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La concertation pour des territoires 
ruraux vivants et solidaires

u lendemain d’une réforme territoriale qui renforce le poids des centres urbains, 
les territoires ruraux vont être tiraillés de façon croissante entre les demandes 
de ces centres et leur volonté de garder une identité et des activités propres. 
De plus, face à certains effets de la globalisation des échanges et des marchés 

(dumping environnemental et social, accaparement des ressources), ré-ancrer les activi-
tés et les relier avec les besoins des habitants, dans une perspective de durabilité, est une 
priorité. Pour construire de tels projets de territoire, la concertation apparaît comme un 
outil incontournable, favorisant l’expression et la prise en compte des attentes et volon-
tés d’implication de différents acteurs. 
La concertation et, plus généralement, l’ensemble des initiatives visant à associer les 
citoyens à la discussion ou à la décision politique constituent aussi une réponse aux 
contraintes qui pèsent aujourd’hui sur l’action publique. Du fait de la multiplication des 
conflits ayant pour objet des projets d’aménagement ou la gestion d’espaces naturels, 
de l’élévation du niveau d’éducation, et de la perte d’efficacité des discours d’autorité, la 
participation devient une condition complémentaire de l’action publique. Le fait qu’une 
décision soit prise par une autorité élue suffit de moins en moins à la légitimer a priori. 
Les processus de concertation (« projeter ensemble, en discutant ») peuvent dans certains 
cas servir la résolution de conflits entre acteurs. Dans d’autres cas, ils sont à même de 
faire émerger des projets ou activités combinant de multiples objectifs. Ils favorisent 
aussi, bien souvent, les liens entre les personnes en réduisant les tensions et en créant 
les conditions de leur rapprochement. 
Ce dossier illustre les multiples apports pour les territoires de la pratique de la concerta-
tion. Si elles nécessitent certaines conditions de bonne mise en œuvre (diagnostic partagé, 
dialogue et écoute de qualité, implication d’une diversité d’acteurs…), les concertations 
locales « réussies » ne manquent pas. Mais dans quelle mesure parviennent-elles à conci-
lier intérêts territoriaux et intérêt général ? Car, c’est bien de cela qu’il s’agit : renforcer 
l’implication des personnes dans les prises de décision qui les concernent mais aussi, 
plus généralement, renforcer la vie démocratique dans des territoires où il est possible 
et désirable de vivre. 
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Nous allons concerter la population. » 
« Il faut mettre tout le monde autour de 

la table. » Ces belles intentions suscitent 
chez le citoyen des satisfactions… ou 
des désillusions. Organiser une réunion 
publique au cours de laquelle, après les 
discours introductifs, on consacre une 
heure à des questions-réponses, est-ce 
une concertation ? Et collecter des avis 
pour n’en tenir aucun compte ? Une 
réunion publique au cours de laquelle 
on présente un projet, puis on répond 
aux questions des participants, ce n’est 
pas de la concertation, c’est de l’infor-
mation. Mais cela peut être considéré 
comme une première étape ; sans un 
minimum d’information le dialogue est 
souvent peu effi cace. Lorsqu’un déci-
deur sollicite des avis, par exemple au 
travers d’enquêtes ou de sondages, 
en auditionnant des personnes ou en 
organisant des dispositifs destinés à 
produire des recommandations, comme 
les conférences de citoyens, il s’agit de 
consultation. 

un processus iTéraTif
La concertation est un cheminement 
qui réunit des acteurs nécessairement 
divers : décideurs publics, experts, 
acteurs économiques, associations, 
citoyens… et qui va déboucher sur un 
projet ou des propositions politiques 
qui seront ensuite mis en œuvre. C’est 
un processus de co-construction, avec 
des étapes parmi lesquelles on peut 
trouver l’information, le diagnostic 
partagé, la construction de scénarios, 
leur évaluation… Il peut être suscité 
par des décideurs publics, des maîtres 
d’ouvrage, comme par des citoyens. 
Les exemples présentés dans ce dossier 
montrent qu’une certaine exigence dans 
la qualité du dialogue donne de vrais 
résultats. Les processus de concertation 
ne sont pas standardisés et doivent être 
adaptés à chaque contexte ainsi qu’aux 

objectifs poursuivis, souvent nombreux. 
Certains cherchent, à travers la concer-
tation, à mobiliser des besoins et des 
savoirs de façon à construire une déci-
sion qui soit la plus adaptée possible aux 
attentes de la population et aux enjeux 

