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Entreprendre collectivement
au Québec

e Québec est connu en France pour ses pratiques riches et inspirantes en matière 
de développement local, tout comme la France est connue au Québec pour ses 
pratiques riches et inspirantes en matière de développement local...À l’occasion 

d’un voyage d’étude, des accompagnateurs d’initiatives collectives rurales sont allés à 
la rencontre d’« acteurs du milieu » pour mieux appréhender l’organisation, les formes 
et le soutien des entreprises collectives, pour tenter de saisir les ferments de la « culture 
coopérative » québécoise, observer les façons de faire et les confronter aux leurs, prendre 
du recul... 
dans une province où l’on pourrait mettre plus de deux France et demie et où la densité 
moyenne de population est de près de 5 habitants au km² (pour près de 115 en France 
métropolitaine), s’organiser collectivement pour vivre en milieu rural et répondre aux 
besoins essentiels s’avère indispensable et peut-être, de fait, d’autant plus naturel. Au 
Québec, comme au Canada et plus généralement en Amérique du Nord, les notions de 
service public, de proximité et de mobilité sont différentes de celles que nous connais-
sons de ce côté-ci de l’océan, de même en ce qui concerne le droit du travail, la situation 
de l’emploi et la place de l’agriculture. Autant de constats rapides qui éloignent toute 
tentation de transposition immédiate des pratiques et initiatives en matière d’entrepre-
neuriat collectif ; elles n’en demeurent pas moins vivifiantes dans une période d’austérité 
où la question de leur pérennité se pose plus que jamais. ■
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à Buckland, dans la région québécoise 
de Chaudière-Appalaches, il est 
chaudement recommandé de faire 

un stop au pub de la Contrée pour se désal-
térer avec une double Belge de Buckland, 
un Bock de Saint-Nazaire, une Braggot de 
Saint-philémon ou encore une lager de 
Saint-léon. Au pied des montagnes, dans 
la partie la plus dévitalisée de la Munici-
palité régionale de comté (MRC)1 de Bel-
lechasse, le pub a investi l’ancienne caisse 
populaire de financement du village et 
ouvert ses portes en novembre 2013. il est 
porté par la Microbrasserie de Bellechasse, 
une coopérative de solidarité (cf. pvii) qui 
rassemble aujourd’hui huit membres tra-
vailleurs, salariés du pub et brasseurs, plus 
d’une centaine de membres de soutien, des 
consommateurs qui ont financé une partie 
du projet par l’achat d’un bock floqué à 
leur nom, et quatre membres producteurs 
qui approvisionnent les cuisines du pub. 
Ce projet est le fruit de plusieurs années 
de concertation entre quatre villages de la 
MRC (Buckland, Saint-philémon, Saint-Na-
zaire et Saint-léon), le brasseur à l’origine 
du projet, Gabriel paquet, des citoyens 
et des agents de développement. il est 
aujourd’hui considéré comme un véri-
table outil de développement rural de par 
le lien social et l’activité économique et 
culturelle (concerts notamment) qu’il crée. 
plus qu’une définition du développement 
local « par le milieu »2, la Microbrasserie 
de Bellechasse en est une rafraichissante 
incarnation. C’est de cela qu’il s’agit : par-
tir des idées et des désirs de citoyens, de 
collectifs, d’élus mûs par des aspirations 
communes, mettre en lien, soutenir les 
projets, accompagner… « Pour la Micro-
brasserie de Bellechasse, il a fallu provoquer 
le rapprochement des villages, faire prendre 
conscience aux élus de la nécessité de créer des 
activités en s’appuyant sur les citoyens », se 
souvient Guy Boudreau agent de dévelop- … 

pement rural au Centre local de dévelop-
pement (Cld) de Bellechasse.  

emulation collective
Créés en 1997, les Cld sont des orga-
nismes à but non lucratif financés, jusque 
fin 2014 (cf. pviii), par le gouvernement 
provincial et les MRC pour promouvoir 
l’entrepreneuriat, la création d’emploi et le 
développement économique des régions. 
les Cld, comme d’autres structures et 
dispositifs, sont les témoins de la mise en 
place, à partir du milieu des années 1980, 
d’un « modèle de développement partenarial 
ouvert aux innovations sociales et aux initia-
tives de la société civile dans les domaines 
du social, de l’économique et de l’économie 
sociale »3. « Les premières expérimentations 
en matière de politique de développement 
local, d’inspiration française, remontent aux 
années 1960, explique denis Bourque, pro-

