
Pour une gestion 
durable des eaux de 
la baie de St‐Brieuc

St‐Brieuc le 08 /12 /09 1



LL’’eau :eau :

2
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Une ressourceUne ressource

Un milieuUn milieu

Un vecteurUn vecteur

LL’’ agent principal  de formation du paysageagent principal  de formation du paysage……



Cycle de l’eau au sein d’un bassin 
bocager
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Cycle de l’eau au sein d’un bassin urbain

MES, pest, 
Mét., 

MO, pest, 
Mét.

MO, 
β, P, 
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Constats :

Une dégradation croissante et progressive de la qualité de l’eau et 
des milieux

Une diminution de la quantité d’eau disponible utilisable

Le risque, dans une génération (30 ans), de manquer d’eau

Une bataille déjà engagée depuis plusieurs années

Nécessité de gérer durablement 
et de façon équilibrée la 
ressource en eau

-- ÀÀ ll’é’échelle adaptchelle adaptééee
-- De faDe faççon transversale (gestion on transversale (gestion 
intintéégrgréée)e)



Comité de bassinLoire 
Bretagne SDAGE
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L’Europe Directive cadre sur l’eau (DCE)
Élabore une politique

Édicte des grands principes

Transposition en 
droit national

Loi sur l’eauFrance

Commission Locale 
de l’eau

SAGEBaie de
St‐Brieuc 
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L’outil « SAGE »
« Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux institué pour un sous‐bassin, pou r un groupement 
de sous‐bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe 
les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L 211‐
1 et L 430‐1 »
..

Article L 212‐3 du Code de l’Environnement

‐ de la vie biologique du milieu récepteur, 
‐ de la conservation du libre écoulement et protection contre les 
inondations
‐ de l’agriculture, des pêches et de l’industrie, de la production énergétique, 
du tourisme de la protection des sites Articles L 211‐1 et L430‐1 du Code de l’Environnement

‐ préservation des sites et des zones humides
‐ protection des eaux, lutte contre les pollutions
‐ restauration de la qualité des eaux et leur régénération
‐ développement, mobilisation, protection de la ressource
‐ valorisation comme ressource
‐ utilisation efficace et durable
‐ protection du patrimoine piscicole

Gestion durable et Gestion durable et ééquilibrquilibréée de la ressource en eaue de la ressource en eau

…… de fade faççon on àà satisfaire aux exigences :satisfaire aux exigences :



L’outil « SAGE »

Un périmètre 
hydrographique

Un exercice de 
réflexion et 
d’évaluationUne démarche de 

concertation

Un document de planificationUn document de planification…… et de cadrage ret de cadrage rééglementaireglementaire

• élaboré par une instance associant toutes les catégories d’acteurs : la C.L.Ela C.L.E

• approuvé officiellement (enquête publique, arrêté préfectoral), de portée juridique forte 
(compatibilité, opposabilité)

RèglementPlan d’aménagement
et de gestion

‐ Opposable aux tiers‐ Compatibilité des décisions
administratives dans le domaine

de l’eau 8



L’outil « SAGE »

Assemblée délibérante et opérationnelle
Chargée d’élaborer et de suivre le SAGE
Représentative de l’ensemble des acteurs 
Dont la composition est arrêtée par le préfet

Un document élaboré par la Commission 
Locale de l’Eau…

Au plus : 25%
Au moins 50%

Au moins 25%

9
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Commerce et Indust., 
Agriculture et coopératives
agricoles, Fédération de 
Pêche, nautisme,
Conchyliculture
Association Envt.(Vivarmor, 
Fapen, Eaux et rivières)
Réserve naturelle, 
Consommateurs (UFC)
EDF, Sauvegarde des 
moulins, Agriculture durable
Propriétaires fonciers

29

> 50 % 
C o l l e c t i v i t é s

> 25 % 
U s a g e r s

< 25 % 
Services E t a t

Communautés de communes

Bassins‐Versants et Syndicat d’eau
Conseil général
Conseil Régional
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6
3
1

Préf. 22
DIREN, MISE
DDEA, DDASS, ONEMA, 
DIREN, Affaires maritimes,
Agence de l’Eau
Ifremer, CEVA, INRA

10

Arrêté préfectoral du 21 septembre 2009
10

Un parlement local de l’eau…
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3 Commissions th3 Commissions théématiques  matiques  renouvelrenouveléées en 2008, es en 2008, ouvertesouvertes ::

