
Sujet national pour l’ensemble des centres de gestion organisateurs 
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ET DES BIBLIOTHÈQUES PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 

EXAMEN PROFESSIONNEL D’AVANCEMENT DE GRADE 

SESSION 2016 

ÉPREUVE DE NOTE 

ÉPREUVE ÉCRITE :  
Rédaction d’une note à l’aide des éléments d’un dossier portant sur la spécialité 
au titre de laquelle le candidat concourt. 

Durée : 3 heures 
Coefficient : 1 

SPÉCIALITÉ : MUSEE 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET : 

 Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre 
nom ou un nom fictif, ni initiales, ni votre numéro de convocation, ni le nom de 
votre collectivité employeur, de la commune où vous résidez ou du lieu de la salle 
d’examen où vous composez, ni signature ou paraphe. 

 Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez impérativement 
utiliser une seule et même couleur non effaçable pour écrire et souligner. Seule 
l’encre noire ou l’encre bleue est autorisée. L’utilisation de plus d’une couleur, 
d’une couleur non autorisée, d’un surligneur pourra être considérée comme un 
signe distinctif. 

 Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le 
jury. 

 Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte. 

Ce sujet comprend 24 pages 

Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend 
le nombre de pages indiqué 

S’il est incomplet, en avertir le surveillant 



Sujet : 

Vous êtes assistant de conservation du patrimoine principal de 1ère classe au sein d’un 
musée qui met à jour son projet scientifique et culturel. 

Dans ce cadre, votre directeur vous demande de rédiger à son attention, exclusivement à 
l’aide des documents joints, une note sur l’utilité d’un diagnostic culturel territorial.  

Liste des documents : 

Document 1 :  « Inventer l’avenir. Faut-il adopter la prospective » - Extrait Espaces 
naturels n°25 - http://www.espaces-naturels.info/dossier/25 - Janvier 
2009 - 2 pages  

Document 2 : « Partenaires en présence » - Tableau     réalisé   dans  le cadre      de  
l’ « Etat des lieux de la culture en Alsace bossue » -
http://www.ccpsu.fr/upload/documents/Culture/Point_4_Partenaires_Et 
at_des_lieux_de_la_culture_en_AB_mars_2013.pdf     -    Mars 2013 -  
3 pages 

Document 3 : « Le projet scientifique et culturel. Méthodologie » (extrait) - 
Muséofiche 2 - Ministère de la Culture et de la Communication, 
Direction des Musées de France - 2007 - 4 pages 

Document 4 : « Principes du diagnostic culturel » - Schéma de développement 
culturel des pays du Rouergue Occidental et de l’Est Quercy (extrait) - 
http://www.paysfigeac.fr/files/peq/les_projets_de_pays/culture/Diagnost
ic-version-7-10-05finale.pdf - 2005 - 4 pages 

Document 5 : « Le diagnostic territorial, une démarche de progrès » - Extrait Du 
diagnostic territorial au projet patrimonial, l’exemple des Villes et Pays 
d’Art et d’Histoire - http://www.an-patrimoine.org/IMG/pdf/compte-
rendu_diagnostic_territorial.pdf - Association Nationale des Villes 
et Pays d’Art et d’Histoire - 18 novembre 2009 -  4 pages 

Document 6 : « Du diagnostic territorial au projet patrimonial : définition et enjeux » - 
Fabrice THURIOT - Journée de réflexion et de formation de 
l’Association nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et des 
Villes à secteurs sauvegardés et protégés (ANVPAH-VSSP) - 
Rencontre du 18 novembre 2009 - 4 pages 

Document 7 : Préambule de l’« Etat des lieux de la culture en Alsace bossue » - Julie 
FEISS, Emmanuelle THOMANN - http://scotab.paysdesaverne.fr/
Etat_des_lieux_de_la_culture_en_Alsace_Bossue_version_mars_2013.
pdf - Mars 2013 - 1 page 

Documents reproduits avec l’autorisation du CFC 

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents 
non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet. 
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,' rli.tustnmron nÉalmÉe pAR rE PÀRC NATToNÀI DU

,,'. llgncANroun DÀÀis LE cÀDRE D'UNE DÉüÀRCHE

PRÛSPECTIVE. PI,USTUURS DESSINS ÉTXNNT ÀIXST

oosuxÉs À Ln popuuurors.

Lrs concrrreuns DE cnT"rs »Ém*ncun oxr souuxtÉ
moNTREB AU puBlrc LES cot'sÉeuexcrs oes scÉNenIos

ÉuronÉs. Crrre usulugrloN DES FUTURS ennnsecÉs

Eî DE LEUR§ IIIPÀCTS DÀI{S TA VIE QUOTIDIENNET PERMET

DE FAIR§ I]N CHÛIX EN TOUT§ CONSCIENCN.