fesseur au département de travail social 
de l’université du Québec en outaouais. 
Elles portaient une vision de l’aménagement 
assez technocratique où les populations 
étaient plus objet que sujet. Mais, graduelle-
ment, la demande sociale pour plus d’implica-
tion a grandi et les politiques publiques ont 
dû s’adapter et aller vers un modèle partena-
rial de co-construction, comme cela a été le 
cas en matière de développement rural avec 
la Politique nationale de la ruralité instaurée 
au début des années 2000 [cf. encadré]. » 
dans ce mouvement du développement 
local « par le milieu », l’économie sociale 
et solidaire occupe une place particulière. 
« Les entreprises de l’économie sociale, qu’il 
s’agisse des associations ou des coopératives, 
sont la matérialisation même des enjeux du 
développement local, analyse Denis bourque. 
Les pratiques de développement rural ont pro-
duit un grand nombre d’entreprises sociales, 
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partir du milieu pour y rester 

la collaboration entre société civile, élus et monde 
économique est une pierre angulaire du développement 
rural québécois de ces dernières décennies. 

Avec une superficie de plus d’1,6 million de km², le Québec est la plus grande des dix provinces canadiennes. 8 
millions de personnes dont une majorité de francophones, une minorité d’anglophones et d’autochtones, y vivent.
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plus que la diffusion, la transmission 

notamment dans le domaine des services 
de proximité, qui jouent un rôle fondamen-
tal dans la vitalité des villages. » Si, comme 
en France, « le monde » de l’économie 
sociale et solidaire possède ses différentes 
familles, le modèle co opératif québécois a 
une grande légitimité (la première institu-
tion financière de la province, les Caisses 
desjardins, est sous statut coopératif…). 
« Pour des personnes qui montent un projet 
en collectif, le choix du statut juridique se 
posera plus en termes pragmatiques qu’idéo-
logiques, estime denis Bourque. Pour des 
raisons d’aides financières au démarrage, il 
peut-être plus intéressant de faire une coo-
pérative qu’une association, comme c’était 
le cas dans le secteur du logement, par 
exemple. » on dénombre aujourd’hui envi-
ron 3 300 entreprises co opératives dans 
une quarantaine de secteurs d’activités, 
représentant 99 000 emplois dont 60 % 
en dehors de Montréal, Québec et laval, 
principales zones urbaines de la province. 
Comme en France, des mouvements de 

Au Québec, la recherche en économie 
sociale et solidaire (eSS) et la diffusion des 
connaissances sont menées conjointement 
par des praticiens et des chercheurs depuis 
trente-cinq ans. Souhaitant vulgariser et 
transférer ces travaux dans les territoires, 
plusieurs structures1 ont créé l’association 
Territoires innovants en économie sociale 
et solidaire (Tiess) en 2014. l’association 
compte aujourd’hui sept salariés et dispose 
d’un financement intégralement public (mi-
nistère de l’économie, de l’innovation et des 
exportations et Service aux collectivités de 
l’université du Québec). pour lynn o’Cain, 
l’une des trois conseillères en transfert au 
Tiess, « la particularité de notre approche, c’est 
que le transfert de connaissances part des entre-
preneurs collectifs, du terrain, et non seulement 
des chercheurs. C’est un transfert co-construit et 
co-réalisé ». 
douze actions de coopération entre élus, 
citoyens et entrepreneurs sociaux ont été 
choisies au sein de neuf régions adminis-
tratives du Québec très impliquées dans 

« La Politique nationale de la ruralité a été annoncée en 2001 et elle fut renouvelée en 
2007 et en 2014 avant d’être abolie (cf. pVIII), avec un budget de près de 500M$ (soit 
plus de 365 millions d’euros). Elle avait pour objectif de stimuler la vitalité des milieux en 
favorisant la prise en charge locale du développement, en misant sur une vision territo-
riale, sur la mobilisation des citoyens et sur une responsabilisation des milieux concernant 
l’utilisation des ressources. À cette fin, elle mettait à la disposition des communautés un 
réseau de 136 agents de développement rural, ainsi que les pactes ruraux, des enveloppes 
financières destinées à soutenir des projets de développement. L’OCDE l’a examinée en 
2010 et avait conclu qu’il s’agissait de la Politique rurale la plus achevée à l’échelle des 
pays de l’OCDE. » Source : Solidarité rurale du Québec – www.ruralite.qc.ca/fr. 

population de la ville vers les espaces ru-
raux s’opèrent, notamment en périphérie 
des zones urbaines. pour denis Bourque, 
« la Politique nationale de la ruralité et le tra-
vail des agents de développement ruraux ont 
permis de mettre les gens autour de la table 
et de nommer les enjeux, étape indispensable 
pour enclencher la discussion autour des ten-
sions entre “ droit à produire ” et “ droit à 
vivre ” ». 

