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Les mutations
de l’engagement associatif 

n ne s’engage plus aujourd’hui comme hier. Lieu commun. Constat partagé. 

Diagnostic posé. L’attrait pour des mobilisations plus ponctuelles (sur des projets 

ou événements précis) semble grandissant, au détriment d’investissements dans 

la durée (pour « la cause », en tant qu’administrateur ou administratrice). Il n’y a que 

24h dans une journée, certes. Mais, ces évolutions nous interpellent, remettent en cause 

le fonctionnement de nombre d’associations et nous laissent souvent démunis. Il n’y a 

jamais eu autant de personnes engagées dans des associations qu’aujourd’hui, ni autant 

de difficultés à rencontrer de nouvelles forces vives. Professionnalisation, modification du 

fonctionnement et raréfaction des financements publics… les associations de développe-

ment agricole et rural sont concernées, comme les autres. La course aux adhérents dési-

reux de s’investir (et qui passent à l’acte !), invite à une remise en question : quel accueil 

des personnes, quels « parcours » propose-t-on dans nos associations ? Bien conscient de 

l’hétérogénéité et de la diversité du « monde associatif », ce dossier s’attache à tenir un 

propos « transversal », non pas par paresse, mais plutôt pour cultiver l’idée de commun à 

partager autour de situations vécues par des personnes qui se mettent collectivement en 

mouvement pour avoir une prise sur ce qui les entourent et sur leur vie. �
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m anifestations, consommation al-
ternative, pétitions, réquisitions, 
mouvements, mobilisations sur 

les réseaux sociaux, fi nancement partici-
patif, zones à défendre… Les causes et les 
appels à la mobilisation n’ont jamais été 
aussi nombreux dans notre société. Paral-
lèlement, le nombre de Français béné-
voles dans une association, 12,7 millions 
en 2013 contre 11,5 millions en 2010, 
ne cesse de progresser. D’où vient, alors, 
ce sentiment d’une « crise de l’engage-
ment » ? Peut-on l’expliquer par des chan-
gements structurels propres au secteur 
associatif ou par des évolutions sociétales 
plus larges ? Diffi cile d’établir un diagnos-
tique sans rappeler la diversité du secteur 
et son évolution. 
On peut distinguer, avant 1970, un 
engagement qui reposait sur le collec-
tif, notamment autour des mouvements 
communistes, syndicalistes, catholiques 
et d’éducation populaire ainsi que sur 
des associations liées à de nouveaux 
droits, comme les congés payés. 1969, le 
développement de l’hédonisme marque 
le début d’un nouvel élan avec la créa-

… 

l’engagement n’est pas 
mort, il renaît 

tion d’associations dans les secteurs du 
sport, de la culture et des loisirs alors que 
l’externalisation d’une partie des missions 
(social, santé, éducation, environnement) 
de l’État donne naissance à un secteur 
associatif « parapublic ». « Le processus de 
professionnalisation (du secteur associatif, 
ndlr) en œuvre depuis les années 1980, corrélé 
à la réduction du périmètre d’intervention de 
l’État social et à la libéralisation de la société 
civile, a modifi é le paysage associatif », rap-
pelle le sociologue Matthieu Hély1. 
Résultat, en trente cinq ans, le nombre 
d’associations a été multiplié par trois 
pour atteindre 1,3 million en 2013 dont 
la plupart (65%) dans les secteurs du 
sport, de la culture, de la vie sociale et des 
loisirs, puis dans la défense des doits et 
causes (13%), l’action sociale et la santé 
(10%), l’action caritative et humanitaire 
(3,9%), l’éducation, la formation et l’inser-
tion (3,6%) et l’économie et le développe-
ment local.
Ces évolutions se traduisent également 
par un écart grandissant entre les petites 
structures et les autres (cf. graphique ci-
dessous). En 2011, 72 % des associations 

AujouRD’hui, ce Sont 
DAVAntAGe leS épReuVeS 
tRAVeRSéeS qui cRéent DeS 
mobiliSAtionS

Les bénévoles d’aujourd’hui, toujours 
plus nombreux, ont du mal à s’inscrire 

dans la vie associative et se tournent 
vers des actions plus souples.

