solitude, mais une seule personne suffisait à le combler : son épouse. Elle était auprès de lui, quand 
il s'en est allé discrètement, vers son éternité. 

18 mars 1986 

Pierre D. COT 
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AMICALE D'ENTRAIDE 
AUX ORPHELINS DES INGENIEURS 

DES PONTS ET CHAUSSEES 
ET DES MINES 

Compte  rendu  de l'Assemblée  Générale  Ordinaire  du 19 mars 1986 

L'Assemblée  Générale de l 'Amicale  d'Entraide  aux Orphelins des  Ingé
nieurs des Ponts et Chaussées  et des Mines,  convoquée  par  lettre  c i rcu
laire  du 22 janvier  1986,  s'est  réunie  le 19  mars,  ŕ Aéroports de Paris, 
291  boulevard  Raspail,  75014  Paris. 

357  membres  étaient  présents  ou  représentés. 

Le  Secrétaire  a donné  lecture  du rapport  moral  et le Trésorier  a  pré
senté  les comptes  de  l'exercice. 

1  — Rapport  moral 

L 'Amica le  d'Entraide  groupe,  au 14 mars  1986,  509 adhérents (445 
adhérents  complets et 155 partiels),  contre  604  en 1985  (445  complets 
et  159 partiels). 

Le  montant  total  des  secours  distribués  pour  l'année  1985 s'est  élevé 
ŕ  479 000 F  contre  444 000 F  en  1984  et 443 100 F  en  1983. 

12 familles comportant 20 enfants ŕ charge ont été secourues.  Les secours 
se  sont  échelonnés  de 18  0 0 0 F ŕ 6 0 0 0 0 F . 

Compte  tenu de la situation actuellement  favorable des comptes,  les coti
sations  ont été maintenues  ŕ un niveau  antérieur,  soit : 

—  Cotisation  de  solidarité  380 F 
—  Cotisation  complčte  —  pour  1  enfant  855  F 

—  pour  2  enfants  990 F 
—  pour  3  enfants  1 120 F 
—  pour  4  enfants  1 255 F 
—  pour  5  enfants  et plus  1 390 F 

2  — Renouvellement de membres du Comité Directeur 

Messieurs  Pierre  Boulestreix et JeanPierre  Bourdier  ont été  réélus en 
tant  que  membres  du  Comité  Directeur.  M .  François  Mudry  a été élu 
en  remplacement  de M .  Brunck. 

3  — Rapport du Trésorier 

A    RECETTES  F R A N C S 

Cotisations perçues  au cours de l'exercice  1985  (rel i 
quat  1984  et cotisations  1985)  518 471,80  F 
Produits  financiers  39,07  F 
Plusvalue  s/fonds  communs  de placement 18  897,66  F 53-7 40g 53  p 

B    DEPENSES 

Secours  distribués 
Provision  de caisse 
Frais  de secrétariat  de divers 
Assurance 

479  000,00  F 
1 450,00  F 
5  810,00  F 

10 050,00  F  4 9 6 3 1 o , o O F 

C  — EXCEDENT  DES RECETTES  DE  L'EXERCICE 

A    B  41 098,53  F 

D    RESERVE  A U 31 DECEMBRE  1984  273 617,38  F 

E  — RESERVE  A U 31 DECEMBRE  1985  314  715,91  F 
dont  250  467,42  F  sur  fonds  communs  de  placement. 

4  — Approbation 

Le  compte  rendu de l'Assemblée  Générale et le rapport  du Trésorier  sont 
approuvés  ŕ  l'unanimité. 

Le  Président, 

R.  PISTRE 

Le  Secrétaire, 

G.  F R A N C K 

FORMATION PERMANENTE 
U R B A N I S M E , E N V I R O N N E M E N T 
ET E Q U I P E M E N T U R B A I N 

— A n a l y s e f i nanc iè re d ' u n e o p é r a -
t i o n d ' u r b a n i s m e Paris 3 au 5 ju in 
— A m é n a g e m e n t et g e s t i o n des 
c o u r s d ' e a u Paris 17 au 19 ju in 
— La m e s u r e d a n s les s y s t è m e s 

d ' a s s a i n i s s e m e n t Paris 3 au 5 ju in 

B A T I M E N T ET ENERGIE 

— C o n c e p t i o n ass is tée par o r d i n a -
t e u r : s y s t è m e s pou r le b â t i m e n t Paris 3 au 5 ju in 
— Les ou t i l s d u ca lcu l t h e r m i q u e Paris 1 7 au 1 9 ju in 

T R A N S P O R T S 

— La t a r i f i c a t i o n des t r a n s p o r t s 
n o n u rba ins de v o y a g e u r s Paris 3 e t 4 j u in 
— Les t r a n s p o r t s f a c e aux n o u v e l -
les l og i s t i ques Paris 1 0 e t 11 ju in 

G E O T E C H N I Q U E , M A T E R I A U X , 
S T R U C T U R E S 

Paris 3 au 5 ju in — H y d r o g é o l o g i e 

O U V R A G E S D ' A R T 

— La c o n d u i t e d ' u n p ro je t de répa -
ra t i on Paris 3 au 5 ju in 
— L 'ana lyse de la va leu r : sa p ra t i -
que d a n s les t r a v a u x pub l i cs Paris 3 au 5 ju in 