■ Hélène Bustos (transrural)

l’eSS. Au cours d’entretiens avec les acteurs 
concernés, ces expériences ont été ana-
lysées par le Tiess qui a conçu un « outil 
de transfert »2 à destination des territoires 
voulant s’impliquer dans le développement 
de l’eSS. « S’il faut des outils de transfert pour 
diffuser les pratiques, il faut surtout accompa-
gner les praticiens pour qu’ils apprennent à les 
utiliser », insiste lynn o’Cain. les accom-
pagnateurs de l’entrepreneuriat collectif3, 
identifiés comme un maillon essentiel pour 
la diffusion des pratiques, sont regroupés 
au sein d’Antennes régionales favorisant 
ainsi l’identification des besoins, la dif-
fusion des expériences et le transfert de 
connaissances. lors des rencontres des An-
tennes régionales, l’accent est mis sur l’ap-
prentissage du travail en coopération avec 
le « milieu » (organisations citoyennes, 
entrepreneurs sociaux, élus municipaux). 
le Tiess assure aussi un accompagnement 
de sept territoires dans la durée. 
Aujourd’hui, dans un contexte où près de 
la moitié des financements du développe-

1 - l’équivalent en France des intercommunali-
tés. il existe une centaine de MRC.  

2 - le « milieu » est une notion revenant souvent 
dans les propos des Québécois. on pourrait le 
définir comme un espace auquel des personnes 
se sentent appartenir et où elles interagissent 
et partagent une réalité. Notre « territoire » en 
quelque sorte.  

3 - les métiers du développement local et 
régional au Québec : l’émergence de nouvelles 
compétences – Martin Robitaille – www4.uqo.
ca/observer/devlocal/organisations/Metiers.pdf. 

ment local et régional ont été supprimés, le 
Tiess voit la reconnaissance des entreprises 
collectives rurales comme une impérieuse 
nécessité et cherche à en persuader les 
élus locaux. les incertitudes concernant 
l’avenir de certaines structures fragilisent le 
maillage d’acteurs et rend difficile la péren-
nisation de l’action du Tiess. l’organisme, 
qui reconnaît l’institut Jean-Baptiste Godin4 
comme son homologue français, continue 
de porter le projet d’une économie de 
proximité administrée collectivement et 
localement. 

■ ludovic MaMdy (afip) 

1 - le Chantier de l’économie sociale, le Centre de 
recherches en innovations sociales (Crises), en col-
laboration avec l’université du Québec à Montréal 
et l’institut Karl polanyi de l’université Concordia.  

2 - www.tiess.ca/publications/outils.  

3 - ils sont salariés des pôles régionaux de l’éco-
nomie sociale, des Coopératives de développe-
ment régional ou encore des Centres locaux de 
développement. 

4 - www.institutgodin.fr/v3/Bienvenue.html. 
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l’agriculture québécoise repose en grande partie sur un système de gestion de l’offre 
qui ne laisse que peu de place à des formes d’agriculture paysanne. explications avec 
Maxime laplante, agronome, paysan invisible, professeur de mathématiques et co-
fondateur de l’union paysanne1. 

n quoi consiste la politique de ges-
tion de l’offre québécoise et d’où 
vient-elle ?

Maxime Laplante : la réflexion date des 
années 1950 et du rapport de la commis-
sion héon, inspiré fortement des recom-
mandations de deux organismes, l’union 
catholique des cultivateurs2 et la Coop 
Fédérée [regroupement de coopératives 
agricoles]. Ce rapport préconisait la mise en 
place d’une agriculture commerciale et in-
dustrialisée, où l’agriculteur est un ouvrier 
spécialisé. l’idée de départ de la gestion de 
l’offre c’est de contrôler le volume de pro-
duction : on stabilise les prix à la consom-
mation par rapport à la concurrence éta-
sunienne via des organismes de contrôle 
pour les productions concernées - le lait, 
les œufs et la volaille (poulets et dindons) 
depuis les années 1970 ; le sirop d’érable 
et le lapin depuis les années 2003-2005. le 
deuxième objectif est de maintenir la santé 
financière des fermes ; pour cela les agri-
culteurs contrôlent leur production et l’état 
contrôle les importations. Tout cela avec un 
équilibre au niveau fédéral. 