«

Polysémique voire « fourre-tout », la notion de concertation est loin d’être fi gée. 
Quelques repères pour y voir plus clair. 

du moment, et donc mieux acceptée et 
suivie d’effet. D’autres visent en premier 
lieu une « capacitation »1 des citoyens, 
l’émergence de contre-pouvoirs ou la re-
fondation des principes de nos démocra-
ties. Enfi n, la fi nalité peut aussi être de 
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les conférences de citoyens, il s’agit de 

QUELQUES NOTIONS

Information : Action de transmettre une information entre deux parties identifi ées. Faire part 
d’une décision prise ou à prendre. Il s’agit d’un acte non participatif mais une bonne information 
est une composante nécessaire pour parler de participation.
Consultation : Demander un avis à quelqu’un. Il n’y a pas d’engagement de tenir compte de 
l’avis collecté. Le décideur garde sa liberté de décision
Concertation : « Projeter ensemble, en discutant. » Objectif d’aboutir à un accord satisfaisant 
pour toutes les parties. Processus qui n’aboutit pas forcément à une décision mais à des propo-
sitions partagées. Animé par l’une des parties en présence (ou une organisation liée à l’une des 
parties en présence). 
Médiation : « Mettre d’accord, concilier ou réconcilier des personnes, des parties. » Fait appel à un 
tiers neutre pour l’animation. Objectif d’aboutir à un accord satisfaisant pour toutes les parties. La 
médiation permet de mettre d’accord (médiation de projet) ou de réconcilier (médiation de confl it). 

les différenTs niveauX 
DE PARTICIPATION

PARTICIPATION

_

+

décision

CONCERTATION
CO-CONSTRUCTION

CONSULTATION

informaTion

piloTage

SOURCE : LA CONCERTATION 
AU SERVICE DES TERRITOIRES 
RURAUX – EXPÉRIENCES ET 
POSITIONNEMENT DU RÉSEAU 
AFIP (JUIN 2016)
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À la SNCF, la concertation intervient dans une diversité croissante de projets. 

a réglementation concernant les dé-
marches participatives n’a cessé de 
s’étoffer ces dernières décennies, dans 

différents domaines comme l’environne-
ment ou l’urbanisme. Le travail des maîtres 
d’ouvrage, comme SNCF Réseau1, s’en est 
trouvé modifi é. « Depuis cinq ans, la concer-
tation n’est plus uniquement liée aux dispositifs 
règlementaires régissant les “ grands travaux ”, 
comme les nouvelles lignes ferroviaires, ex-
plique Julie Taldir, cheffe du pôle concer-
tation et relations extérieures de SNCF 
Réseau. Les démarches sont désormais davan-
tage intégrées dans les projets. » Entretien 
des rails, du ballast, doublement des voies, 
effacement de passage à niveau, installa-
tion de passerelles piétonnes… une mul-
titude de projets intègrent aujourd’hui des 
démarches de concertation. « On commence 

toujours pas se demander quelles sont les nui-
sances potentielles et comment la concerta-
tion avec le territoire peut nous aider à faire de 
meilleurs projets », indique Matthieu Bony, 
expert concertation à SNCF Réseau. 

une évoluTion de faiT
Si la perte de confi ance vis-à-vis des déci-
deurs publics explique en partie le besoin 
croissant de concertation, elle n’est pas 
seule en cause. « L’élargissement du por-
tage de nombreux projets [avec les Régions 
notamment], non sans relation avec la dimi-
nution des ressources de l’État, nous amène 
à décider à plusieurs et en lien avec les terri-
toires », analyse Julie Taldir. « En général, 
quand on associe les élus à la construction 
du cadre des concertations, où il ne s’agit 
pas de co-décision, ils y sont favorables, re-

créer des lieux de débat et de faire émer-
ger des cultures communes dans des so-
ciétés locales qu’ils jugent fragmentées. 
Ces choix sont tous respectables mais ils 
mènent à des formes de dialogue parfois 
distinctes. L’un des enjeux est de rendre 
ces objectifs transparents aux yeux des 
participants et de leur donner les moyens 
d’y ajouter leurs propres souhaits et 
d’infl échir ainsi les méthodes qui sont 
mises en place. La concertation, qui se 
veut un outil de rénovation de la démo-
cratie, est aussi en elle-même un enjeu 
démocratique.