‐‐ LittoralLittoral

‐‐ Agriculture et gestion de lAgriculture et gestion de l’’espaceespace

‐‐ Gestion des eaux urbaines, des infrastructures et Gestion des eaux urbaines, des infrastructures et 
de lde l’’assainissementassainissement
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68 Communes
52 en totalité
16 en partie

Le pLe péérimrimèètre du SAGE de la Baie de Sainttre du SAGE de la Baie de Saint‐‐BrieucBrieuc

Arrêté préfectoral du 4 mai 2006
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7 EPCI

Le pLe péérimrimèètre du SAGE de la Baie de Sainttre du SAGE de la Baie de Saint‐‐BrieucBrieuc
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Couverture des 
programmes BEP jusqu’en 
2006
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Etat des lieux du SDAGE (2004)



1818

Gouëdic :             2027 (morphologie)

Rau Etables :       2021 (nitrates)

Islet :                   2027 (nitrates)

Gouessant :         2021 (macropolluants, nitrates, phosphore, morphologie)

Retenue Gouët :  2021 (eutrophisation)

Fond de baie :      2027 (nitrates – marées vertes)

Objectifs environnementaux du SDAGE (2009)

Sur les 16 masses d’eau 
définies, 7 sont 
concernées par un report 
d’objectif.
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SAGE « nécessaires » SDAGE (2009)
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LL’é’état des lieux et tat des lieux et 
le diagnosticle diagnostic

ValidValidéé par la C.L.E du  11 fpar la C.L.E du  11 féévrier 2008vrier 2008
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11. . LL’’alimentation en eau potable des populations du alimentation en eau potable des populations du 
ppéérimrimèètre et autre et au‐‐deldelàà du ddu déépartement des Côtes partement des Côtes 
dd’’ArmorArmor , via le maintien de ressources diversifiées et le bon état de la retenue de Saint‐

Barthélémy (Cf. Orientations 3 et 6 du projet de SDAGE)

4.  4.  Le maintien, la prLe maintien, la prééservation et la restauration des servation et la restauration des 
fonctionnalitfonctionnalitéés des milieux aquatiques et zones humidess des milieux aquatiques et zones humides
(Cf. Orientations 8 et 11 du projet de SDAGE)

3. 3. La qualitLa qualitéé éécologique des cours dcologique des cours d’’eaueau (Cf. Orientations 1 et 9 du projet de 

SDAGE)

2. 2. La qualitLa qualitéé de la masse dde la masse d’’eau littoraleeau littorale (Cf. Orientation 10 du projet de SDAGE)

Les grands enjeux identifiLes grands enjeux identifiééss
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HiHiéérarchisation des enjeux / scrarchisation des enjeux / scéénario tendancielnario tendanciel
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ObjectifsObjectifs
(résultat / délai)

MoyensMoyens
(mesures/interventions)

CoCoûûtsts
( chiffrage et analyse 

coût/avantage)

les scles scéénarios alternatifsnarios alternatifs……
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ScScéénario complexe : bactnario complexe : bactéériologieriologie

Scénarios visant à réduire les flux bactériens

1. Actions sur la collecte (St-Brieuc agglomération, fond de 
baie), et la maîtrise hydraulique des transferts (faisabilité ?)

2. Amélioration de l’assainissement non collectif (rejets 
directs liés aux points noirs – bande côtière, impact ?)

3. Réduction des sources de contamination agricoles (bruit 
de fond sur l’Ic, l’Urne ?), risques sur sites, parcellaires, 
bords de cours d’eau

4. Prise en compte dans les schémas d’assainissement 
pluvial (fond de baie, bande côtière)

⇒ Intensité / sectorisation des efforts en fonction des niveaux d’objectif : 
– maintenir l’activité conchylicole ou améliorer la situation sanitaire ?
– améliorer la qualité des gisements de pêche à pied (de C à B pour l’anse d’Yffiniac)
– préserver les sites de baignade (0 % de qualité insuffisante ou 100 % de qualité « bonne » ?)