disposaient d’un budget de moins de 
10 000 euros et 3% de plus de 500 000 
euros. De même, 87 % n’avaient pas de 
salariés alors que 5 % regroupaient 87 % 
des 1,8 million de salariés du secteur (cf. 
encadré).
La professionnalisation et la complexi-
fi cation de la gestion des associations, 
devenues pour certaines de simples pres-
tataires, expliquent en partie cette « crise 
de l’engagement ». De fait, si le nombre 
de bénévoles est en constante augmen-
tation, ceux qui interviennent de façon 
régulière, sur un mode hebdomadaire, 
ne seraient plus que 5,5 millions en 2013 
contre 6,3 millions en 20102. Les réseaux 
ont aussi des diffi cultés à renouveler les 
conseils d’administration ou à impliquer 
des adhérents et des bénévoles dans la 
durée. « Il y a un ras-le bol des contrôles, des 

RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ASSOCIATIONS ENTRE 2005 ET 2011  EN FONCTION DU VOLUME DE LEUR BUDGET ANNUEL
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… recherches subventions, du coté formel (…). 
Les gens veulent s’engager sur un projet, des 
actions concrètes », détaille Nicole Picquart, 
membre du Collectif des associations ci-
toyennes (CAC).
Mais beaucoup réfutent ce terme de 
« crise ». « Il y a aujourd’hui consensus pour 
dire que ce sont les modes d’engagement qui 
ont évolué. Des travaux menés ces dernières 
années le confi rment : des formes d’engage-
ment plus ponctuelles, multiples parfois, pas-
sant d’un projet à l’autre, motivées par l’utilité 
sociale sans cacher l’épanouissement person-
nel et les compétences attendues, stimulées 
par des actions concrètes »2. Ces nouvelles 
pratiques sont liées à des évolutions so-
ciétales. Pour le sociologue Jacques Ion, 
le statut, le milieu d’appartenance et les 
modèles parentaux, qui étaient les prin-
cipaux moteurs de l’engagement, ont de 
moins en moins d’importance. D’où une 
baisse croissante du nombre de militants 
politiques et syndicaux. Aujourd’hui, ce 
sont davantage les épreuves traversées 
qui créent des mobilisations. 
« L’étude des Nimby3 est assez révélatrice et 
montre que des associations fondées au départ 
sur la défense d’intérêts particuliers peuvent 
entraîner leurs participants bien au-delà des 
problèmes locaux et s’avérer source de “ poli-
tisation ”, explique Jacques Ion. Si les adultes 
militants se désolent tant de ne pas trouver la 
même fi bre chez les jeunes, c’est d’une part 
que souvent, inconsciemment, ils bloquent, no-
tamment dans les organisations fédérées, l’ac-
cès aux responsabilités des entrants et, d’autre 
part, que les jeunes tendent à se retrouver 
dans des réseaux organisés très différemment 
de ceux que connaissent la plupart de ces mili-
tants. » Loin d’une crise de l’engagement 
c’est donc un nouvel ancrage des solida-
rités et d’autres formes de mobilisation 
qui se créent. Reste à savoir comment les 
inscrire dans la durée.

� FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL)

1 - Quelle professionnalisation pour le monde 
associatif ? - www.laviedesidees.fr/Quelle-pro-
fessionnalisation-pour.html.
 
2 - La France bénévole en 2014 - www.
recherches-solidarites.org. 

3 - Acronyme de l’expression Not in my 
backyard ou « Pas dans mon jardin », qui décrit 
en général soit l’opposition de résidents à un 
projet dont ils considèrent qu’ils subiront des 
nuisances, soit les résidents eux-mêmes. 

D
.R
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Depuis les années 1980, le nombre de salariés dans le secteur associatif a été multiplié 
par trois, avec une certaine stagnation depuis 2010. Aujourd’hui, les 165 000 associations 
employeuses (sur un total de 1,3 million d’associations), regroupent 1,8 million de sala-
riés à temps plein ou partiel, soit 5 % du nombre de salariés de l’Hexagone1 (cf. graphe 
ci-dessous). Il faut donc accepter d’étudier aussi le monde associatif en tant que monde 
du travail, selon les mots du sociologue Matthieu Hély. Constatant des relations salariés-
bénévoles employeurs diffi ciles, à l’image de deux confl its sociaux qui ont éclaté suc-
cessivement chez Emmaüs et au Samu social de Paris en mars et avril 2010, autour de 
revendications portant sur les salaires et les contrats précaires, le syndicat ASSO (affi lié à 
l’union syndicale Solidaires) voit ainsi le jour en 2010. Son but est de défendre spécifi que-
ment les intérêts des travailleurs du secteur associatif. « La culture (de ce secteur) trouve ses 
racines dans des engagements personnels et militants. Cela conduit à des questionnements 
autour du statut du salarié, de ses limites face à des employeurs bénévoles qui n’assument pas 
toujours leurs responsabilités et confondent souvent leur disponibilité à toute épreuve en tant 
que militant avec l’engagement de leurs salarié.e.s. Cette situation aboutit à des dérives dans 
l’application du droit du travail », peut-on lire dans la présentation du syndicat1. 
Apprendre à assumer
La question de la responsabilité sociale de l’association que les bénévoles dirigeants 
doivent assumer vis-à-vis des salariés est désormais posée. En effet, les bénévoles diri-
geants sont formellement les employeurs de l’association. Cette situation leur confère 
l’obligation de gérer les ressources humaines, de s’assurer du respect du code du travail, 
de défi nir les missions assumées par les salariés et la rémunération liée, etc. Pourtant, ils 
sont rarement préparés à assumer cette fonction employeur voire rencontrent une diffi culté 
pour la penser en cohérence et au service du projet associatif. Enfi n, ils peinent parfois – 
psychologiquement – à assumer cette fonction apparentée au statut de « patron ». Des ou-
tils méthodologiques, formations et accompagnements existent pour appuyer la montée 
en compétences des bénévoles et leur permettre de mieux assumer leur rôle d’employeur. 
Le Dispositif local d’accompagnement (DLA)2 peut venir par exemple en appui aux asso-
ciations employeuses sur cette problématique. 