Ict, lr col nn Cevou,n DEvrErvT «uNE zoNE îRÈs
pnlsÉe potn LEs sÀFARIS».

I a prospective peut laiser sceptique. Elle estjugée a priori trop

I complexe, trop théonque, trop éloignée des enjeux immédiats.

LlUattention portée au futur peut sembler, à tort, un luxe pour

des acteurs absorbés par le souci de bien gérer le présent.

PouÉant, I'obligation nouvelle de rédaction d'une charte por.rr les

parcs nationaux et la révision des chartes des parcs naturels régio-

naux appellent à l'élaboration d'un véritable projet straté§ique de ter-

ritoire au service de la gestion durable du patrimoine naturel et

culturel de ces espaces. Cela nécessite à l'évidence de se projeter à

moyen et lon§ terme. Les §estionnaires d'espaces proté§és sont

donc amenés, de manière plus ou moins explicite et structurée, à

cette exploration du possible et du souhaitable. La prospective offre

un ensemble de concepts, de méthode et d'outils pour accompa-

gner, formaliser et exploiter ces projections. En otttre, la prospective

peut apporter des outils originaux et de nouvelles méthodes d'ani-

mation territoriale pour mener une démarche de co-construction,

faire participer le public, ou impliquer l'expertise scientifique et les

savoirs profanes. llais cela nécessite que les gestionnaires d'espaces

protégés se saisissent d'un outil dont ils ont partbis du ntal à cerner

la nature et le potentiel. I
Juutx Vepr - Cs,qacÉ ot ntsstog mospËcî11,8 îT LvNcERrÀït)N, Mr.tï){)À'r

>>> Mêl : lulien.vert@developpemenl'durnble.gouv.fr
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Prospective et prospective territoriale

[}noutil d'aideàpmssr
La prospective n'est pas d'un simple exercice d'anticipation. G'est
une façon d'analyser la réalitê que I'on entend faile évoluen C'est une

méthode et une attitude. C'est également
une manière d'infléchir l'avenir.

pas écrit. il est à construire, à . .,.r-

ï a prospective repose sur :!
I I'aifirmation d'un principe, h ,-r

I-lselon lequel l'avenir n'est ffi
üatir, c'est une æuvre collective. l
" Que dois-je faire, ici et mainte- &

futur ? ".

ganisations, de processus. 0n analyse également les

signaux faibles et les phénomènes en émergences, (les

faih porteurs d'avenir). Il convient d'être à l'écoute de la

réalité, de la rendre perceptible, visible, vivante.

2. Anticiper les chanÉements; c'est-à-dire, aussi, ne

pas s'appuyer sur les systèmes culturels d'hier pour

construire des politiques publiques pour demain. Faute

d'anticiper des « opportunités » pourraient bien dis-
paraître; tandis que, saisies à temps, elles peuvent

s'imposer pour tous comme des évidences.

3. Réagir aux changements avant qu'ils

n'imposent leur logique et leurs méca-

nismes de contrainte. Nous savons, en

effet, que face à l'évé-

nement il est trop
tard pour infléchir la

réalilé.
4. Devancer les chan-
gements en étant
«proactif» et anti-
ciper la construction

des conditions pour

maîtriser les chan-

§ements.
5. Élaborer collecti-

vement les discours du futur. À moins de

ne pa§ se donner le moyen de comprendre

les logiques du changement (déjà présentes,

devant nous, en nous), le futur n'est pæ une fata-

lité. Le futur est, avant tout, un construit sociétal. Il
peut prendre la forme des représentations parta§ées

des futurs souhaitables: en ce sens c'est un acte poli-

tique au sens de la «polis», de la Cité. C'est une æuvre

collective, que la notion de projet de territoire donne

clairement à entendre.

6. Faire passer les représentations du futur par le filtre
de la représentation d'un futur souhaitable parmi une

variété de futurs possibles.

7. Transformer la vision d'un futur souhaitable en pro-

cessus collectifs de nature à en§a§er la réalité dans une

voie différente que celle qui existe initialement. En fait

à faire en sorte que le futur effectif se rapproche du

futur désiré ou souhaité. C'est ce que l'on entend par

l'action, à cela près qu'il faut distinguer I'action publique

de l'action collective, la seconde enveloppant la pre-

mière sans se réduire à elle seule.

La ptospective tenitodale est laforme localisée de

la prospective générale. Il n'y a pas de forme spécilique

de prospective territoriale au sens conceptuel du terme.

Mais la territorialité est un domaine particulier d'ap-

plication de la prospective qui fait émerger des enjeux

particuliers. 11 en résulte une tonalité particulière,

6 SC - pNR bdæ de

Ainsi, la prospective consiste à

penser le temps long pour aÉir
avec plus d'efficacité sur les

mécanismes deprise de décision

du courtlmoyen terme.Il existe,

en effet, une relation dialectique
entre les horizons lointains de la

recherche d'une vision partag&,

et les horizons proches des pro- *.
cessus de décision. Le lointain sert le ft
proche et lui donne une perspective, S,'
un sens. :.