� PIERRE-YVES GUIHÉNEUF

(GEYSER - DIALTER)

1 - Traduction de la notion anglo-saxonne 
d’empowerment qui désigne l’acquisition 
de connaissances et le fait de se donner le 
droit d’intervenir dans les affaires publiques. 
La concertation y concourt en renforçant la 
confi ance des citoyens dans leurs capacités 
à dialoguer avec des élus ou des experts, à 
produire collectivement des idées qui tiennent 
la route, etc. Bref, à dépasser le sentiment 
d’impuissance.

Du réglementaire au volontaire

… 

marque Matthieu Bony. Pragmatiquement, 
s’ils sentent une opposition naissante, ils ne 
vont pas aller forcément contre leurs élec-
teurs. » L’idée chez l’aménageur est aussi 
de plus travailler dans la continuité pour 
identifi er des sujets récurrents (compen-
sation écologique, bruit…) pouvant faire 
l’objet d’une réfl exion plus générale. Avec 
quelque 1 500 projets de travaux par an 
sur les rails, la petite vingtaine d’experts 
en concertation de SNCF Réseau (qui em-
ploie 53 000 personnes…) a le carnet de 
commandes plein pour plusieurs années.  

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

1 - SNCF Réseau, regroupement de Réseau 
ferré de France, de SNCF Infra et de la direction 
de la circulation ferroviaire, est chargé de la 
maintenance et de l’entretien du réseau, de 
la construction de nouvelles lignes et gère la 
circulation de tous les trains. 

repÈres hisToriQues
En France, les pratiques de concertation se 
sont développées au cours des dernières dé-
cennies dans divers domaines. Dans les poli-
tiques de la Ville, dès les années 1960, appa-
raît la notion de démocratie participative, qui 
fait la part belle aux revendications citoyennes 
et aspire à un partage du pouvoir de déci-
sion. Pour certains, cette démarche conteste 
la démocratie représentative alors que pour 
d’autres, elle vise au contraire à redonner de 
la légitimité aux processus démocratiques en 
recherchant des issues pacifi ques à la crise de 
confi ance qui sape l’autorité des élus ou des 
experts. Dans le domaine de l’environnement, 
c’est la coordination des décideurs publics et 
privés – par exemple autour de la gestion des 
cours d’eau – qui suscite des expérimenta-
tions dans les années 1970 et qui donnera 
naissance aux contrats de rivière, puis aux 
Schémas d’aménagement et de gestion de 
l’eau (loi sur l’Eau de 1992). Là, l’accent est 
mis sur la mobilisation des acteurs collectifs 
et sur la création de consensus, pour aboutir 
à des règles mieux comprises et partagées. 
Dans d’autres domaines, comme l’urbanisme 
ou la santé, on évoque l’expertise des habi-

tants ou des usagers et on met également l’ac-
cent sur le dialogue. Ces expériences se croisent 
aujourd’hui et s’enrichissent mutuellement, fer-
tilisées par les apports méthodologiques déjà 
anciens de la médiation ou de l’éducation popu-
laire, ou ceux plus récents de la facilitation ou de 
l’intelligence collective. 
Les démarches participatives se sont trouvées 
confortées par la création en 1995 de la Com-
mission nationale du débat public et par la régle-
mentation des années 2000 qui les rendent obli-
gatoires dans un certain nombre de domaines 
(urbanisme, santé, environnement). Elles ont 
été encouragées par des accords internationaux 
comme la convention d’Aarhus, ratifi ée par la 
France en 2002, qui invite les États signataires à 
encourager la « participation du public à la prise 
de décisions ayant des incidences sur l’environ-
nement ». 
Enfi n, elles sont stimulées par les réfl exions 
théoriques de chercheurs ou de philosophes tra-
vaillant sur la gouvernance des biens communs, 
comme Elinor Ostrom, ou sur l’intérêt général, 
comme Jürgen Habermas. (P-Y G)
Plus d’info sur le site de Comédie, programme 
d’appui à la concertation, à la médiation et à la 
participation citoyenne dans le domaine de l’en-
vironnement et du territoire : www.comedie.org. 
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Une énergie à partager 