28

La stratLa stratéégie adoptgie adoptééee

ValidValidéée par la C.L.E du 9 octobre 2009e par la C.L.E du 9 octobre 2009
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Les objectifs retenus

Qualité des eaux - Nitrates :

Type de 
masse 
d’eau

Objectif du SAGE 
(~ 10 ans)

Objectif à terme 
(2027)

Eaux 
douces de 
surface

•Bon état
•Satisfaction de l’usage eau 
potable

Idem

Eaux 
souterraines

Bon état Idem

Eaux 
littorales

- Réduction des marées vertes
-Objectif de réduction des flux 
d’azote en baie d’au moins 30% 
correspondant à des flux globaux 
maxima d’azote en baie compris 
de 1750 T/an de N

(Flux corrigés de l’hydrologie)

- Bon état écologique
- Réduction des marées vertes
- Objectif de réduction des flux  
d’azote en baie de 60% environ = 
viser des flux globaux de 850 T/an 
de N

(objectifs de flux à affiner à partir 
de nouveaux résultats de 
modélisations)

29
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T/an
Flux d'azote à l'exutoire des 4 principaux cours d'eau contributeurs des 

marées vertes (Gouessant, Urne, Gouet, Ic)

Flux totaux annuels Flux totaux annuels pondérés

Moyenne des flux pondérés 1988-2006 Moyenne des flux pondérés 1999-2003

Hydraulicité

Réduction de 30%
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Les objectifs retenus
Qualité des eaux - Nitrates :

30



31

Les objectifs retenus

31

Qualité des eaux - Phosphore, matières organiques et 
eutrophisation :

• St Barthélémy : risque élevé (probable ?) de non atteinte du bon 
potentiel même à moyen terme et en mettant en œuvre l’ensemble 
des actions nécessaires

• Cohérence avec les objectifs du projet de SDAGE ?

Objectif du SAGE 
(~ 10 ans)

Objectif à terme 
(2027)

Gouessant : bon état

St Barthélémy : objectifs de 
moyens :
- satisfaction de l’usage eau 
potable
- limiter les apports de phosphore 
au plan d’eau

Bon état ou bon potentiel
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Les objectifs retenus

32

Qualité des Eaux - Pesticides :

Type de masse 
d’eau

Objectif du SAGE (~ 10 ans)

Eaux douces de 
surface

Bon état chimique

Respect des valeurs seuils de qualité des eaux distribuées 
(0.1 µg/l par matière active et 0.5 µg/l pour la somme des 
matières actives)

Objectifs vont au-delà du bon état DCE

Eaux souterraines Bon état chimique
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Les objectifs retenus

33

Satisfaction des usages littoraux – Bactériologie :

Objectif du SAGE 
(~ 10 ans)

Objectif à moyen terme 
(2027)

- 100% des sites conchylicoles et 
de pêche à pied en classe B sauf 
baie d’Yffiniac

- 85% des plages au moins en 
qualité « bonne » (34 plages sur 
40) et 100% en qualité
« suffisante »

- 100% des sites conchylicoles et 
de pêche à pied au moins en 
classement B

- 100% des sites de baignade au 
moins en qualité « bonne »
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Les objectifs retenus

34

Qualité des milieux aquatiques :
• Morphologie et continuité des cours d’eau :

• Objectifs de bon état écologique
• Bien définis par le cadre réglementaire : classement des cours 
d’eau, plan Anguille

• Zones humides
• Connaissance
• Préservation, protection, gestion, reconquête 

atteinte objectifs associés du SAGE sur la qualité des eaux et des 
milieux aquatiques, la satisfaction des usages, les inondations
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Les orientations et mesures Les orientations et mesures 
retenuesretenues

35
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La stratégie pour les collectivités
L’assainissement des eaux usées :

• Enjeux associés : bactériologie, phosphore
• Moyens

• Poursuite efforts engagés et actions tendancielles
• Actions supplémentaires

– Collecte et transfert : temps sec et temps de pluie (pluie trimestrielle), 
réhabilitation réseaux d’eaux usées

– Rejets : contrainte rejets phosphore sur bassin du Gouessant
– Assainissement non collectif : accompagnement particuliers, actions 

collectives pour réhabilitation « points noirs »

•Conditions de mise en œuvre
• Réflexions à prévoir pour actions collectives ou financement 
actions particuliers : branchements, réhabilitation points noirs de 
l’assainissement non collectif

• Coordination programmes d’assainissement  (en lien avec le 
développement des communes) échelle des bassins versants
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La stratégie pour les collectivités
La gestion des eaux pluviales :

• Problématique importante du SAGE
• Résultats étude sur imperméabilisation du territoire

• Moyens
• Zonages et schémas directeurs eaux pluviales (études et 
travaux)