ROUTES 

— En t re t i en des r o u t e s 

I N F O R M A T I Q U E 

Paris 9 au 12 ju in 

— Bases de d o n n é e s re la t i onne l -
les : c o n c e p t i o n e t m ise en œ u v r e Paris 2 au 6 ju in 
— Log ic ie l g r a p h i q u e e t m i c r o -
o r d i n a t e u r Paris 16 au 2 0 ju in 

POUR T O U T R E N S E I G N E M E N T : M m e M A U G E R o u M m e 
S I M O (pos te 1 3 0 0 / 1 3 0 1 ) 

T é l . : 4 2 . 6 0 . 3 4 . 1 3 

ARCHITECTURE ET MAITRES D'OUVRAGE 

L'Association "Architecture et Maîtres d'Ouvrage" a été créée en 
mai 1983 dans le but premier de sensibiliser les Maîtres d'Ouvrage 
ŕ leurs responsabilités en matičre d'architecture ; elle cherche ŕ 
développer chez les Maîtres d'Ouvrage, et notamment les Maîtres 
d'Ouvrage des constructions publiques et des lieux de travail, le 
sens de leurs responsabilités économiques, sociales et culturelles 
sur le plan architectural. La formation des Maîtres d'Ouvrage pas
sant d'abord par leur information, l'Association publie un réper
toire sur les cycles de formation ŕ la maîtrise d'ouvrage et ŕ ses 
différents aspects que proposent des écoles, des associations et des 
organismes habilités. L'ensemble de ces cycles s'adressent tout 
autant aux Maîtres d'Ouvrage occasionnels qu'aux Maîtres 
d'Ouvrage confirmés et ŕ leurs collaborateurs, ŕ qui une meilleure 
connaissance de leur rôle permettra sans aucun doute un dialo
gue plus fructueux avec les architectes. Le répertoire présente ainsi 
10 organismes de formation et 50 cycles ou cursus de formation. 

Pour obtenir gratuitement ce document, il vous suffit d'en faire 
la demande ŕ l'Association "Architecture et Maîtres d'Ouvrage", 
336, rue SaintHonoré, 75001 Paris. Tél. : 42.60.31.80. 
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êim^m^^mmmm^^m^^^mêm   M O U V E M E N T S 

P O S I T I O N N O R M A L E 

D ' A C T I V I T E 

M . T h i e r r y  C R O U S L E , I . G . P . C , c h a r g é 
des 2 8 e e t 3 0 e c i r c o n s c r i p t i o n s d ' I n s p e c -
t i o n Généra le spéc ia l i sée de N a v i g a t i o n 
" B a s s i n du N o r d " et " B a s s i n de la S e i n e " , 
e s t , à c o m i p t e r d u 1 6 s e p t e m b r e 1 9 8 5 , 
c h a r g é c o n j o i n t e m e n t a v e c M . Roger 
T E N A U D des 2 8 e (Se rv i ce de N a v i g a t i o n 
d u Nord ) e t 3 0 e (Se rv i ce de N a v i g a t i o n 
Seine) c i r c o n s c r i p t i o n s te r r i to r ia les d ' i n s -
p e c t i o n g é n é r a l e . 
A r r ê t é d u 3 j a n v i e r 1 9 8 6 . 

M . Eric  B R A S S A R T , I .P.C. d é t a c h é 
a u p r è s de la S o c i é t é Cen t ra le p o u r l 'Equ i -
p e m e n t du Te r r i t o i re (SCET R o u t e s ) es t , 
à c o m p t e r d u 1 6 f év r i e r 1 9 8 6 , a f f e c t é à 
la D i r e c t i o n D é p a r t e m e n t a l e de l 'Equ ipe -

m e n t des B o u c h e s - d u - R h ô n e en qua l i t é 
d ' A d j o i n t au D i r e c t e u r . 
A r r ê t é d u 2 2 j anv ie r 1 9 8 6 . 

M l l e Rég ine  B R E H I E R , I .P.C. à l 'ENPC, 
es t , à c o m p t e r du 16 janv ie r 1 9 8 6 , m u t é e 
à la D i r e c t i o n D é p a r t e m e n t a l e de l 'Equ i -
p e m e n t d u M o r b i h a n p o u r y ê t re c h a r g é e 
d u Se rv i ce M a r i t i m e e t de N a v i g a t i o n . 
A r r ê t é d u 2 2 j anv ie r 1 9 8 6 . 

M . J e a n  M I L L E T , I . G . P . C , D i r e c t e u r 
Rég iona l de l ' E q u i p e m e n t d u L a n g u e d o c -
R o u s s i l l o n , es t , à c o m p t e r d u 3 1 j anv ie r 
1 9 8 6 , n o m m é M e m b r e de l ' I n s p e c t i o n 
Généra le de l ' E q u i p e m e n t e t de l 'Env i ron -
n e m e n t . 
A r r ê t é d u 2 3 j anv ie r 1 9 8 6 . 

M . J a c q u e s  V E R D I E R , I . C . P . C , D i rec teur 
' D é p a r t e m e n t a l d e l ' E q u i p e m e n t d e s 
1 A r d e n n e s , e s t , à c o m p t e r d u 1 e r m a r s 
' 1 9 8 6 , a f f e c t é à l ' I n s p e c t i o n Généra le de 

l ' E q u i p e m e n t e t de l ' E n v i r o n n e m e n t pou r 

r ecevo i r une m i s s i o n d ' I n s p e c t i o n . 
A r r ê t é d u 1 3 f év r i e r 1 9 8 6 . 