La prospective est une méthode, c'est

aussi une attitude. Elle vise à construire un futur
souhaité et prenant en compte les contraintes du
temps présent ainsi que les tendances identifiées par

ce qu'il est convenu d'appeler la prospective explora-

toire, tendancielle et contrastée.

I[ ne s'agit cependant pas d'un simple exercice d'anti-
cipation. Il faut en effet ancrer la prospective dans la

connaissance approfondie de la situation actuelle (pro-

duit d'une histoire complexe et spécifique) afin d'éclairer

les enjeux. Stratégie et prospective sont deux théma-

tiques étroitement liées: même si des spécificités les

différencient fortement et si la prospective ne se limite
pas à la préparation de la réflexion stratégique.

À cet égard, la prospective est un outil d'aide à la déci-

sion. Michel Godet, auteur du Manuel de proqectiue

stratégique, parle d'ailleurs de prospective «straté-
gique,, Il veut signifier qu'elle nécesite de réfléchir, de

se mettre en distance. C'est d'abord un outil «d'aide à

penser autrementr, Celui-ci vise en effet à:

1. Analyser de façon approfondie la realité que l'on entend

faire évoluer. Pour ce liire, on observe les tendances à

l'æuvre et les contraintes extérieures, qui pèsent lourd

sur le territoire.0n procède à l'examen des dynamiques

internes du territoire en considérant qu'elles sont le

fruit d'une combinaison de systèmes, de logiques, d'or-

Esp-t:e; 'lciur:is r',1'i . ,,:'111"1 2,Li?

[n PARc NÀruREL

tANDES DE GæcocNn r.ANcE UNE

ÉruDr pnospeffnt PouR

dÉvoxmou nns acrnmÉs or
mrsms nx ronÊr.

Ex ernor, m nnÉeurrrmox
DES ESPÀCES DE LOISIRS, COII}IE

dexs$ram ons mrnnrÉs
HIJIITAINES, PEÛT IIUPÀCTER tE§

PAYSAcES oo reço* nÉcarnæ. Ir.

EST DONC II{PORTNTT DE TAINE

nns srcxmîrnrsÉs eml oe
nÉcurnn ms rux. [a msu ut

OUÿTE DE CES CHOntABVIEMÀU

. coxsercÉuÉaAreulArÀ
coupÉrtrcu DES ESPACES, srrcs
ur mwÉnanos oo neuooiûdns.
Srn u pgoro, ms muruvÉns nu

PÀTRrruorNE Perc ÀvÉto
oncrNsÉrs m 200?.
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le proiet scientifique
et culturel

n rnusée aujcurd'hui ne peut plus
se cûntenter de gérer l'existant.
ll doit s'int*rr*§sr sur sa voeatlon,

l'évoluticn de ses collecticns et ds ses
pubiics, son rôle dans la cité, sa place sur
la scène lccale, naticnale *u ir:ternati*-
nale" L* projet scientifique et cultr:rei doit
apporl*r des réponses à ces questlons"

&&r'§§Y:c§ Q{.r'tr,§tr pR§J§T
§§t§r\rYt§§&L§§ §Y &{JL?t R§L ?

Ce n'est pas une étude de programma-
tion architecturale ou muséographique,
encore moins une simple liste des surfa-
ces et équipements nécessaires. Ce n'est
pas une programmation culturelle, ni un
simple catalogue d'actions à mener. Ce
n'est pas non plus un projet de service ou
d'établissement.

C'est une démarche visant à définir la
vocation du musée et son développe-
ment : c'est un document qui définit les
grandes orientations et les stratégies
du musée pour les cinq ans à venir, en
prenant en compte et en mettant en co-
hérence toutes les missions du musée :

- Collections : conservation, restauration,
acquisition, gestion, étude, recherche.
- Publics : connaissance des publics, po-
litique des publics, accueil, activités cul-
turelles et pédagogiques, muséographie.
Il s'applique à tous les types de collec-
tions.

Le PSC s'appuie sur une analyse de la
vocation et de I'environnement du mu-
sée, ainsi que sur I'identification des
attentes et demandes des destinataires
du musée (tutelles, publics, partenaires)
pour y répondre au mieux. C'est avant
tout une réflexion, qui doit dégager
une dynamique d'ensemble et débou-
cher sur des propositions concrètes
d'action. Aucune mission du musée ne
doit être négligée, mais le PSC est sélec-
tif dans ses propositions et doit dégager
des priorités, en fonction de besoins et
de destinataires précisément identifiés.