L’exemple de la coopérative Combrailles Durables, qui a installé 2 205 m² de capteurs 
photovoltaïques dans le Puy-de-Dôme, montre que la mobilisation citoyenne, par le 
dialogue et la sensibilisation, est essentielle pour concrétiser et pérenniser un projet. 

À
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Loubeyrat, un petit groupe de mi-
litants se rassemble en 2008 pour 
travailler sur le développement de 

l’éolien citoyen. « On avait la volonté, plutôt 
que de choisir un opérateur qui décide d’un 
lieu d’implantation et s’accapare la richesse, 
de porter nous-mêmes un projet, de décider 
avec d’autres citoyens et d’en tirer des béné-
fi ces pour le territoire », se souvient Loïc 
Le Quilleuc, président de la Société co-
opérative d’intérêt collectif Combrailles 
Durables1. Au fur et à mesure des dis-
cussions et de l’acquisition de nouvelles 
connaissances dans le domaine des éner-
gies renouvelables, l’éolien, gourmand 
en capital pour les grosses structures 
ou peu rentable pour les plus petites, 
apparaît comme moins pertinent que le 
solaire. En 2009, lorsque la commune 
de Loubeyrat décide d’abandonner un 
projet d’installation de panneaux solaires 
sur le toit d’une nouvelle école, faute de 
moyens, Combrailles Durables propose 
de fi nancer elle-même la centrale et de 
porter le projet

uTiliser les compéTences acQuises 
Réunions publiques, affi chage sur pa-
lettes en bord de route, porte-à-porte, 
tracts… « On a fait plusieurs réunions, et il y 
a eu beaucoup de monde. Au début, ce n’était 
pas évident de faire accepter cette idée à la 
Mairie. Petit-à-petit, cela a porté ses fruits », 
rappelait Stéphane Lobregat, élu depuis 
2008 à Loubeyrat, lors d’une rencontre 
sur la concertation dans les territoires 
au service de l’environnement2. L’équipe 
municipale accepte de prêter le toit de 
l’école et plus d’une centaine d’habi-
tants, ainsi que la commune, mettent 
la main à la poche. L’investissement de 
63 000 euros, dont 80 % apporté par des 
prêts de la Nef et de France Active, per-
met de lancer la production d’électricité 
fi n 2010. « Ensuite, on s’est dit : “ Pourquoi 
ne pas utiliser les compétences acquises et 
prospecter d’autres bâtiments et municipali-
tés ? ” L’objectif pour la coopérative était aussi 
d’atteindre une taille critique pour embau-

cher », précise Loïc. Depuis, une salariée 
a été recrutée et 15 autres centrales pho-
tovoltaïques ont vu le jour, fabriquées en 
Europe – les premiers panneaux français 
sont entrés en service en mai 2016 – et 
installées par des entreprises locales. 
Dans ce type de projet, souvent porté 

bilise plus “ contre ” un projet que “ pour ”. » 
Cela n’empêche pas Combrailles Durables 
d’accueillir de nouveaux sociétaires tous 
les mois et de partager son savoir-faire et 
sa motivation un peu partout. 

éTendre le champ
des problémaTiQues 
Son activité contribue aussi à créer du 
lien social et permet aux citoyens de 
s’approprier certaines problématiques : 
l’intérêt de la consommation d’une éner-
gie locale, maîtrisée et produite par les 
habitants, se répand. Quel avenir, alors, 
pour le projet d’Engie (ex-GDF Suez), qui 
étudie l’implantation d’éoliennes sur 
le territoire ? Déjà, le conseil municipal 
de Loubeyrat, rappelant l’expertise de 
Combrailles Durables, regrette que les 
citoyens ne soient pas associés à ce pro-
jet qui, porté par la coopérative, aurait 
davantage de retombées socio-écono-
miques pour le territoire.

� FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL) 

1 - http://combraillesdurables.blogspot.fr.

2 - www.comedie.org/les-rencontres. 

En 2009, lorsque la commune de Loubeyrat abandonne un projet d’installation de panneaux solaires sur le toit 
d’une nouvelle école, la coopérative Combrailles Durables décide de porter et fi nancer elle-même le projet. 
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« JE PENSE QU’ON MOBILISE 
plus facilemenT “ conTre ”
un proJeT Que “ pour ” »

par un petit groupe impliqué dans la 
transition énergétique, la participation 
au-delà du cercle militant est essentielle. 
Pourtant, pour Loïc, la concertation n’est 
pas forcément le principal facteur de 
succès. « L’aspect économique et social est 
important. On est sur un territoire assez rural, 
qui se vide, et les élus sont bienveillants avec 
la moindre activité qui dynamise le territoire. 
On a 265 coopérateurs mais peu de béné-
voles et même si on a convaincu des collectivi-
tés, elles restent peu impliquées. On n’ arrive 
pas à mobiliser suffi samment. On n’est pas 
des spécialistes de la communication et on 
manque de temps. Je pense aussi qu’on mo-
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Pour un développement économique concerté
Je ne parle ni de concertation, ni de déve-
loppement économique coopératif car ça 

n’est pas vendeur », commence Céline Dallet, 
animatrice-formatrice à l’Afi par, association 
picto-charentaise de développement agri-
cole et rural qui, entre autres, anime des 
démarches Step1.  
Pour Céline, il s’agit surtout de proposer  un 
soutien aux intercommunalités, qui ont une 
compétence développement économique : 
« Je parle aux chargés de mission et aux élus de 
recensement des porteurs de projets, d’offres 
d’activités, de terrains ou bâtiments dispo-
nibles, des besoins de services et d’activités déjà 
identifi és… De toutes les choses qu’ils n’ont pas 
nécessairement le temps de mettre en place et 
qui sont pourtant indispensables à la construc-
tion d’une politique effi ciente de développe-
ment économique. » La méthode consiste à 
rassembler ces acteurs de l’accompagne-
ment, souvent isolés, pour les (faire s’) in-
terroger eux-mêmes et entre eux sur leurs 
visions du territoire et de ses activités, afi n 
qu’ils s’accordent sur une organisation 
commune dans l’intérêt de celui-ci. « En 
réalité, il s’agit de rendre ceux qui participent 
à la démarche plus conscients des ressources 
locales », indique Céline, même si cela n’est 
pas l’entrée première des élus, des respon-
sables des chambres consulaires ou des 
accompagnateurs à la création d’activités. 
« Par exemple, à l’issue de la démarche Step 
menée avec la Communauté de communes du 
Cœur du Poitou, des besoins forts du territoire - 
crèche, maison de santé, surveillance commune 
des entreprises, garage solidaire, bar associatif, 
renforcement du projet collectif de légumerie… 
- et une cinquantaine de porteurs de projets 
individuels que la communauté de communes 
ne connaissait pas ont été identifi és, précise 
Céline. Elle a demandé à ce que soit reproduite 
annuellement l’étape fi nale de la démarche 
Step, une soirée des initiatives, que soit conçue 
une formation à l’accueil des populations pour 
les élus, et que soit montée une offre d’activités 
à l’échelle du territoire. »

La démarche « Stimuler les territoires par l’emploi et les projets » (Step) emprunte 
à la concertation pour faciliter la mise en œuvre d’un développement économique 
fondé sur l’imagination, le désir des personnes et la coopération volontaire. 