Comment s’organise la mise en œuvre de 
ce système par l’État et les agriculteurs ? 
Maxime Laplante : dans les années 1950-
1960 sont apparus les premiers « plans 
conjoints », cadres pour organiser collecti-
vement la mise en marché des productions 
agricoles. Chaque plan conjoint est géré 
par un office de producteurs qui rassemble 
les agriculteurs concernés par la produc-
tion et met en œuvre le plan. Ce sont des 

iv

… 

regroupements de services dans un secteur 
donné. il peut s’agir de mettre en commun 
quelques kilos ou d’aller plus loin en ins-
taurant une agence obligatoire. on met ce 
qu’on veut dans un plan conjoint qui sert 
aussi de cadre pour l’instauration de quo-
tas de production, sur lesquels reposent en 
partie la gestion de l’offre québécoise. 

Quels avantages ou inconvénients procu-
rent ces plans conjoints ?
Maxime Laplante : un producteur de 
sirop d’érable, par exemple, peut dire que 
ça l’arrange d’avoir à juste remettre sa pro-
duction à un office des producteurs, qui 
de toute manière a un droit de propriété 
sur sa production. un autre aspect intéres-
sant, c’est qu’il n’y a pas de concurrence. 
Cela avantage les grands producteurs, 
mais pour la majorité cela complique plus 

est d’abord saisi par l’office et doit ensuite 
être racheté au tarif du marché avant 
d’être transformé. l’éleveur doit avoir deux 
statuts : producteur et transformateur, ce 
qui implique des dépenses administratives 
substantielles. ensuite, le transport du lait 
est géré par l’office, il est donc interdit de 
le transporter soi-même au risque d’une 
amende importante. enfin, le quota de 
production, à racheter quand on s’installe, 

« ce sont essentiellement 
ceux qui ont bénéFicié Des 
quotas gratuitement qui ont 
pu s’enrichir »

D
.R

. 

« la profession agricole est totalement 
abandonnée aux mains d’un pseudo 
syndicat »

qu’autre chose… prenons le cas d’un éle-
veur souhaitant transformer son lait : le 
lait, produit soumis à la gestion de l’offre, 
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… est de 25 000 $ canadiens par vache [18 
600 €]. Comme il faut cinq vaches mini-
mum pour s’installer, il y a déjà 125 000 $ 
[93 000 €] à mettre sur la table pour avoir 
le droit d’élever des vaches laitières. et 
puis, les livraisons doivent être égales 
tout au long de l’année, ce qui a poussé 
les éleveurs laitiers à uniformiser leur pro-
duction. presque plus aucun n’élève ses 
vaches laitières à l’extérieur… Tout contre-
venant au plan conjoint n’a aucun droit 
de se plaindre, il est obligatoire. pour les 
paysans, c’est une série de détails qui com-
pliquent la vie.

Quel lien existe-t-il entre le syndicalisme 
agricole et la gestion de l’offre?
Maxime Laplante : Normalement, il ne 
devrait pas y avoir de lien entre le syndi-
calisme et la gestion de l’offre. Mais, les 
offices de producteurs créés dans le cadre 
des plans conjoints sont des structures 
dépendantes de l’état qui en délègue la 
gestion à l’upA [union des producteurs 
agricoles]. Comme la loi sur les produc-
teurs agricoles promulguée en 1972 dit 
que seule l’upA peut représenter les pro-
ducteurs, ces offices sont donc composés 
uniquement des membres de l’upA. en 
réalité, il est prévu, à la mise en place des 
plans conjoints, de consulter au moins la 
moitié des producteurs concernés… Mais, 
l’upA gère, en plus de ses membres, la 
liste des producteurs officiels : cela créé 
donc une confusion entre les membres du 
syndicat et les « vrais » agriculteurs décla-
rés. Tous les agriculteurs ne sont donc 
pas représentés dans les plans conjoints, 
car tous ne peuvent y participer. À l’union 
paysanne, nous estimons, par exemple, 
qu’il y a entre 5 000 et 10 000 éleveurs de 
poulets au Québec, mais seuls 106 sont 
répertoriés ! Selon cette liste, il existe 14 
éleveurs de lapins, c’est évident qu’il y en 
a beaucoup plus…
 
À l’image du registre des agriculteurs 
prévu en France, il existe donc au Québec 
une liste des « vrais » agriculteurs… ? À 
quelles conditions un agriculteur fait-il 
partie de cette liste et à quoi ce statut 
donne-t-il accès ? 
Maxime Laplante : le premier critère pour 
être sur la liste c’est de commercialiser au 

moins pour 5 000 $ [3 720 €] en vente 
extérieure à la ferme ; on comptabilise la 
vente directe, sur laquelle il y a d’ailleurs 
un prélèvement de l’office. le deuxième 
critère, c’est de payer sa cotisation à l’upA 
(environ 600 $ [450 €] par couple), qui est 
quatre fois plus élevée au Québec que dans 
le reste du Canada. il y a aussi des critères 
de surface minimale et d’utilisation de se-
mences certifiées. C’est assez excluant pour 
les plus petits producteurs même si l’upA 
peut chercher à les inclure, de nombreux 
paysans ont été poursuivis pour cotisations 
impayées de plusieurs années !