AUDE TORCHY
 

1 - www.syndicat-asso.fr. 
2 - Plus d’informations : www.avise.org/annuaire-des-dispositifs/dispositif-local-daccompagnement. 

DeS bénéVoleS emploYeuRS  

RÉPARTITION DU NOMBRE DE SALARIÉS ASSOCIATIFS PAR SECTEUR

SO
U

RC
E 

: C
A

C



Les mutations de l’engagement associatif 

n˚444 • avril 2015

DOSSIER

Transrural initiatives

c

Des facteurs structurels, comme les changements du rapport entre associations, État et 
collectivités ou encore la généralisation du « mode projet », jouent un rôle important 
dans l’évolution des façons de s’engager dans le secteur associatif.  

ontrairement aux idées reçues, le 
bénévolat n’est pas en crise ! Avec 
une moyenne de 18 bénévoles par 

association (contre 16 en 2005) et des par-
ticipations bénévoles en hausse de 7 % par 
an, la soif d’agir des citoyens est intacte. 
Ainsi, les diffi cultés à trouver de nouveaux 
dirigeants bénévoles ne peuvent être assi-
milées à un repli sur soi et il est faux de 
dire que les gens s’engagent moins qu’au-
trefois. Il y a aujourd’hui consensus pour 
dire que ce sont les modes d’engagement 
qui ont évolué. Face à une implication bé-
névole plus courte et plus ciblée, certains 
vont même jusqu’à parler d’un « engage-
ment post’it ».

pRéSeRVeR le tempS lonG 
DeS pRojetS ASSociAtifS 
Depuis plus d’un siècle, les associations mi-
litent pour la diffusion des savoirs, le déve-
loppement d’un esprit critique et l’ouverture 
sur les autres. Aussi, quand les militants 
associatifs abandonnent l’enga gement 
sacrifi ciel à une unique organisation et 
s’engagent pour des causes variées, plus 
temporaires, plus circonscrites et au sein de 
multiples associations, il faut d’abord s’en 
féliciter ! L’autonomie des individus, leur 
capacité à construire leur propre parcours 
d’éducation politique – quitte à s’affranchir 
des formes traditionnelles de l’engagement 
– voilà la rançon du succès de plusieurs 
dizaines d’années de travail d’éducation 
populaire menée, entre autres, par les asso-
ciations. De même, l’évolution des modèles 
d’organisation par « réseau » et le délaisse-
ment des structures pyramidales au profi t 
de structures plus horizontales illustre la re-
connaissance d’une nouvelle conception de 
la citoyenneté que nous avons longtemps 
appelée de nos vœux. 

iV

… 

Faire l’inventaire des nouveaux modes de 
fonctionnement associatif ne doit pas nous 
affranchir d’une analyse des causes de cet 
engagement et ce, notamment quand les 
deux entrent en tension. Ainsi, si l’inscrip-
tion du bénévolat dans un temps court 
est d’autant plus compréhensible à une 
période où précarité, mobilité et insécurité 
économique sont devenues des modes de 
vie courants, il nous faut veiller à ne pas 
perdre de vue la nécessité d’une inscription 
des projets associatifs dans un temps long : 
celui de la transformation sociale. 