ML:§e.)J!r:he I
Direction des musées de France

A Q{-NON §§§T U}.I P§§ ?

C'est un document stratégique, qui
permet de conduire une politique.
C'est un document de cadrage, qui
permet de garder le cap dans un quotidien
envahissant.
C'est un instrument de dialogue et
de négociation (avec les tutelles, les
partenaires).
C'est une référence commune pour toute
l'équipe et un outil de pilotage.
ll a une utilité immédiate et peut être mis
en æuvre dès sa rédaction : politique
d'acquisition, programme de recherche,
politique des publics, plan de formation
du personnel...,
lls'inscrit dans la durée mais doit pouvoir
évoluer et s'adapter aux circonstances.
Si un chantierest prévu, c'est un document
préalable indispensable pour obtenir une
aide de I'Etat à l'investissement (décret
n" 2OO2-852 du 2 mai2002, article 10).

§ur ÉLA§§§§ r-§ p§û Ë? §ü",A&r§ ?

Le PSC relève de la responsabilité du chef
d'établissement, mais il ne s'élabore pas
dans la solitude: les équipes du musée
dans les différents secteurs d'activités
doivent y être associées et en être
informées, ainsi que tous les partenaires
du musée. Un PSC réussi repose sur
une large consultation, qui garantit la
faisabilité du projet et l'adhésion de tous.
Le PSC peut être rédigé à tout moment
de la vie de l'établissement pour expliciter
ses stratégies.
S'il existe déjà un PSC antérieur, il est
nécessaire de l'actualiser, voire d'en
rédiger un nouveau après quelques
années, la "durée de vie" d'un PSC
n'excédant pas cinq ans environ.
Quand un chantier est prévu, le PSC est
la première étude préalable à réaliser,
avant toute étude de programmation
architecturale.
ll présente l'expression des besoins
qui fera ensuite l'objet d'une traduction
spatiale, technique et financière par un
programmiste.
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La méthode proposée ici peut être utilisée
pour tout projet de création, de rénovation
ou d'extension de musée.

t§r§M§NT ÉUAgOnrX §r{ p§r ?

Une dérnarche itérative

1- Réfléchir et consulter
Outre les équipes du musée, consulter les
partenaires existants ou potentiels, ainsi
que des experts. L'élaboration d'un PSC
est le moment idéal pour créer ou conso-
lider des partenariats.

2- Rédiger une esquisse de quelques pa-
ges, synthétisant les grands objectifs.
Cette esquisse peut faire l'objet si né-
cessaire d'une validation officielle par la
tutelle et par la DMF sous-couvert de la
DRAC.

3- Rédiger le document final de PSC

4- Engager les phases de validation offi-
cielle définitive.

A tous les stades, la DRAC et la DMF
(inspection générale des musées,
département de l'architecture, de la
muséographie et des équipements,
département des publics, centre de
recherche et de restauration des musées
de France, bureau des affaires juridiques)
peuvent être consultées et intervenir en
conseil.

l-a rx§thode de r*flexlon

ll n'existe pas de modèle ni de recette :

chaque PSC est unique parce que
chaque musée est unique et chaque
environnement est unique.
Cependant, la méthode reste la même
d'un musée à l'autre :

- réalisation d'un état des lieux (bilan de
l'existant, accompagné d'un diagnostic
lucide et critique),
- élaboration d'un projet sélectif présentant
les priorités retenues.

llL;sdrliche i
Direction des musées de France

Une méthodologie de réflexion est
proposée dans le tableau à trois
colonnes " Méthodologie de réflexion
pour élaborer un PSC " (voir annexe 1)
qui recense méthodiquement et
exhaustivement les questions que l'on
peut être amené à se poser au moment
de rédiger un PSC. Ce tableau ne doit
pas brider la créativité nécessaire à
l'établissement de tout projet, c'est un
simple outil méthodologique, à adapter
aux situations et à interpréter. Par ailleurs,
ce n'est pas non plus le plan du futur
projet scientifique et culturel (on trouvera
une proposition de plan en annexe 2).

Toutes les données factuelles qu'on aura
pu rassembler au cours de ce travail de
bilan, de diagnostic et de détermination
d'objectifs ne prennent leur valeur que si
elles s'appuient sur une vision globale du
musée et de son rôle, si elles s'organisent
autour d'un concept.

Trcuver un *oncept

Pour un musée, qu'est-ce qu'un
concept ?