Avoir le statut permet de bénéficier du 
remboursement des taxes foncière à hau-
teur de 70 %. C’est aussi la porte d’entrée 
pour les programmes gouvernementaux et 
fédéraux, comme l’assurance stabilisation 
du revenu agricole, une compensation qui 
intervient si le marché ne rémunère pas 
au prix prévu. Seul un tiers de l’assurance 
est payé par le fermier et les deux tiers par 
l’état à qui cela coûte entre 600 millions 
et 1 milliard de dollars canadiens [entre 
444 et 744 millions d’euros] par an à l’état, 
pour 28 000 fermes…

La gestion de l’offre québécoise atteint-
elle ses objectifs et quels impacts a-t-elle 
sur la paysannerie ?
Maxime Laplante : le maintien des prix 
a fonctionné, pour les œufs ou le lait, par 
exemple, les prix sont relativement stables. 
Concernant le maintien du nombre de 
fermes, c’est un fiasco ; certains ont réussi 
à avoir des revenus intéressants, mais ce 
sont essentiellement ceux qui ont bénéficié 
des quotas gratuitement qui ont pu s’enri-
chir. Car, pour la relève agricole [la trans-
mission] sur les productions concernées 
par la gestion de l’offre, payer les quotas 
constitue un vrai blocage. J’ai fait une 
analyse, à partir des statistiques officielles 
sur la création-disparition des fermes 
québécoises, qui montre que le nombre 

« concernant le maintien Du 
nombre De Fermes, la politique 
De gestion De l’oFFre est  
un Fiasco »

de fermes concernées par les quotas est 
en diminution, alors qu’il augmente pour 
celles sans quotas (porc, céréales, maraî-
chage et toutes les autres productions). on 
constate aussi l’abandon total de la profes-
sion aux mains d’un pseudo-syndicat… Je 
dis cela car un syndicat devrait avoir nor-
malement comme soucis celui d’organiser 
ses membres. Mais, de fait, il a le contrôle 
de 80% de la production du Québec, un 
droit de propriété sur les fermiers et il 
contrôle aussi les caisses de financement 
agricole… 

Comment va évoluer, selon vous, cette 
politique agricole ? Que propose l’Union 
paysanne ? 
Maxime Laplante : l’upA prévoit la 
mise en place d’une agence pour contrô-
ler l’accès à la terre. À chaque fois que 
quelqu’un vendra une terre, cela passera 
par cette agence que le syndicat souhaite 
gérer, en se servant de l’argument des 
« Chinois venant voler nos terres »…
pour l’union paysanne, le levier d’évo-
lution réside dans la levée du monopole 
syndical. Si on autorise le dialogue dans 
les offices, alors on verra que tous les 
producteurs ne voudront pas vendre de 
la même manière. puis, cela favorisera 
des organisations collectives à plus petite 
échelle. en théorie, il leur est déjà pos-
sible de déposer un plan conjoint, mais 
le dossier doit passer par le filtre de l’upA. 
Concernant la vente directe également, 
la loi ne l’empêche pas, elle précise juste 
qu’il faut la contrôler « uniquement en cas 
de mise en danger du marché ». Aujourd’hui, 
il y a un prélèvement sur la vente directe 
de denrées sous quota car le syndicat 
estime qu’elle met en danger le marché. 
la Régie, influencée par l’upA, n’applique 
pas l’esprit de la loi.

■ propos recueillis par david fiMat

(fncivaM)

1 - Créée en 2001, cette organisation rassemble 
un millier de membres dont les deux tiers sont 
des paysans en production ou en cours d’instal-
lation  et un tiers ne sont pas des agriculteurs. 
elle a le statut légal de syndicat mais n’a pas le 
droit de représenter ses membres.  