inteRRoGeR leS cAuSeS et non leS 
conSéquenceS 
Si, comme l’affi rme le sociologue Jacques 
Ion, « l’individu contemporain demeure le 
produit des institutions »1, alors nous avons 

collectivement une responsabilité dans le 
processus de transformation des modes 
d’engagement actuellement à l’œuvre. 
Les seules raisons psychosociologiques 
ne peuvent expliquer une telle évolution 
et il nous faut questionner les causes plus 
structurelles.
En effet, sous prétexte de s’adapter à des 
évolutions sociétales (fi n des grandes 
idéologies passées, rapports distancés 
au collectif et au politique, crise écolo-
gique et atténuation des confl its sociaux 
de classe), voire à des normes juridiques, 
nous avons mis sur pied une machine à 
anéantir le militantisme associatif. Com-
ment reprocher à des citoyens d’adopter 
une posture plus distanciée vis-à-vis des 
associations, lorsque celles-ci sont ré-
duites à l’état de simples sous-traitants ? 

C
A

C

Le Collectif des associations citoyennes se mobilise depuis 2010 contre la réduction des associations à leur seule 
dimension économique et défend leur contribution à l’intérêt général et à la construction d’une société solidaire.

contre « l’engagement post’it » : 
le sens du projet collectif 
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Adoptée en 1901, la loi « relative au contrat d’association » ouvre un nouvel espace de li-
berté publique en mettant défi nitivement fi n à la loi Le Chapelier de 1791. Cette dernière, 
promulguée dans un contexte des grèves ouvrières naissantes, pendant la première révo-
lution industrielle, interdisait les corporations. Ainsi, l’article 1er de la loi du 1er juillet 19011 
défi nit l’association comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent 
en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que 
de partager des bénéfi ces ». Il s’agit d’un contrat, socle d’une action collective. Il revient aux 
individus qui s’y associent de défi nir librement l’objet et le but poursuivi tout en s’inscrivant 
dans le cadre défi ni par l’article 1er. Ainsi, une association peut exercer une activité écono-
mique mais elle ne peut distribuer ses bénéfi ces de quelque manière que ce soit. Tout en 
permettant l’action collective, la loi 1901 préserve la liberté et les droits des individus. Cela 
se traduit par exemple par la liberté d’adhérer ou de sortir d’une association, l’égalité des 
membres d’une association ou l’administration de l’association par la libre délibération de ses 
membres. Communément connue comme étant la loi relative aux associations, la loi de 1901 
comporte en réalité deux parties ; la première est effectivement relative au droit d’association, 
la seconde au droit des congrégations religieuses. La loi fait des associations des personnes 
morales pour les associations « déclarées », ce qui n’est pas une obligation ; une association 
non déclarée est une association « de fait », ce qui est légal et autorisé. Une association loi 
1901 déclarée peut être reconnue d’utilité publique, par décret en Conseil d’État. AUDE TORCHY 
1- Accessible sur : www.legifrance.gouv.fr. 

Adoptée en 1901, la loi « relative au contrat d’association » ouvre un nouvel espace de li-

leS iDéeS-foRceS De lA loi 1901 

Entre 2005 et 2011, alors que les subven-
tions ont diminué de 17 %, le recours aux 
appels d’offres a cru de 73 %, réduisant 
les associations à de simples prestataires 
de services. Pas étonnant que les béné-
voles s’épuisent et désertent les conseils 
d’administration dans ce type de struc-
tures hyper-institutionnalisées. Mais le 
recours massif à la commande publique 
n’est pas la seule cause. C’est toute 
l’administration qui a peu à peu effacé la 
fonction politique des associations pour 
se centrer sur leurs seules fonctions « ins-
trumentales »2. L’exemple des « postes 
Fonjep3 » est symptomatique de cette 
instrumentalisation ; alors qu’autrefois, 
l’État fi nançait de manière pluriannuelle 
des emplois qualifi és d’animateurs ou de 
cadres socio-éducatifs dans les associa-
tions, aujourd’hui, non seulement l’aide 
fi nancière ne représente plus que 10% du 

coût de poste mais les critères d’attribu-
tion ne s’effectuent plus sur la qualifi ca-
tion du salarié mais sur l’action qu’il aura 
réalisé dans l’année. La généralisation 
d’un mode d’attribution des subventions 
aux associations par projet et la « ges-
tionnarisation » des projets associatifs ont 
encouragé ce processus de dépolitisation. 
L’évaluation des projets associatifs s’ap-
puyant désormais exclusivement sur une 
poignée de critères quantitatifs dénature 
le sens du projet associatif. Un sentiment 
assez général permet d’affi rmer que le 
temps consacré à la gestion augmente, 
notamment dans les petites et moyennes 
associations portées par des bénévoles, 
laissant peu de place à la réfl exion sur le 
sens du projet. Ainsi, la technicité dans 
l’association s’accroît tandis que s’affai-
blissent ses repères idéologiques. 