C'est ce qui fait son identité, sa
personnalité, son originalité, sa spécificité
par rapport à un autre musée, un autre
équipement ou un autre territoire, ce
qui définit son image et ce qui fait que
le public"viendra le visiter plutôt qu'un
autre musée. Cette identité se définit
à partir des collections, bien sûr, mais
aussi du caractère du bâtiment qui les
abrite (ou du site dans lequel se trouve
le musée), ou encore de la cordialité de
I'accueil, de la beauté ou de l'inventivité
de la muséographie, de l'ambiance
de ses espaces, de la variété et de la
qualité de ses expositions et de ses
activités culturelles. C'est tout ce qui
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Méthodologie de réflexion
pour élaborer un PSC
I\IIOD§ D'EMPLOI DU TABI.EAI'

Toutes les missions d'un musée, ses
fonctions ainsi que ses moyens sont
recensés dans le tableau. Pour chaque
fonction, le tableau détaille les éléments
suivants :

Les deux premières colonnes sont
consacrées à l'état des lieux.

- La colonne de gauche est consacrée au

" bilan de I'existant n.

Le bilan de I'existant, fondé sur des don-
nées objectives, est une phase néces-
saire qui doit prendre en compte toutes
les activités du musée, mais qui ne doit
pas prendre trop de temps ni absorber
toutes les énergies, car c'est le projet qui
importe. C'est un exercice de position-
nement précis dans le temps (le musée
aujourd'hui). Sauf pour l'historique, le bi-
lan doit prendre en compte des données
récentes (au maximum 3 à 5 ans)et ne pas
mélanger données anciennes et données
récentes. ll ne doit pas non plus anticiper
sur le prolet (tentation fréquente). Le bilan
est également l'occasion de recenser les
études existantes.

- La colonne centrale, " diagnostic "
complète le bilan par une évaluation cri-
tique:
La situation est-elle satisfaisante ou non ?

Quels sont les ressources, les points forts
et les faiblesses en interne ?
Quels sont les dysfonctionnements ob-
servés, les réussites et les échecs ?

Où se situent les menaces (concurrence,
évolution du contexte...) et les opportu-
nités (synergies, collaborations...) en ex-
terne ? Quelles sont les potentialités ?

Les moyens sont-ils suffisants pour réali-
ser les missions ?
Ce diagnostic permet d'identifier les po*
tentialités et les difficultés ; il permettra
de déterminer des priorités ei aidera à
orienter les propositions du projet.

r.1,,.",.,ii,",t",. ,

Direction des musées de France

Rappel:
Ce tableau n'est pas le plan du futur
PSC, c'est une aide à la réflexion. ll n'a
pas forcément vocation à être rempli
exhaustivement et il doit être adapté à
chaque musée.

La colonne de droite est consacrée au
« proiet ».

En fonction des priorités identifiées, elle
permet de dégager les futures orienta-
tions du projet, en déterminant les objec-
tifs que I'on veut fixer et en précisant s'il
s'agit d'une continuité ou d'une évolution
par rapport à l'existant (rétablir, dévelop-
peç transformer, innover...). ll est rappelé
que ces objectifs doivent être sélectifs (et

éventuel lement quantif iables).

t...1

62007
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*ütrYKXTs cÉxÉxnu §? rss*N"
lncrrirt t* pslit{qwr *es plb}i** d&rs I'snv{r*nne&}eüt *&*SrâSltiüu*, qçonpmlrym, gssix{ *{. *ultum}

Arrâlyse e fsrvemnêrnêr* g&
grdilSrÉ &trààûn / ltrd ?1, 6cono-
mi$Ë, socid et crdttel
Conna{:ssre de k pqprQtitrr :

ætegoriæ socb{rcfussrwÿ#,
demo$aphkfræ, niwau d'educa-
tiofi {* ds &rk{e" f*iryes âdtu-
rdles, choûrags, expsrsion, vie de
la rÉgion...
Connaissaræ &r contorte bcal :

pirxipdês ætiviÈés B{ Snrcîuræ
culturehs, ax€§ de dewlopgnent
ntale*Jrs chobis g hs acburs de
lâ réSo1t {tffk, &&rrrdrt RÉ-
gion), partenarids qistanb

ftÆr§ sflt pqr k ,mr§# jes

âro{r§ êf bs cortrâ,,?fs ffés âux
caractÉrstq{/es & feuironæ-
nwrtet&tepop;iertion?
ûæfu sonths ares gincipaw e
deve@ernent soclaux, economi-

ryesetcultuds ?

6anrnnt & pofiAçræ de{s püàli.Çs

s'Âcscril*dnns ces aræ ?

0ommwtt h F§C e'ilrc*t-il par
râp§t à fslTimnffirtent g[â0.

§stii$Ë, 6crywsh$æ, §oüid et
culttnel du nxrsÉê ?

Comment b PSC prendd en

compte les ârcüiions de I'envÈ

em{rüent &onstrditrr d'hfrâ§-
tructfes, mowenents cte popu-

lation...)?

Servisgs-re&§ourçsde la DMF: MU§. C*HsdFd lGM

t...I

§,Y§ §T EÂT}EüËMT
&&qrÿy§{rr s.t tirer y:arti db {'anvir*§n8fi1e*t §&ôüra&hiquË

I...I

- Contêxie rural au urbain?
lsslffnsnt ?