D E T A C H E M E N T S 

M . Gi l les  P I N D A T , I . P . C e s t , à c o m p t e r 
d u 1 5 j u in 1 9 8 5 , p lacé en se rv i ce d é t a -
c h é aup rès d ' A é r o p o r t s de Paris pou r u n e 
pé r i ode de 2 ans é v e n t u e l l e m e n t r e n o u -
velable en qua l i té de responsab le du déve -
l o p p e m e n t i n f o r m a t i q u e en a r c h i t e c t u r e 
a u p r è s du D i r e c t e u r d e s p ro j e t s e t de la 
C o o p é r a t i o n T e c h n i q u e . 
A r r ê t é d u 1 6 s e p t e m b r e 1 9 8 5 . 

M . Y v e s  M O R I N , I . P . C e s t , à c o m p t e r 
d u 1 e r janv ier 1 9 8 5 , p lacé en serv ice d é t a -
c h é a u p r è s de l ' U n i o n S i d é r u r g i q ue d u 
No rd et de l 'Est de la F rance (Us inor ) p o u r 
u n e pé r i ode de c i n q a n s , é v e n t u e l l e m e n t 
renouve lab le , en qua l i té de Chargé de M i s -
s ion p rès la D i r e c t i o n Généra le . 
A r r ê t é d u 1 6 s e p t e m b r e 1 9 8 6 . 

M . J e a n  S A L E N Ç O N , I .C.P. à l 'ENPC, 
e s t , à c o m p t e r d u 1 e r o c t o b r e 1 9 8 5 , pr is 
en c h a r g e par le M i n i s t è r e de la D é f e n s e 
(Ecole P o l y t e c h n i q u e ) en v u e d ' u n d é t a -
c h e m e n t en qua l i t é de p r o f e s s e u r de 
" m é c a n i q u e " . 
A r r ê t é d u 2 2 n o v e m b r e 1 9 8 6 . 

M . A l a i n  G E R B A L D I , I . C . P . C e s t , à 
c o m p t e r d u 1 e r a o û t 1 9 8 5 , p lacé en ser-
v i ce d é t a c h é auprès de la Soc ié té Marse i l -
laise de Créd i t , pou r une pér iode de 5 ans , 
é v e n t u e l l e m e n t r e n o u v e l a b l e , en qua l i t é 
de Conse i l l e r T e c h n i q u e . 
A r r ê t é d u 5 d é c e m b r e 1 9 8 5 . 

M . J e a n - M a r c e l  P I E T R I , I . P . C e s t , à 
c o m p t e r d u 1 5 ma i 1 9 8 4 , p lacé en ser -
v i ce d é t a c h é pour u n e pér iode de c inq ans 
é v e n t u e l l e m e n t r enouve lab le aup rès de la 
Soc ié té França ise d ' E t u d e s e t de Réal isa-
t i o n s M a r i t i m e s , Po r tua i res e t Nava les 
(So f remer ) en qua l i té de Dé légué Généra l . 
A r r ê t é d u 9 d é c e m b r e 1 9 8 5 . 

M . M a r c  C H A B E R T , I . C . P . C en se r v i ce 
d é t a c h é aup rès de la Soc ié té c o n c e s s i o n -
nai re f r a n ç a i s e p o u r la c o n s t r u c t i o n e t 
l ' e x p l o i t a t i o n du t u n n e l r ou t i e r s o u s le 
M o n t - B l a n c , es t , à c o m p t e r du 1 e r d é c e m -
bre 1 9 8 5 , ré in tég ré dans s o n A d m i n i s t r a -
t i on d 'o r ig ine en vue d ' u n d é t a c h e m e n t en 
qua l i t é de S o u s - D i r e c t e u r aup rès de la 
S o c i é t é Cen t ra l e pou r l ' E q u i p e m e n t d u 
T e r r i t o i r e . 

A r r ê t é du 1 3 j anv ie r 1 9 8 6 . 

M . C l a u d e  L I E B E R M A N N , I . P . C à la 
D i rec t i on Régionale de l 'Equ ipemen t d ' I le -
d e - F r a n c e es t , à c o m p t e r du 1 6 d é c e m -
bre 1 9 8 5 , pr is en c h a r g e en v u e d ' u n 
d é t a c h e m e n t p o u r e x e r c e r les f o n c t i o n s 
p u b l i q u e s é l e c t i v es de Conse i l l e r Généra l 
d u P u y - d e - D ô m e et de Conse i l l e r M u n i c i -
pal de la V i l le de R iom ( P u y - d e - D ô m e ) . 
A r r ê t é du 1 3 j anv ie r 1 9 8 6 . 

M . A r m a n d  B O U T T I E R , I . G . P . C à l ' Ins -
p e c t i o n Généra le de l ' E q u i p e m e n t e t de 
l ' E n v i r o n n e m e n t de H a u t e - G a r o n n e es t , à 
c o m p t e r d u 1 e r j anv ie r 1 9 8 6 c h a r g é c o n -
j o i n t e m e n t a v e c M . G u y PEZIN des 1 0 e e t 
1 8 e c i r c o n s c r i p t i o n s Te r r i t o r i a l es d ' I n s -
p e c t i o n Généra le (Rég ions L i m o u s i n e t 
A u v e r g n e ) . 

A r r ê t é d u 3 j anv ie r 1 9 8 6 . 