– Territoire : SAGE avec priorité sur littoral (enjeu bactériologie)
– Volet quantitatif et qualitatif (flux bactériens, pesticides)

• Conditions de mise en œuvre
• Maîtrise d’ouvrage : échelle communale ou 
intercommunale

• Coordination pour :
– Pertinence à l’échelle des bassins versants
– Réponse aux enjeux du SAGE
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La stratégie pour les collectivités
L’alimentation en eau potable / gestion de la ressource :

• Gestion des ressources AEP locales
• Réouverture prise d’eau de la Flora
• Maintenance usine de l’Ic et réouverture quand qualité des eaux le 
permettra

• Economies d’eau
• Réseaux d’eau potable : maintien des bons taux de rendement 
actuels

• Consommations : systèmes économes en eau, réutilisation d’eau 
usées ou pluviales, communication et sensibilisation des 
professionnels et des particuliers

• Prise d’eau retenue de St Barthélémy
• Renforcement ou adaptation filière de potabilisation si nécessaire 
(arrêt traitement de la retenue avec algicides?)



La stratégie pour les collectivités

Le ramassage des algues vertes
• Moyens

• Ramassage des échouages tardifs et précoces :
– en automne (septembre – octobre)
– au printemps ( février à avril)

• Expérimentation sur les algues en suspension
• En complément :

– des actions visant à réduire les flux de nitrates en baie
– des ramassages des échouages pendant la période estivale

• Maîtrise d’ouvrage ?/ nécessaire solidarité de bassin

L’usage des produits phytosanitaires
• Poursuite des efforts de réduction des usages

• Tendre vers le « zéro phyto »
• Anticiper l’entretien des espaces publics et des infrastructures dès 
leur conception

39



La stratégie pour les collectivités
La gestion des milieux aquatiques et humides :
•La gestion des zones humides :

• Moyens :
– Inventaires de zones humides
– Intégrer les inventaires dans les documents d’urbanisme
– Définir les ZHIEP et les ZSGE + plans de préservation et de gestion 

spécifiques
– Plans de reconquête de ZH non fonctionnelles
– Accompagnement autres acteurs et notamment agriculteurs

• Conditions de mise en œuvre :
– Dépend des marges de manœuvre concernant la gestion du foncier

40
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La stratégie pour l’activité agricole
Adaptation :

•générale des pratiques
•des systèmes* avec des priorités géographiques

41

Priorités d’évolution des systèmes :
• lames drainantes importantes
• sur des espaces stratégiques qui 

–impactent  le plus directement la concentration en nitrates des cours d’eau

–peuvent jouer un rôle dans la réduction des transferts

à préciser dans les contrats de bassin (Cf. Guide validé par la CLE), en première 
approche enveloppes de références

Objectif d’un minimum de 15-20% d’évolution de systèmes (en surface)
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lames drainantes 
importantes
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Secteurs où le drainage affecte à priori de façon importante la qualité hydromorphologique des 
cours d’eau et la qualité des eaux et où des plans de reconquête (gestion des parcelles, 
hydraulique) s’avérent nécessaires 44



Secteurs où une amélioration de la gestion des zones sensibles est susceptible d’impacter 
efficacement la qualité de l’eau, où des plans de reconquête (gestion des parcelles, 
aménagement) s’avérent nécessaires 45



La stratégie pour l’activité agricole
Moyens 

•Optimisation des pratiques :
• optimisation de la fertilisation équilibrée (pilotage à partir des reliquats 
post-récolte, adaptation des rendements au potentiel des terres…)

• optimisation de la couverture hivernale des sols (allongement des 
périodes de couverture, développement des semis sous couvert…)

• optimisation des épandages (restriction en sortie d’hiver)

•Evolutions de systèmes : moindre niveau d’intrants, systèmes 
herbe, moins intensifs, conversion bio

• Réduction de la pression (faible niveau d’intrants, chargement < 1.4 
UGB/ha, augmentation des capacités de traitement…)

• Couverture des sols (mise en herbe, CIPAN efficaces sur toute la
période, développement des cultures de printemps après CIPAN…)

4646

Partout

Sur les secteurs à forte lame drainante
Sur les espaces stratégiques



Conditions de mise en œuvre
•Gestion du foncier : outil à définir

• implication des collectivités locales
• cohérence avec observatoire CA

•Adaptation indispensable des filières agro-industrielles (nouveau 
modèle de développement)

•Accompagnement des collectivités
• Solutions locales : circuits courts / achats publics
• Attestation du contenu environnemental des nouvelles filières (label?)