2 - devenue en 1972 l’union des producteurs 
agricoles, seul syndicat agricole reconnu par le 
gouvernement aujourd’hui et équivalent de la 
FNSeA en France. 
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u numéro 348 de la rue principale 
du village de Saint-vallier1 se trouve 
le magasin la Mauve, installé dans 

l’ancienne épicerie-boucherie de la com-
mune, près de l’église, à deux pas du bu-
reau de poste. Cinq jours par semaine en 
hiver et tous les jours le reste de l’année, 
il est possible de s’y approvisionner en 
produits biologiques locaux. Cette petite 
boutique chaleureuse, qui porte le nom de 
l’emblème de Saint-vallier, est en quelque 
sorte la vitrine de la Coopérative en déve-
loppement durable de Bellechasse la 
Mauve, constituée officiellement en 2002. 
Aujourd’hui, cette coopérative d’écono-
mie sociale à but non lucratif développe 
ses activités autour de trois volets intime-
ment liés : le commerce équitable local via 
la boutique et un système de livraison de 
paniers ; le soutien à l’installation en agri-
culture ; la sensibilisation à l’alimentation 
de qualité et l’éducation populaire. outre 
le magasin, qui génère 40 % du chiffre 
d’affaires de la coopérative, elle a mis en 
place un système de paniers (livrés pour la 
majeure partie dans les villes de Québec et 

quand agriculteurs, 
travailleurs et citoyens coopèrent  

dans la région Chaudière-Appalaches, à l’est de la ville de Québec, la coopérative 
la Mauve propose des débouchés à des agriculteurs locaux, des produits de qualité et, 
plus largement, une réflexion sur les habitudes de consommation. 

a de lévis – à une centaine de kilomètres de 
Saint-vallier). pour alimenter les paniers et 
le magasin, la Mauve a aussi développé 
des outils de transformation tels qu’une 
boucherie et proposait jusqu’à très récem-
ment un service traiteur dans la boutique. 
« Outre le travail avec les producteurs, nous 
sommes dans les écoles où nous faisons des 
jardins, notamment via le programme “ Semer 
la coopération ” et nous organisons des évé-
nements grand public comme des fêtes des 
semences ou des moissons », détaille Marie 
lacasse, membre travailleur et coordina-
trice de la coopérative, impliquée dans le 
projet depuis le début. 

multi-sociétariat
Coopérative de solidarité (cf. encadré ci 
-contre), la Mauve regroupe dix membres 
travailleurs, salariés de la coopérative, 
une quarantaine de producteurs et près 
de deux cents membres de soutien, es-
sentiellement des consommateurs mais 
aussi des artisans, comme des bouchers. 
« Nous ne demandons pas aux consommateurs 
d’être obligatoirement membre, explique 

la mauve regroupe Dix 
membres travailleurs, 
une quarantaine De pro-
Ducteurs et près De 
Deux cents membres De 
soutien, essentiellement 
Des consommateurs 
mais aussi Des artisans, 
comme Des bouchers

… 

Marie. Nous ne sommes pas une coopéra-
tive de consommateurs et nous recherchons 
des membres actifs ! » les producteurs 
membres, regroupé dans le collège « uti-
lisateurs », sont majoritaires au conseil 
d’administration (CA) de la coopérative 
dont une grande partie des activités est 
dédiée aux services aux producteurs (orga-
nisation collective de la commercialisation, 
de la production, mutualisation…). ils sont 
maraîchers, éleveurs et transformateurs 
(fromage, miel, sirop d’érable…), pour 
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les coopératives québécoises 

… 

En 2005, la coopérative a racheté l’ancienne épicerie-
boucherie de Saint-Vallier pour y aménager un magasin 
de produits issus de l’agriculture biologique, locaux ou 

provenant du commerce équitable. 

Le statut de coopérative de travail correspond dans l’esprit à celui de Scop et celui de coopératives de solidarité, créé en 1997, à la SCIC.

D
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la plus grande partie en agriculture bio-
logique, et doivent répondre à un cahier 
des charges dont le respect et l’intérêt sont 
évalués régulièrement dans chaque exploi-
tation par un comité de suivi composé de 
pairs. Ces visites sont aussi l’occasion de 
réactualiser les différentes informations sur 
les productions et de créer de la confiance 
entre les membres. « À l’origine, en 1999, 
nous étions une organisation à but non lucra-
tif2 qui faisait de la sensibilisation  et de la for-
mation à l’utilisation des plantes médicinales, 
raconte Marie. On sous-louait aussi quelques 
parcelles de terrain pour des agriculteurs qui 
débutaient mais, face aux difficultés de la mise 
en marché des produits, nous avons rapide-
ment voulu évoluer vers autre chose… » Avec 
l’arrivée de nouvelles personnes dans le 
projet en 2001 et, quelques années plus 
tard, la mise en vente de l’épicerie-bou-
cherie de Saint-vallier, le projet s’est orienté 
vers la reprise du commerce, dans l’idée de 
créer une structure durable de distribution 
gérée de manière collective pour des petits 
producteurs locaux, tout en gardant des 
activités à visée éducative. 