M . Jean-P ie r re  G I B L I N , I . C . P . C à la 
D i r ec t i on d u Pe rsonne l , es t , à c o m p t e r d u 
1 3 j anv ie r 1 9 8 6 , m u t é à la D i r e c t i o n 
Rég iona le de l ' E q u i p e m e n t L a n g u e d o c -
Rouss i l l on en qua l i t é d ' A d j o i n t au D i rec -
t e u r . 
A r r ê t é d u 1 0 j anv ie r 1 9 8 6 . 

M . M a r i u s  B E L M A I N , I . C . P . C , D i rec teur 
Rég iona l de l ' E q u i p e m e n t " N o r d - P a s - d e -
C a l a i s " es t , à c o m p t e r du 1 5 m a r s 1 9 8 6 , 
a f f e c t é à l ' I n s p e c t i o n Généra le de l 'Equ i -
p e m e n t e t de l ' E n v i r o n n e m e n t p o u r rece -
vo i r u n e m i s s i o n d ' I n s p e c t i o n Géné ra le . 
A r r ê t é d u 2 1 j a n v i e r 1 9 8 6 . 

M . A n d r é  T A L M A N T , I .C .P .C à la D i rec-
t i o n des A f f a i r e s E c o n o m i q u e s e t I n t e rna -
t i ona les e s t , à c o m p t e r d u 1 5 m a r s 1 9 8 6 , 
n o m m é C h e f d u Se rv i ce Rég iona l de 
l ' E q u i p e m e n t Nord-Pas-de-Ca la is en r e m -
p l a c e m e n t de M . B E L M A I N . 
A r r ê t é d u 2 1 j a n v i e r 1 9 8 6 . 

M . F ranço i s  D E L A R U E , I . P . C , m is à la 
d i s p o s i t i o n de la D é l é g a t i on à l ' A m é n a g e -
m e n t d u Te r r i t o i re e t à l ' A c t i o n Rég iona le 
( D A T A R ) es t , à c o m p t e r d u 1 e r m a r s 
1 9 8 6 , a f f e c t é à la D i rec t i on D é p a r t e m e n -
ta le de l 'Equ ipement de Se ine-e t -Marne en 
qua l i t é d ' A d j o i n t au D i r e c t e u r . 
A r r ê t é d u 2 2 j a n v i e r 1 9 8 6 . 

M . Jean-Pau l  F R E Y C H E , I .P .C à la Direc-
t i o n D é p a r t e m e n t a l e de l ' A r i è g e es t , à 
c o m p t e r d u 1 e r m a r s 1 9 8 6 , m u t é à la 
D i rec t ion Dépa r temen ta le de l 'Equ ipemen t 
d u T a r n en qua l i t é d ' A d j o i n t au D i rec teu r . 
A r r ê t é d u 2 2 janv ie r 1 9 8 6 . 

M . Jean -P ie r re  G I B L I N , I . C . P . C , à la 
D i r e c t i o n Rég iona le de l ' E q u i p e m e n t d u 
L a n g u e d o c - R o u s s i l l o n , es t , à c o m p t e r d u 
1 e r f év r ie r 1 9 8 6 , n o m m é Che f d u Serv i ce 
Rég iona l de l ' E q u i p e m e n t d u L a n g u e d o c -
Rouss i l l on . 
A r r ê t é d u 2 7 j anv ie r 1 9 8 6 . 

M . F ranc is  P E R D R I Z E T , I . C . P . C , D i rec -
t e u r D é p a r t e m e n t a l de l ' E q u i p e m e n t de 
l ' O r n e , es t , à c o m p t e r d u 1 e r m a r s 1 9 8 6 , 
n o m m é D i r e c t e u r D é p a r t e m e n t a l de 
l ' E q u i p e m e n t de la M o s e l l e . 
A r r ê t é d u 3 f év r i e r 1 9 8 6 . 

M . M i c h e l  B U R D E A U , I . C . P . C , à la 
D i r e c t i o n d u Pe rsonne l es t , à c o m p t e r d u 

j 16 janv ier 1 9 8 6 , a f f ec té à la D i rec t ion des 
R o u t e s en qua l i t é d ' A d j o i n t au D i r e c t e u r . 
A r r ê t é d u 3 f év r i e r 1 9 8 6 . 

M . D o m i n i q u e  S C H A E F E R , I . G . P . C , 
D i r e c t e u r Rég iona l de l ' E q u i p e m e n t d u 
Cent re , es t , à c o m p t e r du 1 0 févr ier 1 9 8 6 , 
n o m m é m e m b r e de l ' I n spec t i on Généra le 
de l ' E q u i p e m e n t e t de l ' E n v i r o n n e m e n t et 
c h a r g é des 5 e et 6 e c i r c o n s c r i p t i o n s t e r r i -

! t o r i a les (Rég ions H a u t e - N o r m a n d i e e t 
B a s s e - N o r m a n d i e ) . 

' A r r ê t é du 4 f év r i e r 1 9 8 6 . 
i 
I M . E d m o n d  P O U G E T , I . C . P . C , D i rec teur 
> Dépa r temen ta l de l 'Equ ipement des Deux -
j Sèv res , es t , à c o m p t e r d u 1 e r m a r s 1 9 8 6 , 

a f f e c t é à l ' I n s p e c t i o n Généra le de l 'Equ i -
p e m e n t e t de l ' E n v i r o n n e m e n t pou r rece-
vo i r u n e m i s s i o n d ' I n s p e c t i o n Géné ra le . 