Un projet concerté de développement éco-
nomique nécessite différents ingrédients 
parmi lesquels la volonté politique. « Il 
s’agit de repérer l’intérêt de responsables éco-
nomiques pour rendre leur collectivité pro-active 
sur le sujet, observe l’animatrice-formatrice. 
La plupart des communautés de communes 
achètent des terrains, les équipent en zone d’ac-
tivités et attendent ; cela ne suffi t pas. » Cela 
ne suffi t plus. 

faire connaÎTre l’approche
« C’est souvent par le bouche-à-oreille que nos 
savoir-faire se font connaître des collectivités, 
souligne Céline. Par exemple, dans le cas du 
travail mené avec Cœur du Poitou, c’est lors de 
Terre d’accueil, une manifestation de promo-
tion des activités paysannes et rurales organi-
sée par le collectif InPact2, qu’une proposition 
de démarche Step a trouvé un écho favorable 
auprès de la communauté de communes. Son 
président avait pu juger sur pièce l’événe-
ment, les personnes, l’état d’esprit. » Dans le 
cas du nouveau projet Step porté par la 
Communauté de communes d’Aunis Sud 
(Charente-Maritime) sur 2016-2017, c’est 
un travail sur la recherche de solutions 
pour le développement d’une agriculture 
durable mené avec InPact, qui a permis 

d’enclencher le processus. Alors qu’Aunis 
Sud, qui regroupe vingt-sept communes 
et 30 000 habitants, est dotée d’agents de 
développement très spécialisés en « solu-
tions innovantes » (pépinière d’entreprises 
artisanales, espaces de co-working…), elle 
peine à embrasser une diversité d’acteurs à 
même d’impulser le développement d’acti-
vités agricoles et alimentaires locales et de 
qualité ; d’où son intérêt pour la démarche 
Step. Si le temps nécessaire pour parvenir 
à la décision de s’y engager a été plus long 
que pour une petite collectivité, la posture 
d’une culture concertée du développement 
économique intéresse, y compris en milieu 
périurbain. L’expérience de l’Afi par révèle 
que la mise en œuvre de démarches où des 
acteurs différents d’un territoire (entrepre-
neurs, paysans, élus locaux…) sont ame-
nés à se concerter, repose sur une capacité 
à faire se rencontrer les personnes mais 
aussi sur la reconnaissance d’une légitimité 
technique pour l’animateur du processus. 

� LUDOVIC MAMDY (AFIP)

1 - Expérimentée en 2001 par l’Afi p en Bour-
gogne, la démarche Step a depuis été conduite 
une dizaine de fois dans différents territoires. 

2 - Initiatives pour une agriculture citoyenne et 
territoriale – www.inpactpc.org.  

«

La méthode Step consiste à rassembler des acteurs de l’accompagnement pour les (faire s’) interroger sur leurs 
visions du territoire et de ses activités, afi n de s’accorder sur une organisation commune dans l’intérêt de celui-ci.
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e développement et l’institutionna-
lisation des processus participatifs, 
dont la concertation, ont conduit les 

pouvoirs publics et les associations à se 
pencher sur leur évaluation (cf. encadré 
ci-contre). Mais leurs effets ne s’observent 

pêche que pour d’autres activités de loisir 
telle que la plongée.
La création de ce cantonnement a eu 
des effets positifs sur le renouvellement 
et la diversification des espèces marines 
présentes dans la zone. Le Cap Roux est 
ainsi devenu un spot de plongée d’une 
certaine renommée et les clubs de plon-
gée s’impliquent progressivement dans 
la démarche. Tout d’abord en participant 
au suivi scientifique avec une équipe de 
chercheurs de l’Université Nice-Sophia-
Antipolis. Puis en intervenant dans les 
actions de surveillance, aux côtés des 
pêcheurs. 

une inscripTion dans la durée
Traditionnellement, les règles liées à la 
pêche sont régies par Bruxelles et s’im-
posent aux utilisateurs sans forcément 
être en adéquation avec leurs pratiques 
locales. Sur d’autres secteurs, telle que 
l’aire marine protégée de Camargue, le 
mode de gestion du cantonnement est 
plus « descendant ». « Le cantonnement de 
pêche du Cap Roux est d’autant plus respecté 
que les principaux bénéficiaires de l’effet biolo-
gique de la réserve sont à l’initiative de celle-ci 
et sont impliqués dans sa gestion », souligne 
Audrey Lepetit, chargée de mission de 
l’association Planète Mer. Et cet avis est 
partagé par les pêcheurs : « Comme nous 
avons décidé de faire cette réserve, nous la 