stratégie à long terme
la Mauve développe ses activités notam-
ment grâce à un réinvestissement impor-
tant en capital de ses membres travailleurs 
(5 % de leurs salaires) et des membres 

producteurs (1,2 % de leurs ventes). la 
coopérative dispose aussi de fonds publics 
pour ses activités de sensibilisation dans les 
écoles. « Le contexte du marché est actuelle-
ment difficile car la formule panier n’est plus du 
tout avant-gardiste, l’offre a explosé mais pas la 
demande, constate Marie. Depuis novembre 
dernier, nous proposons un système de com-
mande en ligne plus souple mais nous voulons 
surtout faire une analyse de nos possibilités 
d’optimisation et arrêter les activités énergivores 
[l’activité traiteur, par exemple]. » plusieurs 
moments rythment la vie de la coopérative 
au cours de l’année : des réunions de pla-
nification par filières qui servent aussi bien 
à l’organisation de la distribution des pro-
duits que de lieu de réflexion stratégique et 
une assemblée générale, avec tous les cinq 
ans la formulation d’une « vision quinquen-
nale ». Aujourd’hui, le CA de la coopérative 
se fait accompagner par des organismes 
tels que les Coopératives de développe-
ment régional sur des points d’expertise 
précis comme la communication ou les res-
sources humaines. Ses membres échangent 
aussi au sein de différents réseaux locaux 
d’entreprises et d’économie sociale. depuis 
ses débuts la Mauve a su faire face à un 
ensemble de contraintes (opposition de 
l’union des producteurs agricoles – le syn-
dicat majoritaire et unique du Québec –, 
système des quotas de gestion de l’offre, 
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Consommateurs Producteurs Travail Travailleurs actionnaires Solidarité
Objectifs Fournir à ses 

membres des biens et 
des services pour un 
usage personnel

Fournir à ses 
membres des 
biens et des ser-
vices nécessaires 
à l’exercice de leur 
profession ou à 
leur exploitation

Fournir du 
travail à ses 
membres via 
l’exploitation 
d’une entre-
prise

Fournir du travail à ses 
membres par l’acquisition et 
la détention d’actions de la 
compagnie qui emploi les 
membres

Regroupe au mois deux 
catégories de membres 
parmi les membres 
utilisations, travailleurs 
et/ou soutien

Responsabilité des membres Limité au montant du capital investit
Nombre de parts de qualification Varie en fonction du cout total du projet (généralement entre 10 et 25%) et selon la catégorie des membres
Membres nécessaires au démarrage 5 5 3 3 5

Partage des ristournes Prorata des opérations Prorata du travail effectué
Utilisateurs : selon 
opérations
Travailleurs : selon travail
Soutien : aucune

Conseil d’administration Usagers Producteurs Travailleurs Travailleurs Chaque catégorie doit 
être représentée

Contrôle démocratique 1 membre = 1 vote
Relève d’entreprise Les consomma-

teurs achètent une 
entreprise

Les fournisseurs 
s’unissent pour 
acheter leur client 
et vice versa

Les employés 
se mobilisent 
pour exploiter 
l’entreprise qui 
les embauchent

Les employés détiennent des 
actions de l’entreprise qui les 
emploient

Différents acteurs se 
mobilisent pour acquérir 
une entreprise

(cf. p.iv-v) et continue de semer la coopéra-
tion dans le domaine de l’agriculture et de 
l’alimentation sur son territoire. 

■ Jean-Marc Bureau (fncivaM)