Avec les mêmes conséquences, citons 
également les programmes de formation 
des bénévoles mis en place dans le cadre 
du FDVA4, qui visent à former des « techni-
ciens supérieurs du bénévolat » très com-
pétents en « fi scalité des associations », 
« recherche de fi nancements privés » et en 
« gestion de projets » mais dépourvus de 
toute réfl exion politique sur le sens de leur 
engagement. Et sur ce point, institutions 
publiques et fédérations associatives sont 
tout autant coupables !

RetRouVeR Du SenS
Pour le Collectif des associations ci-
toyennes (CAC)5, c’est bien la perte de 
sens qui est démobilisatrice. Les com-
plexités administratives, l’instrumentali-
sation des pouvoirs publics et la gestion 
à répétition de crises éloignent progres-
sivement les dirigeants bénévoles des 
raisons premières de leur engagement : 
un engagement au service d’un projet 
collectif d’intérêt général, tourné vers le 
bien commun et vecteur de transforma-
tion sociale. Plusieurs initiatives peuvent 
être rapidement entreprises pour enrayer 
le phénomène de perte de sens : revoir les 
modalités et les fi nalités des fonds de for-

leS compleXitéS 
ADminiStRAtiVeS, 
l’inStRumentAliSAtion et lA 
GeStion à Répétition De cRiSeS 
éloiGnent pRoGReSSiVement 
leS DiRiGeAntS bénéVoleS DeS 
RAiSonS pRemièReS De leuR 
enGAGement 

mation des bénévoles (en orientant non 
plus simplement sur des modules tech-
niques mais vers des actions porteuses 
de sens) ; revenir à des subventions pu-
bliques de fonctionnement (et non plus 
par projets ou par  appels d’offres) ; soute-
nir les initiatives associatives qui s’inscri-
vent dans des démarches de coopération 
inter-associative et de gestion participa-
tive. La reconnaissance de la démarche 
coopérative et démocratique des associa-
tions comme composante à part entière 
de leur utilité sociale est un enjeu majeur 
pour la démocratie. 
� THOMAS LECOLLEY (COLLECTIF DES ASSOCIATIONS CITOYENNES)

1 - S’engager dans une société d’individus – 
Jacques Ion – Éditions Armand Colin – 2012.
 
2 - Selon la qualifi cation que donne Bernard 
Enjolras dans Associations et Isomorphisme Ins-
titutionnel – article paru dans la revue Recma, 
n°261 – 1996. 

3 - Fonds de coopération pour la jeunesse et 
l’éducation populaire.

4 - Le Fonds de développement de la vie 
associative soutient fi nancièrement les 
programmes de formation des bénévoles sur 
la base de modules « techniques » ou « spéci-
fi ques » d’une journée.

5 - www.associations-citoyennes.net. 
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rouver de nouveaux administrateurs 
est une préoccupation de plus en 
plus présente dans les associations 

de développement agricole et rural. Il y 
a à cela des raisons pratiques : la diminu-
tion globale du nombre d’actifs agricoles 
et aussi le développement des circuits 
courts qui ont pour effet négatif de retenir 
sur leur ferme ou sur les lieux de vente les 
paysannes et paysans. Il y a sans doute 
aussi un « bruit de fond », des difficul-
tés dans la gestion des associations, qui 
peuvent avoir un effet dissuasif pour la 
mobilisation de nouvelles personnes. Et 
pourtant, participer à un conseil d’admi-
nistration (CA) peut être un plaisir. L’Inte-
rAfocg s’est penchée sur la question du 
renouvellement dans les CA au cours de 
son assemblée générale 2014. 

Lors d’un atelier, les participants ont ex-
primé ce qu’être administrateur évoquait 
pour eux, ce qui attire (l’envie de « faire 
avancer les choses », l’ouverture vers l’ex-
térieur et la « chaleur humaine » lors des 
rencontres) et ce qui freine (la peur de « ne 
pas être à la hauteur » et le « manque de 
temps »). Puis, l’assemblée a réfléchi aux 
moyens de lever ces freins et d’augmen-
ter l’attirance. Quand il s’agit d’aller cher-
cher des administrateurs, il faut partir de 
la motivation et non d’un argumentaire 
sur l’obligation d’atteindre le nombre de 
membres prévu par les statuts… Lors de 
cette AG, les participants ont exploré plu-
sieurs pistes. D’abord sensibiliser les ad-
hérents et potentiels administrateurs à la 
vie associative : en envoyant les comptes 

comment impliquer et rassurer
les futurs administrateurs ?