- §ituatlrn tvllle, q.raliêr, hâb'H."J
- §he {envircrrrernent lrnr**a$
. Nature
, Pmximité dæ tanspoas,

ûacimés d'accès
. Autres êquipements c*rt&n*
et de bisits ou rnonurtsrTb
à proxknitê

Contrêirrtss iêdrrr$jæ
- Risques pourlescdbctions ?

$nffid*i§rq @,diofi , vbra{ans. ".}
- Co*traintes d'urbâflisme
f LU, secteur sauvesârdé.. J

- Evolutions récentes ?

Lâ §,te&r' est-db saf&isar?fe ?
Foir§Tbre, pcrinf§ rhÊrôs- ?

La siù]fltic,,t et l'enviromwnent
géogræh,qrrc sont-rls favoraàles
ou dâlattorùks, ?

Comm€nt cordgis lês dtfûçultés
ldentifiées ?

Un chaqement de lieu semHe-
t-il Bâ:essaire ? (nownrnânt si
læ difffcuttés çe eurx{e*rt *ec
d'âutres handicaps : inadsptation
du bâtimênt.."i

Quêls 3trrt k peu&$e k!6n-
üfés p§"r ks obfoctits eû âctions
definis ?
A enforcer, à créer ?

Ders qusls dsea,x s'insèæra b
nrJséo ?

A renforcs- à créer ?

PA§T§&{Âfi 
'Arr§ 

§T RÉ§ËAT.|X
§ça{uor lôs r&rt*fieriâts wt.ls* r&r,wxut d* }'étah{i*sernert

- Ouels sont hÊ ptê*â,re§ ?
(recapitulation)

. Scientifiques
(qui ? por.n quelbe activités ?)

. Culturels
(qui ? pourquel§e activités {

. Financiers
{qui ? paur quelle* a«ivitês ?
motivations des rina§csu§ ?)

- Dans quels rÉs€aux s'ins&e
le musée ?

" Résgauxtenitoriaux ?

§cientifiques ? Thématiques ?

. Réseaux de prornotion,
de collaboration ?

És*uer &s gg,.F,nafiâ$ et l'irser-
ton dârÎs &s réseaux: suffsants ?

§âü§,k&ânl§ ?
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DOCUMENÏ 4

1.1. PRINCIPES DU DIAGNOSTIC CULTUREL

A. Obiectifs de Ia démarche

Le diagnostic culturel proposé dans les pages suivantes représente une étape essentielle dans le

processus de définition d'un projet culturel de territoire.

Cette démarche de compréhension des composantes culturelles, de leur réoaÊition et de leur

oroanisation poursuit un but précis :

à déterminer ce sur quoi le pays, en tant qu'entité fédérative, pourra agir de manière
pertinente et légitime.

L?ction d'un pays n'est pas en effet édictée a prioripar un modèle prédéfini.

Sur le fond, elle tend au contraire à procéder d'une situation particulière qu'il faut analyser dans

ces différentes dimensions.

De même, le réalisme du projet futur tiendra des oossibilités politiques et techniques de réalisation

d'un programme d?ction partagé.

Le diagnostic culturel comporte deux aspects complémentaires qui expliquent d'ailleurs la

forme du document :

I Enrichir la connaissance des acteurs du pavs : même s'il n'est pas possible de rendre

compte de manière exhaustive des multiples acteurs et de leurs actions, un diagnostic a

pour but d'isoler différents types de projets et les diverses logiques qui

constitueront l'entité << pays >>. Les informations concernant les acteurs et les structures
culturelles sont consignées en annexe pour éviter une surcharge de lhnalyse. Ces

informations constituent un fonds qu'il s'agirait, dans l'avenir, de tenir à jour.

I Identifier les potentiels à développer et les faiblesses à pallier : un diagnostic culturel de
territoire a aussi pour objectif de faire un point sur l'accessibilité de la culture. Il convient
pour cela de se placer du point de vue des habitants, de leur lieu de résidence, de leurs

moyens de déplacement, de leurs capacités financières et de leurs aspirations. À cette fin
et pour apercevoir les nuances pouvant exister d'un domaine culturel à l'autre, le parti a
été pris de présenter létat de lbffre culturelle dans les rubriques : lecture et écrit,

spectacle vivant, enseignements artistiques, afts plastiques, cinéma, patrimoines et
musées.

Schéma de dévetoppement cutturet des pays Rouergue Occidental et Est Quercy - Diagnostic - .*Greetingline.. - 2005
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B. Une looique tournée vers le territoire

Au-delà de l'identification des actions et des acteurs et de leur rôle dans l?ccessibilité de la culture,

il shgit de mettre en relation les potentiels des proiets culturels avec les enieux de développement

du territoire (ils ont été exposés dans les chaftes de paysl).