Que des pêcheurs s’amputent un terri-
toire de pêche pour préserver leur futur 

ce n’est pas courant : en général c’est plutôt im-
posé par l’État quand tout va mal. » Christian 
Decugis, pêcheur de la prud’homie1 de 
Saint-Raphaël (Var), définit ainsi l’origina-
lité de leur démarche. Depuis 2003, les 
pêcheurs de Saint-Raphaël délimitent et 
gèrent une zone de protection sur une pe-
tite partie des eaux placées sous leur juri-
diction, dans laquelle ils s’interdisent toute 
activité de pêche. Le Cap Roux, ce canton-
nement de 445 hectares doit permettre aux 
poissons et autres espèces marines de se 
reproduire, de grandir, puis de quitter la 
zone, favorisant ainsi le renouvellement de 
la ressource. 
Autour de cette initiative volontariste, 
les pêcheurs, appuyés par l’association 
Planète Mer et une équipe de scienti-
fiques, lancent en 2012 des actions de 
surveillance de la zone et de sensibili-
sation des usagers, sur terre comme en 
mer. Flyers et panneaux d’information 
indiquent le périmètre de la zone pro-
tégée ainsi que l’objectif du cantonne-
ment, et des patrouilles rappellent les 
règles aux éventuels contrevenants. Les 
contraintes liées aux restrictions d’accès 
à la zone sont d’autant mieux perçues 
que ce sont les principaux concernés qui 
en expliquent l’intérêt environnemental, 
mais également économique, tant pour la 

respectons », indique Christian Decugis, 
complété par son collègue Sébastien 
Revert qui ajoute que « tout le monde res-
pecte la zone, à part quelques braconniers ». 
En partant d’une initiative de pêcheurs, 
la démarche a progressivement fédé-
ré d’autres acteurs (scientifiques, asso-
ciations). L’objectif est maintenant de 
pérenniser cette zone dans sa fonction de 
protection, mais également de faire évoluer 
sa gestion en impliquant plus largement les 
acteurs concernés. La forte participation à 
la réunion de restitution organisée à l’issue 
des deux ans de surveillance et de sensibili-
sation par Planète Mer, en novembre 2014, 
montre que ce cantonnement est un élé-
ment très fédérateur d’acteurs locaux (dans 
les champs économique, environnemental, 
touristique). Les pêcheurs souhaitent claire-
ment garder une place au cœur du dispo-
sitif de gestion, tout en l’ouvrant à d’autres 
(plongeurs, collectivités locales, profession-
nels du tourisme). La recherche d’un mode 
de pilotage adapté fait l’objet, depuis dé-
but 2016, d’un travail de thèse qui ambi-
tionne de pérenniser et de diffuser cette 
initiative, locale et atypique, de gestion de 
la ressource marine. 

� ALEXANDRA VILLARROEL (AFIP)

1 - Une prud’homie est une organisation 
de pêcheurs, spécifique à la Méditerranée 
française, qui permet de gérer collectivement 
un territoire de pêche.

jugées plus légitimes, plus pertinentes 
ou reflétant davantage l’intérêt des com-
munautés. Les concertations peuvent se 
traduire par l’adoption de chartes, pour 
prévenir les conflits d’usage ou réduire 
des impacts environnementaux de tel ou 
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En 2003, des pêcheurs varois ont mis en place une zone maritime de protection, 
sans pêche, qu’ils gèrent aujourd’hui de façon concertée avec d’autres usagers. 

Parfois indirects et s’appréciant sur
le long terme, les impacts des démarches 

de concertation sont difficiles à évaluer. 