: A r r ê t é d u 13 fév r i e r 1 9 8 6 . 

M . Fél ix  D E B I E R R E , I . P . C en se rv i ce 
i d é t a c h é a u p r è s de la B a n q u e I n d o s u e z , 
i es t , à c o m p t e r d u 1 e r f év r i e r 1 9 8 6 , m i s 

à la d i s p o s i t i o n d u M i n i s t è r e de l ' E c o n o -
i m i e , des F inances e t d u B u d g e t — D i rec -

t i o n d u T r é s o r — en qua l i t é d ' A d j o i n t au 
Che f de Bu reau (ges t i on de la d e t t e de 

i l 'E ta t et d u Fonds de s o u t i e n des r e n t e s ) , 
i A r r ê t é d u 13 f év r i e r 1 9 8 6 . 

P C M    1 9 8 6    3  4 9 



M . Pasca l  G I R A R D O T , I .P.C. à la D i rec -
t i o n D é p a r t e m e n t a l e de l ' E q u i p e m e n t de 
la S e i n e - e t - M a r n e , es t , à c o m p t e r d u 1 e r 

d é c e m b r e 1 9 8 5 , pris en charge par la Ban-
que Par isbas en v u e d ' u n d é t a c h e m e n t en 
qua l i t é de C h a r g é de M i s s i o n au se in d u 
G r o u p e . 
A r r ê t é d u 1 3 j anv ie r 1 9 8 6 . 

M . V i n c e n t  P I R O N , I .P.C. m i s à la d i s p o -
s i t i on d u M i n i s t è r e d u R e d é p l o i e m e n t 
I n d u s t r i e l , es t , à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 
1 9 8 6 , pr is en c h a r g e par la S o c i é t é S o g e -
lerg en v u e d ' u n d é t a c h e m e n t en qua l i t é 
d ' A d j o i n t au D i r e c t e u r du D é p a r t e m e n t 
G e s t i o n des G r a n d s Pro je ts . 
A r r ê t é d u 1 4 j anv ie r 1 9 8 6 . 

M . Se rge  L A F O N T , I .P.C. es t , à c o m p t e r 
d u 1 e r ju i l le t 1 9 8 5 , p lacé en se r v i ce d é t a -
c h é p o u r u n e pé r i ode de c i n q ans é v e n -
t u e l l e m e n t r e n o u v e l a b l e a u p r è s de la 
S o c i é t é M a t r a T r a n s p o r t . 
A r r ê t é d u 1 4 j anv ie r 1 9 8 6 . 

M . M iche l  L E B L A N C , I.P.C. à la D i rec t ion 
D é p a r t e m e n t a l e de l ' E q u i p e m e n t du M o r -
b i h a n , es t , à c o m p t e r d u 1 e r janv ie r 1 9 8 6 , 
p lacé en se rv i ce d é t a c h é aup rès du Por t 
A u t o n o m e de Rouen p o u r une pé r i ode de 
c i n q ans é v e n t u e l l e m e n t r e n o u v e l a b l e . 
A r r ê t é d u 17 janv ie r 1 9 8 6 . 

M . M i c h e l  A M I L H A T , I . C . P . C , D i rec teu r 
D é p a r t e m e n t a l de l ' E q u i p e m e n t de la 
M o s e l l e , es t , à c o m p t e r d u 1 e r j anv ie r 
1 9 8 6 , d é t a c h é a u p r è s de la S o c i é t é des 
A u t o r o u t e s d u N o r d e t de l 'Est de la 
France en qua l i t é de D i r e c t e u r G é n é r a l . 
A r r ê t é d u 2 3 j anv ie r 1 9 8 6 . 

M . Be rna rd  F R A N Ç O I S , I .P.C. m i s à la 
d ispos i t ion du Min is tè re du Redép lo iement 
Indus t r ie l e t d u C o m m e r c e Ex té r ieu r , es t , 
à c o m p t e r du 1 e r f é v r i e r 1 9 8 6 , pr is en 
c h a r g e par la B a n q u e Na t i ona le de Par is , 
en v u e d ' u n d é t a c h e m e n t en qua l i t é 
d ' A t t a c h é Pr inc ipa l de D i r e c t i o n . 
A r r ê t é d u 3 1 j anv ie r 1 9 8 6 . 

DISPONIBILITES 

M . A l a i n  J A U S S E L M E , I .P.C. m i s à la 
d i s p o s i t i o n d u M in i s t è re de l ' E c o n o m i e e t 
des F i n a n c e s , e s t , à c o m p t e r d u 1 e r j u i n 
1 9 8 5 , p lacé en c o n g é de d isponib i l i té pour 
t r o i s a n s . 
A r r ê t é d u 1 9 n o v e m b r e 1 9 8 5 . 

M . Pierre  S A V E Y , I .G.P.C. es t n o m m é 
D i rec teu r Généra l de la C o m p a g n i e Na t i o -
na le d u R h ô n e à c o m p t e r d u 1 e r j anv ie r 
1 9 8 6 . 