Cêst pourquoi, nous proposons en partie III une analyse - dite transversale - qui, outre un bilan

croisé sur le thème de l?ccessibilité culturelle, tente d'entrevoir les fonctions que joue ou ne joue
pas encore I'activité culturelle dans le développement du territoire.

En lbccurrence, les repères suivants ont été extraits des chartes en tant que repères ;

) L'accès à la culture,
) L?ttractivité et lbrganisation de lbffre touristique,
> La formation des acteurs,

) La mise en relation des acteurs, tant dans le champ touristique que culturel.

Il faut souligner que ces repères sont issus de l'axe 3 de la chafte intitulé << valoriser lldentité
culturelle et touristique >>, ce qui, au premier abord qualifierait la culture comme facteur de
développement touristique, notamment autour << d'une richesse patrimoine » avérée.

Néanmoins, l?ccès à la culture est signifié en tant que tel, par exemple par la phrase « une
dynamique culturclle au profit des habitants et des visiteurc», autorisant à en faire un

point de référence pour l'analyse.

AVERTISSEMENT

L'intégratité des commentaires proposés dans ce document a pour fins d'identifier les

fonctions et les faibtesses de l'existant devant [a perspective d'un pavs comme espace de

coopération et de coordination.

Aucun de ces commentaires ne doit donc être considéré comme des iuqements de valeur
portant sur les qualités intrinsèques des actions associatives ou des politiques locales,

voire territoriales.

Même s'iI est parfois utile d'aborder ['état des dispositifs pubtics pour [a cutture, [e cadre

d'une tetle étude ne permet pas de procéder à l'évatuation des politiques publiques. Cette

évatuation doit retever d'une démarche comptète et méthodique pour être pertinente.

lI s'agit plus ici d'observer quettes sont les différences, voire les divergences - souvent

tégitimes - entre les logiques pubtiques, afin de comprendre comment les pays pourront à

terme correspondre à un espace accepté de travait. l[ en va de même pour l'action
associative et privée pour laquelte [a démarchs * paÿs . doit rester un moyen et non un

cadre restrictif.

1 Favoriser la professionnatisation et ta formation des acteurs (n'11) ; Animeret dévetopper [a production
touristique, structurer l'organisation touristique et promouvoir ['image et les produits touristiques du territoire
(n"10, 12 et 13) ; Dévetopper les conditions d'accès à [a culture (n"14).

Schéma de développement cutturel des pays Rouergue Occidental et Est Quercy - Diagnostic - ..GreetingLine-. - 2005

13/24



II

2 .L. PRESENTATION DE L'ETAT DES LIEUX

Sur la base des données collectées, létat des lieux de l?ctivité culturelle constitue une base à l?nalyse

présentée plus loin.

Dans les annexes/ sont consignées de nombreuses informations sur les acteurs culturels, informations

qui devront être complétées par le ou les chargés de mission culturels, ce qui leur donnera l'occasion

d'aller à la rencontre du terrain. Dans ce document, ne sont rapportés que les exemples permettant

d'identifier des catégories dhcteurs, d?ction et de besoins.

Pour chaque domaine culturel, cette approche se décompose en quatre niveaux de lecture :

Identification et typologie des acteurs de culture : l'identification des créateurs, des

diffuseurs et des médiateurs du champ culturel est une base précieuse en tant que ces acteurs

seront les maîtres d'æuvre du projet culturel de pays. Une ÿpologie par domaine permet de

rendre compte des champs culturels occupés par les structures associatives, professionnelles,

et celles directement liées à une collectivité. Cette ÿpologie intègre leurs motivations, leur

qualification et les conditions d?ctivité sur lesquelles le pays pourra agir.

Structure et composition de l'offre culturelle : cet angle d'analyse, du point de vue des

habitants, donne une vision de ce à quoi les habitants ont réellement accès. Concrètement, ce

bilan devrait apporter des indications sur les domaines qu'il faudrait particulièrement

encourager sur les équipements faisant défaut ou les formes de diffusion ou d'enseignement à

améliorer.

La structure de la dynamique partenariale : il sera intéressant pour les pays de se référer

aux divers « profils de coopération >> servant de cadre au développement culturel. Qu'il s?gisse

des relations qu'entretiennent des acteurs dans un même domaine, des mises en réseau de

structures publiques (bibliothèques ou musées, par exemple), des liens tissés entre créateurs

et structures de diffusion ou encore de l'intercommunalité culturelle ou des dispositifs

institutionnels transversaux, ces données sont de nature à éclairer le rôle de coordinateur et

d'animateur du pays.