1 - 1000 habitants répartis sur un peu plus de 
42 km²… 

2 - les oBNl sont l’équivalent de nos asso-
ciations.  
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e me souviens. devise du Québec. 
dollars. Autre devise du Qué-
bec. Après l’annonce de mesures 

d’austérité tombées comme un couperet 
fin 2014, de quoi le mouvement du déve-
loppement rural québécois pourra-t-il se 
souvenir dans quelques années ? dans les 
mois qui ont suivi l’élection du gouverne-
ment majoritaire de philippe Couillard (parti 
libéral du Québec), en avril 2014, plusieurs 
mesures sont venues directement impacter 
les politiques de développement rural : 
réduction de 10 % des transferts du gou-
vernement aux Municipalités régionales de 
conté (MRC)1 ; budget de fonctionnement 
des Centres locaux de développement 
(Cld) amputé de 55 % ; suppression des 
Conférences régionales des élus2 ; fin des 
crédits alloués à Solidarité rurale du Qué-
bec3, qui a fermé en moins d’un mois ; abo-
lition de la politique nationale de la rura-
lité... « Ce n’est pas un virage, c’est une vraie 
rupture par rapport à la période précédente, si 
intéressante en matière de stratégie de déve-
loppement local, se désole denis Bourque, 
professeur au département de travail social 
de l’université du Québec en outaouais. Au 
bout de quinze ans, les résultats en termes de 
revitalisation, de mobilisation et de mise en lien 
de communautés qui se parlaient peu, étaient 
au rendez-vous.  » 

abanDon par Délégation 
Sous couvert d’austérité et pour faire pas-
ser la pilule des diminutions de dotation 

dans la gorge des élus, le gouvernement 
provincial opte donc pour une « décen-
tralisation » de ses politiques publiques 
(outre la ruralité, l’éducation ou encore 
la santé sont concernées) en retirant aux 
élus des MRC l’obligation d’affecter des 
enveloppes au développement collectif et 
au financement de postes d’agents de dé-
veloppement rural. ils seront désormais 
libres de faire leur choix. « Certaines MRC 
continueront de s’impliquer dans le dévelop-
pement intégré, sous pression de la société ci-
vile », estime denis Bourque, pour qui ces 
mesures traduisent une certaine vision 
du développement : « La participation de la 
société civile et le développement de projets 
collectifs dans les milieux peuvent heurter des 
intérêts et suscitent de l’opposition chez des 
élus et des promoteurs qui considèrent que 
le développement appartient aux entreprises 
privées. » 
Si tous les acteurs de l’économie sociale 
et solidaire ne sont pas logés à la même 
enseigne, tous les réseaux d’agents et de 
structures d’accompagnement auront à 
se reconfigurer dans les mois et années 
à venir. « Nous avions des partenariats étroits 
avec les agents de développement rural, de-
main il nous sera difficile d’assurer les mêmes 
missions en couvrant notre immense territoire 
sans ces partenariats », explique Annie Roy, 
directrice de la Coopérative de dévelop-
pement régional Centre-du-Québec/Mau-
ricie, organisme d’accompagnement au 
démarrage et au développement des co-

raz-de-marée libéral 

les mesures d’austérité annoncées fin 2014 par le 
gouvernement québécois s’apprêtent à détruire la 

politique de développement rural menée ces quinze 
dernières années.

J

opératives. les mobilisations Touche pas 
à ma région (société civile) et Touche pas 
à mes régions (élus des régions), prennent 
de l’ampleur, ce qui fait dire à denis 
Bourque que la demande sociale pour 
de l’implication existera encore : « Si nous 
sommes aujourd’hui mis en incapacité d’agir, 
la base se redéploiera autrement et instaurera 
d’autres rapports de force comme elle a su le 
faire dans le passé. » Souvenons-nous en...

■ Hélène Bustos

(transrural) 

1 - équivalent de nos intercommunalités.  

2 - Structures de concertation qui réunissaient 
élus et représentants de la société civile, 
équivalent de nos Conseils économique, social 
et environnemental régionaux.  

3 - Coalition promouvant la revitalisation et le 
développement du monde rural de manière 
à renverser le mouvement de déclin et de 
déstructuration des campagnes québécoises. 
depuis juin 1997, elle agissait à titre d’ins-
tance-conseil du gouvernement du Québec en 
matière de développement rural. 

Ce dossier s’appuie sur un voyage d’étude au Québec réalisé en mars 2015 pour un projet 
sur l’accompagnement de l’entrepreneuriat collectif rural mené dans le cadre du Réseau 
rural français. Céline Dallet (Afipar), Christine Ferrier (FNCuma), David Fimat (FNCivam), 

Delphine Guilhot (Addear de la Loire), Mathilde Leriche (InterAfocg), Ludovic Mamdy (Afip), 
Jean-Baptiste Nivet (CGScop) et Hélène Bustos (Transrural) ont participé à ce voyage, aux 

entretiens, aux multiples rencontres et à la conception du dossier.

Le mouvement citoyen Touche pas à ma région se 
mobilise contre les mesures d’austérité du gouvernement 

Couillard, comme ici, le 1er mai, en Gaspésie.