A é c o l e  n a t i o n a l e  d e s  p o n t s  e t  c h a u s s é e s 

LE PROJET 

TRANSMANCHE 

journées d'étude organisées sous le patronage de 

A F P C  A F T E S 

p a r i s  les 2 7 e t 2 8 m a i 1986 

Journées d'étude présidées par M. Raoul RUDEAU, 
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées 

En annonçant le 20 janvier, ŕ Lille,  la réalisation prochaine d'un tunnel sous la Manche, le Premier 
Ministre britannique et le Président de la République Française ont concrétisé un ręve vieux de plu
sieurs sičcles. Ils ont aussi donné un coup d'envoi ŕ ce qui devrait ętre un des plus grands chantiers 
du sičcle. 
Le choix du concessionnaire de cet ouvrage a fait  l'objet d'un  appel d'offres  international  lancé le 
2 avril  1985 sur la base des directives élaborées par un groupe  francobritannique et approuvé peu 
avant par les gouvernements. 
Dans le cadre de cette consultation, quatre projets ont été proposés. De conceptions totalements dif
férentes, ces projets  résultent chacun d'une  somme exceptionnelle d'énergie  pour promouvoir des 
solutions originales sur le plan technique, en matičre de financement et d'organisation  des équipes. 
Organisées  sous le patronage de l'AFTES  et de TAFPC  et présidées par M. RUDEAU,  ces jour
nées d'étude seront l'occasion de retracer l'historique du lien fixe transmanche, de présenter  l'ensemble 
des contraintes techniques, financičres, juridiques pesant sur l'opération et de faire découvrir ŕ des 
professionnels  les cheminements complexes suivis par chacun des groupes dans le cadre de  l'élabo
ration de leurs  propositions. 

Secrétaires  techniques 
M.  Jean  CALGARO,  SETRA 

Mme Michèle  CYNA, Rapporteur  du  groupe  d'évaluation 
M. Nicolas  JACHIET,  Rapporteur  du  groupe  d'évaluation 

mardi  27 mai 

9 h 00 : Introduction.  Présentation de la consultation. M. Raoul RUDEAU,  Ingénieur  Général 
des  Ponts et Chaussées. 
9 h 15 : La genčse du lien  fixe  transmanche.  M. Samir  NAESSANY,  Direction des Transports 
Terrestres. 
9 h 45 :  Analyse des directives de l'appel d'offres  international. M. Maurice LEGRAND,  Ingé
nieur  Général  des Ponts et Chaussées. 
10 h 15 : Organisation  de la commission  d'évaluation.  M. JeanPierre  GHUYSEN,  Secrétaire 
Général du groupe  d'évaluation. 
10 h 45 : Le projet  TransmancheExpress.  M. Pierre  LAUNAY,  Dragages et Travaux  Publics. 
14 h 00 : Le projet  Europont.  Sir John LOWE,  Président d'Eurobridge  ; M. Jacques  MOLINIE, 
NordFrance  ; M. Michel MAITRE,  NordFrance  ; Sir Alan HARRIS,  Professeur  ; M. Michel GUE
RINET,  Léon  Ballot. 
16 h 00 : Le projet Euroroute. M. Georges JEUFFROY,  Secrétaire Général d'Euroroute  ; M. Domi
nique ALBERTIN, Société Générale  ; M. Denis de BAECQUE, Banque Paribas ; M. François LEM
PERIERE, GTM Entrepose  ; M. Christian BAZIN, Alsthom ; M. JeanPaul TEYSSANDIER, GTM 
Entrepose. 

mercredi  28 mai 

9 h 00 : Le projet  FranceManche.  M.  JeanPaul  PARAYRE,  Président  de FranceManche ; 
M.  Philippe MONTAGNER,  TransManche Construction  ; M. Jean RENAULT,  FranceManche ; 
M.  Etienne  SCHWARCZER,  FranceManche  ; M. Marcel  SARMET,  FranceManche. 
14 h 30 : Techniques  de financement  de projets.  M.  Pierre  MAYER,  Inspecteur  Général  des 
Finances. 

15 h 15 : Le traité francoanglais. M. JeanPaul COSTA.  Maître des Requętes au Conseil d'Etat ; 
M.  Olivier de SAINTLAGER,  Direction des affaires juridiques du Ministčre des Relations Extérieures. 

16 h 00 : Le contrat  de concession. M. Emmanuel  GUILLAUME,  Auditeur  au Conseil  d'Etat. 

17 h 00 : Cocktail  de clôture. 

Renseignements et inscriptions 
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 
Direction de la Formation Cont inue et de l'Action Internationale 
28, rue des Saints-Pères, 75007 Paris. Tél. : (1) 42.60.34.13. 
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rj^f  lyonnaise des eaux 

MEMERNO 

de l'exploitant 
de l'eau 
et de 
l'assainissement 

Q 

L'EXPLOITANT DE L'EAU 
ET DE L'ASSAINISSEMENT : 
UN  PROFESSIONNEL 
DE PLUS EN PLUS POINTU* 

par  François  VALIRON 

uoi de plus facile, de nos 
jours, que d'ouvrir le robinet pour obte
nir une eau claire et abondante. Quoi 
de plus naturel que de rejeter cette eau 
aprčs l'avoir utilisée et souvent souil
lée par l'usage qu'on en a fait, usage 
qui dépasse de plus en plus largement 
l'alimentation humaine. L'eau est deve
nue un élément indispensable ŕ la vie 
quotidienne et toute interruption appa
raît insupportable, plus sans doute que 
celle de tout autre service public. Cette 
apparente facilité laisse souvent croire 
que cette eau coule seule et que son 
évacuation et son rejet vers le milieu 
naturel se font par des opérations sim
ples et peu coűteuses. Il n'en est rien . 

l'eau est un produit élaboré, nécessi
tant pour la surveillance de sa quantité 
comme celle de la qualité un profes
sionnalisme de trčs haut niveau. 