Les moyens propres à chaque domaine : le bilan sur les moyens matériels, techniques et
juridiques du développement culturel permettront d'identifier les éléments relevant de la

responsabilité publique sur lesquels le pays pourrait agir : les équipements, les moyens

humains et les savoir-faire ou encore les dispositifs contractuels unissant différents partenaires

publics dans un objectif commun.

5chéma de dévetoppement cutturel des pays Rouergue Occidental et Est Quercy' Diagnostic' *.Greetingline"' - 2005
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Létude de l?ctivité patrimoniale révèle le dynamisme des acteurs du patrimoine : inventaire,

études, publications, valorisation d'un lieu par la musique, les arts plastiques, le spectacle vivant...

Le oatrimoine est un support de création autant que de mémoire. bien que les liens entre

différents domaines ne se tissent pas facilement sur le territoire.

Aujourdhui, le principal frein à ces initiatives réside dans le cloisonnement des actions et l'absence

de concertation entre des projets conçus au sein d'espaces limités.

POTENTIELS

Deux VPAH sur le territoire

Nombreuses associations dynamiques
prenant des initiatives pour l'animation

Volonté de créer des réseaux pour rayonner
plus largement sur le territoire.

Des fonds historiques reconnus et couvrant
une large période.

Des acteurs prêts à s'impliquer de manière
coordonnée avec les Pays pour le
patrimoine : IOA, Asso de Marcilhac sur
Célé, Repaires des 2 vallées

De nombreuses relations entre musique et
patrimoineaT.

De nombreuses relations potentielles entre
patrimoine et développement
durable montrant comment tirer parti de
l'environnement naturel (projet de valorisation

du bassin de Decazeville Aubin pouvant être une

référence en matière de valorisation de la

mémoire).

DIFFICULTES

Manque de coordination entre les différents
acteurs à tous les échelons.

Peu de lisibilité des actions menées par les

associations.

Craintes pour les associations des
conséquences dues aux relations avec le

secteur public : manque de confiance, peur

de perdre la liberté d'agir et d'innover.

Difficultés à sortir de la logique
<< conservation du patrimoine >> pour les
petites associations.

Peu de professionnels de la restauration
pour les conseils aux particuliers et aux
entreprises.

Faible perception de l'unité du territoire et
fofte revendication d'identité individuelle :

entre les communes/ entre les

départements, entre les différents
patrimoines (industriels, agricoles, protégés,
immatériel...).

a7 Festival de Bournazel et choix des associations locates de vatoriser [e patrimoine par des concerts : Marcithac-
sur-Cété, Figeac, Vittefranche de Rouergue, Saint-Pierre Toirac...

Schéma de dévetoppement cutturet des pays Rouergue Occidental et Est Quercy - Diagnostic - ..Greetingline"- - 2005
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DOCUMENT 7

Ce document est une synthèse de l'état des lieux culturel des communautés de communes d'Alsace Bossue et

de Sarre Union, réalisé entre janvier 2011 et mai2O72. Le rapport complet comporte des données qualitatives

et quantitatives par discipline artistique sur les ressources (équipements, associations), l'offre, les pratiques

culturelles ainsi que des approches transversales et des éléments cartographiques.

L'état des lieux culturel du territoire a été réalisé conjointement par les deux communautés de communes en

collaboration étroite avec l'accompagnement de l'Agence culturelle d'Alsace, et le soutien du Conseil général

du Bas-Rhin.

Au cours du deuxième semestre 2010, le Conseil général du Bas-Rhin, a, dans le cadre des Contrats de

Territoire mis en place avec les intercommunalités, invité les deux communautés de communes à définir un

projet territorial de développement culturel.

Forte de cette impulsion, et dépourvues de données globales et objectives en matière culturelle sur le

territoire, les deux communautés de communes se sont emparées de cette question. Elles ont donc initié la

démarche par la réalisation d'une base de travail nécessaire : un état des lieux.

Cet état des lieux est une première étape dans le processus de définition du projet culturel.

tl ne donne volontairement pas de préconisations d'actions ou d'objectifs. ll est avant tout un outil, une base

de travail pour permettre aux étus et aux acteurs du territoire de formuler un diagnostic partagé et d'aboutir à

la définition d'axes de développement spécifiques au territoire et à ses habitants en matière culturelle. Telles

sont les prochaines potentielles étapes et l'ambition de ce document.

Etope de validotion politique
Poursuite ou non de lo démarche Etope de

volidotion

Etape de

volidation

Quoi qu'il en soit, la réalisation de l'état des lieux a généré une forte dynamique entre les acteurs du territoire
et un pas vers l'amélioration de la compréhension mutuelle entre élus, membres d'associations locales,

responsables de structures professionnelles, membres de la société civile. Leurs implications et leurs

contributions sont ici remerciées.

Les étapes de construction d'une politique culturelle :

-3-

t...1
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