47

La stratégie pour l’activité agricole
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La stratégie pour l’activité agricole -
phosphore
Fertilisation équilibrée 

• Gouet amont : mesure 3B-1 du projet de SDAGE
• Gouessant

• actions « volontaires » du Contrat territorial dont le but est 
d’encourager l’équilibre de la fertilisation phosphorée

• Conditions de mise en œuvre 
• Suppose de revoir les dispositifs actuels de traitement des effluents 
et/ou surfaces d’épandage supplémentaire 

pression sur le foncier
cohérence avec la problématique marées vertes et milieux 

sensibles aux transferts

• Actions associées 
• Aménagement de l’espace (bocage) et réduction des transferts
• Gestion du foncier
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La stratégie pour l’activité agricole -
pesticides
Réduction usage :

• Tout  le territoire du SAGE

• Moyens
• Identification des risques : diagnostics parcellaires adaptés
• Réduction usage en fonction des risques : doses et nb apports, 
pratiques, cultures/rotations, techniques alternatives

• Conditions de mise en œuvre
• Accompagnement technique : stratégie de lutte sans produits phytos
• Mieux valoriser les productions : MAE, soutien des collectivités aux 
productions « durables » (Grenelle)

• Actions associées
• Aménagement de l’espace et réduction des transferts
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La stratégie pour l’activité agricole -
bactériologie
Réduction des sources de contamination 

• Territoires concernés : petits BV côtiers, Ic, Urne, Gouet aval

• Moyens
• Suppression des contaminations directes : points d’abreuvement, 
passages à gué…

• Réduction des contaminations par ruissellement : entrées de 
champ, éloignement des épandages / fossés, ruisseaux,

• Amélioration sièges d’EA « points noirs » (sur parcours, zones de 
transferts souvent en lien avec la gestion approximative des eaux 
pluviales)

• Actions associées
• Gestion des cours d’eau
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La stratégie pour les activités industrielles 
et portuaires
Les moyens retenus :

•Assainissement des eaux usées :
• Gouessant : contraintes de rejet de phosphore amont dans le cadre 
des convention de raccordement (prétraitement, modification process, 
réduction à la source)

• Gestion des effluents liés au nautisme et aux zones portuaires :
• Communication, sensibilisation, des usagers des ports
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La stratégie pour les particuliers
Les moyens retenus :
•Usages des produits phytosanitaires :

• Modification des pratiques de désherbage et de protection des 
jardins

– animation à mettre en place par les collectivités via les contrats de 
bassin ou à l’échelle du SAGE

•Assainissement des eaux usées :
• Réhabilitation des branchements défectueux (collecte « temps 
sec »)

• Mise en conformité des « points noirs » de l’ANC (impacts sur 
les milieux)

•Economies d’eau :
• Equipements économes en eau, récupération eaux pluviales
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LL’é’évaluation valuation ééconomiqueconomique

53
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Coût global à l’échelle du SAGE
• 235 M€ / 10 ans 
tendances : 230 M€ sur des 10 dernières années 

• collectivités : 
• 3 à 5 M€/an (selon niveaux de financements)

0.27 à 0.45 €/m3  

42%

48%

10%

Collectivités

Activité agricole

Particuliers

Evaluation économique



55

Analyse coûts/bénéfices
Coûts totaux de la stratégie adoptée et bénéfices actualisés 
sur 60 ans

Nature des bénéfices

Coûts des mesures de 
la stratégie 

(actualisés sur 60 ans) 

Bénéfices attendus 
(actualisés sur 60 ans) 

Bilan 
(bénéfices – coûts) 

Ratio 
(bénéfices / coûts) 

360 M€ 390 M€ +  30 M€ 1 
 

14%

18%

11%

17%

13%

27%

Alimentation en eau potable

Contentieux européen

Usages productifs (conchyliculture, 
tourisme…)

Gestion de matière (moindre coûts 
d'achats agricoles et ramassage des 
ulves)

Activités récréatives (pêche, 
promenade etc.)