Les facettes de ce professionnalisme 
recouvrent un vaste champ de compé
tence : 
— Hydraulique pour les adductions, 
captages et distributions. 

Sanitaires, c'estŕdire biologiques 
et chimiques pour la maîtrise et le con
trôle de la qualité. 
— Chimiques, physicochimiques et 

biotechnologiques pour le traitement 
ou l'épuration. 

— Informatique, automatismes, télé
transmissions, pour la surveillance de 
sa quantité et la gestion des systčmes 
de distribution complexes. 
— Comptage, relčve,... organisation 
pour assurer un service permanent 
d'une grande sécurité et d'une grande 
fiabilité. 
— Gestion financičre et planification : 
liens avec l'environnement physique et 
humain (consommateurs d'abord mais 
aussi administrations) pour la prépara
tion de l'avenir... 

Plusieurs facteurs laissent prévoir une 
accentuation rapide de ce profession
nalisme : les exigences des consom
mateurs vont en s'accroissant tant au 
point de vue de la qualité du service 
que de son prix. Ceci est lié ŕ l'aug
mentation du niveau de vie, mais aussi 
et surtout ŕ la mobilité des populations 
qui exigent des standards de qualité 
partout meilleurs. Ceci est aussi asso
cié au renforcement des normes de 
potabilité et de rejet qui obligent les 
distributeurs ŕ avoir recours ŕ des trai
tements de plus en plus élaborés et de 
plus en plus coűteux et ŕ mieux maî
triser les problčmes de distribution et 
de collecte. L'importance des investis
sements nécessite la mise sur pied 
d'une "ingénierie financičre" de plus 
en plus complexe ! Parallčlement les 
ressources se raréfient en quantité et 
en qualité et l'alimentation et l'assai
nissement des grandes concentrations 
humaines posent des problčmes dont 
la complexité croît de façon exponen
tielle. Il en est de męme pour le progrčs 
rapide des technologies liées ŕ l'infor
matique et la biotechnologie dont la 
place devient de plus en plus large ŕ 
tous les niveaux. 

La concurence enfin entre les distribu
teurs (privés et municipaux) qui s'avive 
dans le cadre de la privatisation et qui 
les force ŕ améliorer en permanence la 
qualité de leurs prestations. Cette con
currence dépasse maintenant le cadre 
local, voire national des distributions 
d'eau traditionnelles ! 

Que seront les exploitants de l'eau et 
de l'assainissement au terme de ce sič
cle ? Au travers du caractčre relative
ment immuable de leur mission : four
nir de l'eau ŕ des consommateurs et 
la restituer au milieu naturel en respec
tant des normes de qualité et de quan
tité précises, ils seront devenus des 
gestionnaires et des techniciens par
ticuličrement pointus, ayant intégré les 
techniques les plus modernes. Ils 
seront enfin et surtout des hommes et 
des femmes ŕ l'écoute permanente 
des consommateurs et capables de 
s'adapter ŕ l'évolution du monde ŕ 
venir. 

*  Mément o d e l'Exploitan t 
de l'ea u e t  d e l'assainissemen t 
par  Françoi s Valtron . 
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LES P O L I T I Q U ES 

D E T R A N S P O RT U R B A I N * 

par Pierre MERLIN 

politique  de transport 
urbain  est  trop  sérieuse  pour  être 
laissée  à la responsabilité  des seuls 
ingénieurs.  Il s'agit  d'investisse-
ments  lourds,  coûteux,  longs  à 
étudier,  à décider  et à réaliser.  Ils 
engagent  pour  longtemps  la plani-
fication  urbaine. 

L'étude  qui  est  présentée  ici  cher-
che d'abord  à fixer  les  objectifs  des 
politiques  de transport  urbain.  Les 
enjeux  sont  techniques,  économi-
ques  (coûts  de fonctionnement  et 
coûts  d'investissement),  sociaux 
(accessibilité),  environnementaux 
(bruit,  pollution,  sécurité)  et urba-
nistiques  (consommation  d'espa-
ces,  impact  sur  l'urbanisation). 
Leur  étude  justifie  que priorité  soit 
donnée  aux  transports  en com-
mun  ; une large  place  est  cepen-
dant  laissée  à l'automobile  (dans 
les  petites  villes,  aux heures  creu-
ses,  dans  les  banlieues  des gran-
des agglomérations).  Chemin  de 
fer,  métro  et autobus  sont  en effet 
moins  coûteux  (par  personne 
transportée)  en investissements, 
en nuisances  (bruit,  pollution,  acci-
dents)  et en espace  consommé. 

Ces objectifs  circonscrits,  quelles 
sont  les  méthodes  de planification 

des transports  urbains  ? Il faut 
d'abord  analyser  l'offre  actuelle  de 
la demande,  dans  la mesure  où les 
sources  statistiques  le permettent. 
On estime  ensuite  la demande  pré-
visible  à l'horizon  considéré  (sou-
vent  à long  terme),  puis  on étudie 
la rentabilité  (en y intégrant  les 
coûts  sociaux)  des infrastructures 
nouvelles  envisagées. 