Le thème du renouvellement des conseils d’administration était au cœur de l’assemblée 
générale 2014 du réseau des Afocg1. 

t

rendus des CA pour que ces moments 
forts deviennent familiers ; en organisant 
des journées d’échanges sans enjeu déci-
sionnel pour qu’administrateurs et adhé-
rents apprennent à mieux se connaître. 
Ensuite, proposer différentes formes 
d’engagement : entrer comme administra-
teur stagiaire, s’accorder dans l’année un 
nombre maxi de jours d’absence de son 
travail (dûment avalisé par l’association), 
que l’association fixe une indemnité jour-
nalière permettant aux membres du CA de 
faire appel aux services de remplacement. 
Faciliter la prise de poste en accueillant 
les entrants au premier CA, faire preuve 
de prévenance à leur égard, veiller à leur 
donner la parole, à revenir sur l’amont 
de certains points pour éviter qu’ils ne se 
« noient ». Enfin, faire preuve d’inventivité 
et d’organisation dans la conduite des CA : 
adapter les horaires si besoin, envoyer au 
préalable les documents préparatoires, 

il eSt étonnAnt De conStAteR 
à quel point De petiteS 
choSeS peuVent AVoiR un 
effet poSitif ceRtAin

utiliser des techniques d’animation va-
riées pour faire des CA efficaces… 
Il est étonnant de constater à quel point 
de petites choses peuvent avoir un effet 
positif certain. Par exemple, si un CA est 
annoncé « de 10 h à 17 h », faire en sorte 
qu’il commence à 10 h et qu’il soit terminé 
à 17 h, et non à 17h30, ce qui mettrait en 
difficulté celles et ceux qui ont un train à 
prendre ou une traite à assurer. Éviter de 
demander aux participants d’amener leur 
pique-nique pour un rendez-vous natio-
nal, ce qui les oblige à tartiner en vitesse 
le matin à 5 h et à fourrer dans un sac une 
bouteille au risque d’assommer son voisin 
de train dans le « duo côte-à-côte »… L’In-
terAfocg a mené une réflexion vivifiante 
sur le sujet qui commence à porter ses 
fruits. 

� JEAN-MARC BUREAU (FNCIVAM)

1 - Associations de formation collective à la 
gestion. 

Il est important de veiller à l’accueil des entrants au CA, de ne pas hésiter à revenir sur certains points pour 
éviter qu’ils ne se « noient »…

D
.R

.
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Des nouvelles
motivations
pour s’investir 

Une série d’entretiens réalisés auprès 
d’administrateurs et d’administratrices 

de groupes Civam suggère que leurs raisons 
d’adhérer aujourd’hui sont différentes 

de celles d’hier.

ouvement d’éducation popu-
laire dont les premiers éléments 
ont vu le jour dans les années 

1950, le réseau des Centres d’initiatives 
pour valoriser l’agriculture et le milieu 
rural (Civam) compte aujourd’hui plus 
d’une centaine de groupes. Composés 
majoritairement d’agriculteurs voulant 
vivre de leur métier sans passer par l’in-
tensifi cation et habiter des espaces ruraux 
vivants, la plupart des groupes locaux ont 
une activité de formation collective im-
portante, ancienne et s’intéressant à une 
multitude de sujets (techniques agricoles, 
commercialisation en circuit court, accueil 
à la ferme…). D’une enquête qualitative 
réalisée fi n 2014 auprès d’une quinzaine 
d’administrateurs et d’administratrices de 
groupes locaux, il ressort que la forma-
tion technique est, pour une partie des 
administrateurs, « le fonds de commerce 
des Civam ». Certains réfutant même la 
portée politique de cette activité (« on est 
au Civam, on ne fait pas de politique, on n’est 
pas au syndicat »). En revanche, d’autres, 
parmi les plus jeunes des administra-

teurs interrogés (impliqués depuis moins 
de cinq ans), proposent une vision plus 
« politisée » du groupe dans lequel ils 
sont engagés ; ils expriment en tous cas 
la volonté que le Civam soit un espace de 
militance : « Il y a plein de projets en cours 
mais c’est long. […] Pour moi, c’est militant 
d’être au Civam, c’est une certaine idée de 
l’agriculture bio, les petites fermes, l’agri-
culture familiale, préserver nos territoires de 
l’urbanisation à outrance, favoriser les terres 
agricoles, l’installation… C’est tout cela. »