Valeur patrimoniale
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Les outils mis en placeLes outils mis en place
Connaissance, préservation des zones humides 

C.L.E du 17 dC.L.E du 17 déécembre 2007cembre 2007 C.L.E du 19 dC.L.E du 19 déécembre 2008cembre 2008 C.L.E du 23 fC.L.E du 23 féévrier 2009vrier 2009
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Les outils et la stratLes outils et la stratéégie mis en place matigie mis en place matièère de re de 
zones humideszones humides

Constat Constat ((éétat des lieux)tat des lieux)
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Les outils et la stratLes outils et la stratéégie mis en place matigie mis en place matièère de re de 
zones humideszones humides

1. Construction de ll’’enveloppe de renveloppe de rééfféérencerence
(précaution en matière d’urbanisme,
pré‐localisation, urgence, référence commune, évaluation)

2. Réalisation des inventaires de terraininventaires de terrain
(vérification, gestion, restauration, aménagement)

Constitution d’un groupe de travail technique associant l’ensemble des 
organismes compétents

‐Administrations (DDAE, ONEMA, Agence de l’eau, DIREN)
‐Conseil Général
‐Fédération et associations de pêche
‐Chambre d’agriculture
‐Eau et Rivières
‐Techniciens des bassins‐versants



Outils SIG partagés, accessibles

découpage hydrologique 
des bassins

Le travail rLe travail rééalisaliséé



contexte 1

contexte 2

contexte 3

identifier les différents « contextes »
du bassin-versant, réaliser un test des
hypothèses d’interprétation au minimum
pour chaque contexte

étendre l’interprétation au 
contexte entier 

en travaillant unité de base par unité
de base, soit chaque sous-bassin 
d’ordre ≤ 1

1

2



Zone Gouet : hydromorphie

Zone Gouët



Zone Gouet : premier résultat

Zone Gouët



Zone Gouet : terrain (partiel)

Zone Gouët





Plans d'eau et leurs bordures

Autres boisements

Peupleraies

Surfaces cultivées (cultures)

Autres surfaces artificialisées

Surfaces en herbe a priori non
cultivées
Friches, landes, plantations

Surface BASSIN

Surface Modèle SPANUM

Surface Hydromorphie Forte

Surface Hydromorphie Forte + 
moyenne

Enveloppe

Surface Comprise dans modèle SPANUM

Surface prise prise hors modèle SPANUM

Périmètre SAGE

111 440

24 724 22%

26 496 24%

41 000 37%

21438 19%

15 989 75%

5 721 27%

















problématiques aspects réglementaires
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SCOT du Pays de StSCOT du Pays de St‐‐BrieucBrieuc
(Document d(Document d’’Orientations GOrientations Géénnéérales, 2.3.1rales, 2.3.1‐‐a)a)

La prise en compte des zones humides dans les documents d’urbanisme passera 
par les mesures suivantes :

• les nouvelles zones d’urbanisation devront tenir compte des inventaires existants 
afin : 

‐ d’éviter toute nouvelle construction qui entraînerait la destruction d’une zone 
humide,

‐ d’assurer le bon fonctionnement hydrographique en évitant l’imperméabilisation 
des sols en bordure des zones humides ou les travaux entraînant une modification 
des écoulements d'eau parvenant à la zone humide,

• Les communes qui dépendent d’un SAGE non encore approuvé, devront démonter que 
les projets urbains ne diminuent pas l'emprise des zones humides et ne perturbent pas leur 
fonctionnement hydrologique.

Les outils et la stratLes outils et la stratéégie mis en place matigie mis en place matièère de re de 
zones humideszones humides

Mise en Mise en œœuvre uvre 



Examen d’un projet de PLU communal – suivi du SCOT









• Etat des lieux – diagnostic

• Scénario tendanciel, scénarios alternatifs

• Stratégie du SAGE

• Guide pour la production de l’enveloppe de 
référence

• Guide d’inventaire terrain des zones humides et 
des cours d’eau

• Atlas 1/25 000ème de l’enveloppe de référence

• Données géographiques : sur demande auprès de 
la cellule d’animation de la CLE, téléchargeables 
sur le site Intranet

www.pays‐de‐saintbrieuc.org

info.sage@pays‐de‐saintbrieuc.org



www.pays‐de‐saintbrieuc.org 
http://intranet.pays‐de‐saintbrieuc.org

Contacts

info.sage@pays‐de‐saintbrieuc.org



Conclusion

Stratégie basée sur un projet de territoire

Stratégie en grande partie indépendante de la portée juridique 
de l’outil

Importance d’une volonté politique

8282