Cette  méthode,  dite  "classique", 
développée  dans  les  années 
soixante,  repose  sur  l'emploi  de 
modèles  mathématiques  de prévi-
sion.  Elle a été critiquée  dans  les 
années  soixante-dix  mais,  malgré 
quelques  apports  récents  intéres-
sants,  elle  n'a jamais  été rempla-
cée. Cependant,  la perspective 
s'est  élargie,  la mobilité  quoti-
dienne  étant  restituée  dans  le 
cadre  des programmes  d'activités 
des membres  du ménage. 

L'étude  aborde  enfin  les  spécifici-
tés de la planification  des trans-
ports  dans  les  villes  des pays  en 
développement. 

*La  D o c u m e n t a t i o n  Française 
Notes  et  é tudes  d o c u m e n t a i r e s 
N   4 7 9 7  4 2  F 
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des Ponts et Chaussées, avec la collabo
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LAssociation  des  Ingénieurs  des  Ponts et 
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ou  dans  les  articles  qu'elle  publie. 
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SAINT-FRANÇOIS-LONGCHAMP (Maurienne) et VALMOREL (Tarentaise) 
réalisent la liaison hivernale des 2 célèbres vallées 

La station de StFrançoisLongchamp (1 600 m d'altitude) se situe 
en Maurienne  au pied du col de la Madeleine (1 939 m) qui relie 
en été la Maurienne  ŕ la Tarentaise, et également  sur les contre
forts sudouest du massif du Cheval  Noir  (2 832 m) et de la zone 
périphérique  du parc de la Vanoise. 

Le massif du Cheval  Noir domine aussi, côté Tarentaise,  la station 
f  de Valmorel  (1 400 m) et le départ  de la vallée  des  Bellevilles 

"Le Grand Pic'^FrançoTLongcltamp  (StJeandeBelleville). 
La  liaison  hivernale  (pistes  et  remontées  mécaniques)  a été 
réalisée cette année ; différents forfaitsski ont été établis, dont le 

plus  important  donne  accčs  ŕ  toutes  les remontées  mécaniques  des  deux  stations,  qui ont ainsi  mis en 
commun  leurs 520 hectares de pistes balisées et un domaine  skiable de 3 650 hectares, et 43 remontées 
mécaniques. 
De  plus,  un syndicat  intercommunal  pour  l'aménagement  du  massif  du Cheval  Noir  a été constitué 
entre  StFrançoisLongchamp, Montgellafrey,  Montaimont,  Valmorel  et StJeandeBelleville. 

Ce  syndicat étudie  actuellement  la réalisation ŕ brčve  échéance  de la liaison avec StJeandeBelleville et 
l'équipement  complet du massif du Cheval  Noir  qui domine  les trois stations. 

Ces  réalisations vont donner ŕ StFrançoisLongchamp  une position clé, et des possibilités accrues dans un 
massif magnifique. 

En effet,  StFrançois a de nombreux atouts, un site parfaitement  enneigé,  un ensoleillement  maximum et un 
accčs par  la route des plus faciles. 

Quant  ŕ  l'accčs  ferroviaire,  il se passe  de commentaires,  gare  S.N.C.F.  (ParisRome)  ŕ  La  Chambre 
(12  km), le T.G.V.  ParisStJeandeMaurienne  (4 heures), avec  liaisons autocars avec la station. 

De  nombreux  équipements  d'été et d'hiver  ont été réalisés  : un nouveau  centre  sportif  a été créé,  avec 
tennis, piscine chauffée, minigolf, etc. Cette année,  une salle polyvalente avec cinéma, salle de conférences 
et de projections, centralisera les services permanents de la station. Le nouveau Plan Neige a été  remodelé, 
de  façon  ŕ  ce que 
StFrançois  réponde  ŕ 
sa  nouvelle destination 
touristique. 

Plusieurs  programmes 
immobiliers  sont  en 
cours de réalisation. 

André  Jullien,  promo
teur  ŕ  SaintFrançois 
depuis  1963, dans les 
Alpes  depuis  1959, 
assure ces réalisations. 

•  TRACES D'AUTOROUTE 

TGV DIRECT 

'630 

Kilométrage  d'une  ville 
ŕ  StFrançoisLongchamp 

Si 
Pour  tous  renseignements  complémentaires  sur la station,  s'adresser  au : 
SYNDICAT  D'INITIATIVE  Tél.  79.59.19.56 
ou  sur  les  réalisations  immobiličres au : CABINET ANDRE  JULLIEN 
7,  avenue  MarcelinBerthelot,  38100  Grenoble.  Tél.  76.87.70.44 



Semaine été sympa 
6 jours ski, tennis, golf, voile, piscine 

Semaine sportignes. 
6 jours tennis, go\i, voile, équitation, 
volley, piscine, tir ŕ l'arc et au 
pistolet. 

Semaine  super forme. 
6 jours sauna, hamman, jakusi, SPA, 
praciice du golf, gym, squash 

Semaine go\t 
Stage de golf avec J.P. BAZURCO 

Semaine  tennis CAU JOLLE. 
Stage intensif : 4 heures de tennis 
par \our. 

Stage semi-intenstf : 2 heures de 
tennis par jour 

Semaine  ski stage ESF 
Tous niveaux 4 h de ski encadrées 
par moniteurs ESF 
'  A par t / r cfe 
Tarif  valable  pour  1 personne  comprenant  les  activités  sportives  et 

irgement  sur  la base de 4 personnes  par  studio. 

MM** 

mu** 