pARtAGeR et confRonteR 
leS ViSionS 
La façon dont les interrogés décrivent 
les projets menés par leur groupe peut 
également être révélatrice de différentes 
« visions » : les uns et les unes parlent de 
projets précis (« on organise des formations 
sur telles et telles thématiques, on travaille à 
l’amélioration de la qualité de l’eau en instal-
lant des agriculteurs en bio sur des zones de 
captage, on coordonne l’opération de Fermes 
en fermes »…). D’autres ont une approche 
plus thématique de leur activité (« on tra-

vaille sur les circuits courts, sur l’approvision-
nement de la restauration hors domicile, sur 
les systèmes herbagers »...) quand d’autres 
encore mettent en avant les fi nalités ou 
enjeux de leurs projets (« on promeut l’agri-
culture biologique, on œuvre à une meilleure 
inscription de l’agriculture dans le territoire, 
on agit pour des territoires ruraux vivants »...). 
Mais, comme le rappelle un des adminis-
trateurs enquêtés, les formations tech-
niques sont aussi une « porte d’entrée » : 
« Souvent, ceux qui débutent ont une ap-
proche purement technique et, tout douce-
ment, ils s’intéressent à d’autres dimensions. 
Après, ils se mettent à compter les vers de terre 
et les carabes dans leurs champs ! » Organi-
ser la confrontation et la mise en débat 
de ces différentes perceptions dans des 
espaces adéquats est un défi  pour chaque 
groupe. Et pour le projet du réseau qui 
regroupe aujourd’hui 10 000 agriculteurs 
et 3 000 citoyens qui se retrouvent autour 
de valeurs d’émancipation, de collectif, 
d’échange et de laïcité. 

� HÉLÈNE BUSTOS 
(TRANSRURAL)

m

Il n’y a jamais eu autant de bénévoles en France et pourtant « on ne 
trouve plus de bénévoles ! », entend-on partout… Certes, les engage-
ments ont changé ; ils sont aujourd’hui multiples, plus ponctuels, plus 
exigeants parfois mais, il y a toujours des personnes qui ont envie de 
donner du temps pour une cause qui leur tient à cœur. Un nouveau 
bénévole est-il toujours bien accueilli ? On ne peut pas penser au renou-
vellement des bénévoles de son association sans penser à la manière 
dont on les accueille.
Le premier accueil est essentiel, il est décisif, un bénévole saura dans 
les premières secondes s’il reviendra participer à la prochaine rencontre. 
Cela se joue bien souvent à rien, un regard, une attention, de la bien-
veillance. Cela passe par un effort pour lui faciliter la rencontre avec 
les autres membres, lui expliquer comment l’association marche (l’his-
torique, les liens entre les personnes), l’intégrer dans le fonctionnement 

(lui donner la parole, l’impliquer dans les projets). Mais accueillir, c’est 
aussi accepter qu’un regard neuf se pose sur des habitudes et une rou-
tine. C’est accepter de se faire bousculer, de faire évoluer ses pratiques 
sans pour autant trahir le cœur du projet associatif. L’accueil demande 
de vrais efforts de la part des « habitués » car il est plus facile d’aller vers 
les personnes que l’on connaît que vers les nouvelles. C’est pourtant un 
travail dans le temps fondamental. 
Les associations sont souvent obnubilées par le renouvellement des 
« fonctions dirigeantes » de l’association (président.e, trésorier.ière…) 
mais peut être faudrait-il mettre l’accent sur une fonction « d’accueil-
leur » par des bénévoles formés et dédiés à l’accueil des nouveaux. Un 
bénévole bien accueilli, c’est-à-dire accueilli pour ce qu’il est et pas pour 
ce qu’on aimerait qu’il apporte à l’association,  sera sans doute plus 
enclin à s’y investir davantage à l’avenir. EMMANUELLE MALNOË

SAVoiR AccueilliR 
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résenté par le gouvernement1 comme 
un levier essentiel de la citoyenneté, 
mais aussi comme un moyen de s’in-

sérer dans la vie professionnelle, le service 
civique est revenu sur le devant de la scène 
début 2015. Alors qu’il concernait quelque 
35 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans l’année 
dernière, le dispositif devrait être renforcé 
dans les mois qui viennent, l’objectif étant 
que d’ici un an 150 000 jeunes puissent 
en bénéfi cier. Instauré en 2010, le service 
civique permet à des jeunes d’effectuer des 
missions allant de six à douze mois dans des 
associations, des collectivités ou des éta-
blissements publics, pour une indemnisa-
tion fi xée à 576 euros net par mois. L’année 
dernière, seule une demande de volontariat 
sur cinq a été satisfaite et près de 85 % des 
volontaires ont été accueillis dans des asso-
ciations. Cette expérience, si elle constitue 
pour nombre de jeunes une opportunité 
de s’engager dans une association, n’en 
est pas moins un investissement (en temps 
notamment) et une source de vitalité pour 

les associations accueillantes. « Il y a de la 
diversité dans les jeunes que nous accueillons 
en service civique, constate Thibaut Duisit, 
secrétaire national au MRJC. Sur la “ promo ” 
de cette année, il y a tout de même pas mal de 
jeunes qui sortent du bac et voient le volonta-
riat comme une façon de se poser et de décou-
vrir autre chose ; certains viennent de milieux 
urbains, d’autres sont des jeunes bénévoles 
déjà engagés au MRJC qui envisagent le service 
civique comme un moyen d’aller plus loin dans 
leur engagement. » Dans le dispositif, outre 
la défi nition d’une mission et d’un tuteur 
pour chaque jeune, l’organisme d’accueil 
agréé se doit de dispenser au volontaire 
une « formation civique et citoyenne » qui 
comprend de manière obligatoire une for-
mation aux premiers secours et des mo-
dules défi nis et organisés par l’organisme. 
« Ces temps de formation sont des occasions 
très enrichissantes de croisement entre des 
jeunes qui sont déjà habitués au MRJC et ceux 
qui ne viennent pas du tout de là, estime Thi-
baut Duisit. On y parle notamment d’engage-

le service civique, porte d’entrée 
dans l’engagement associatif

Pour de nombreux jeunes, ce type de volontariat constitue une première expérience 
associative souvent source de dynamisme pour l’association accueillante.

p ment, d’action collective, de “ faire ensemble ”, 
on plante des petites graines pour demain, 
quoi ! D’une manière plus générale, l’accueil 
de volontaires est source d’une grande vitalité 
pour le Mouvement, ça redynamise d’avoir des 
jeunes qui viennent d’horizons différents. » La 
question des moyens donnés aux orga-
nismes d’accueil sera cruciale, au regard 
des objectifs fi xés par le gouvernement et 
de ce que requiert un accompagnement 
de qualité. Certaines associations et fon-
dations réfl échissent déjà depuis 2012, au 
sein du Comité du service civique associa-
tif2, aux conditions d’un accueil de qualité. 
Ses membres partageant la conviction que 
« le service civique est utile et nécessaire, tant 
pour les jeunes qui s’y engagent que pour nos 
associations et pour la société française dans 
son ensemble ». 

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

1 - www.gouvernement.fr/action/le-service-
civique.
 
2 - www.service-civique-associatif.fr. 

Ressources non exhaustives pour aller plus loin
Rapports…
•Rapport de synthèse de la commission d’enquête 
parlementaire chargée d’étudier les diffi cultés du 
monde associatif dans la période de crise actuelle – 
novembre 2014 – www.assemblee-nationale.fr/14/
rap-enq/r2383-tI.asp.

•La France bénévole en 2014 – 11e édition – Re-
cherches et solidarités – mai 2014 – www.recherches-
solidarites.org/media/uploads/la-france-bene-
vole-2014.pdf. 

•Quelques repères sur les associations en France au-
jourd’hui – note d’Édith Archambault et Viviane Tcher-
nonog - Centre d’économie de la Sorbonne – mars 
2012 – disponible sur : http://cpca.asso.fr/wp-content/
uploads/2012/05/les-associations-en-france-aujourd-
hui.pdf. 

Revues, cahiers…
•Qui est le patron des associations ? – n°81 de la 
revue Mouvements – Éditions La Découverte – prin-
temps 2015 – http://mouvements.info. 
•(Re)construire les conditions du partenariats entre 
associations et pouvoirs publics – dossier de Transru-
ral initiatives n°427 – mai 2013. 
•Les Cahiers du Pavé 1 (Le projet) et 2 (La partici-
pation) – édité par feu la Scop Le Pavé – disponibles 
sur : www.scoplepave.org/les-cahiers-du-pave. 

Sites internet…
•Le Collectif des associations citoyennes : www.
associations-citoyennes.net. 
•Le réseau Recherches et solidarités : www.re-
cherches-solidarites.org. 
•La Fonda : www.fonda.asso.fr. 