Vers une gestion partagée du Cap Roux 

Des effets
complexes et diffus

parfois que sur le long terme et sont diffi-
ciles à quantifier, voire à qualifier, compte 
tenu de leur nature diffuse, parfois inat-
tendue. Les impacts les plus évidents sont 
liés aux décisions directement issues des 
processus de concertation ; celles-ci sont … 
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tel projet, ou encore par la mise en œuvre 
de dispositifs de gestion concertée.  
En Loire-Atlantique, le Syndicat du Bassin 
Versant du Brivet (SBVB), avec l’association 
Les Korrigans et le Parc naturel régional 
de Brière, a ainsi lancé une concertation 
sur la problématique des pesticides, qui a 
abouti en 2012 à la création de la charte 
« Je jardine au naturel ». Cent vingt per-
sonnes ont été associées à la démarche, 
suivie d’actions de communication et de 
sensibilisation. Toutefois, d’après le syndi-
cat, les dernières analyses ne montrent pas 
de baisse des taux de pesticides dans les 
cours d’eau. « Le problème, c’est qu’on sen-
sibilise souvent des gens déjà convaincus ou 
intéressés, explique Guillaume Panhelleux, 
responsable technique au SBVB. Il faudrait 
aussi pouvoir continuer à porter des actions 
après la concertation, par exemple dans les ma-
gasins de jardinage. Mais on a de plus en plus 
de mal à faire fi nancer du temps d’animation. » 

UN CAPITAL POUR L’ACTION
Des décisions peuvent aussi aboutir à 
une meilleur application des normes ou 
à infl uencer les pouvoirs publics. Dans le 
cadre d’un projet d’implantation de cinq 
éoliennes sur la commune de Mons (Gard), 
une concertation a été organisée en 2010 
avec l’entreprise à l’origine du projet, la 
municipalité, la communauté d’agglomé-
ration et deux associations locales d’oppo-
sants. Trois ans après la fi n du processus, à 
l’occasion des Municipales 2014, le maire 
prenait offi ciellement position contre le 

projet d’éoliennes, en se réfé-
rant directement au résultat de 
la concertation. 
Mais de nombreux impacts 
sont plus indirects. « L’un des 
produits de la participation est 
l’expression d’une parole ci-
toyenne  », rappellent1 Jean-
Eudes Beuret et Anne Cadoret, 
respectivement enseignant-
chercheur en économie et 
géographe. Une parole qui 
permet de révéler des infor-

mations, des oppositions ou des contro-
verses. À ce capital informationnel s’ajoute 
un capital organisationnel, créé lors des 
rapprochements entre citoyens et avec 
d’autres acteurs, et un capital pour l’action. 
L’ensemble de ces ressources et savoir-faire 
peut être mobilisé par la suite. En ce sens, 
la concertation renforce la capacité des 
individus et des collectifs à agir pour leur 
bien-être et à participer aux décisions qui 
les concernent. C’est ainsi qu’en Charente, 
la politique de démocratie participative ini-
tiée par la Région a conduit des citoyens à 
s’inviter dans les négociations entre agri-

la concerTaTion, un moyen de proTéger l’environnemenT ?
Entre 2009 et 2014, la Fondation de France a soutenu 299 actions de concertation autour de l’envi-
ronnement dans le cadre de l’appel à projets Gérons ensemble notre environnement. Afi n d’apprécier 
les bénéfi ces environnementaux de ces initiatives, une évaluation présentée en mars dernier lors d’une 
rencontre nationale sur le sujet1 a été menée au moyen d’une enquête en ligne, d’entretiens, d’ateliers 
régionaux et d’une analyse de données. Un des enseignements est qu’il est diffi cile de quantifi er les 
impacts de ces démarches, à l’image de celle menée par Ligue de protection des oiseaux (LPO) du Tarn. 
L’association a initié un dialogue avec les acteurs du monde de l’escalade en 2007, qui a abouti à la 
signature en 2012 d’une charte pour concilier les pratiques des sportifs et la nidifi cation. « Si on se réfère 
au suivi des populations de rapaces mené chaque année sur le département, il n’y a pas eu de dégradation 
des effectifs due à la pratique de l’escalade. Avec la charte, on était dans une démarche d’anticipation des 
confl its, pour contenir une menace potentielle », explique Christophe Maurel, directeur de la LPO Tarn. 
Plus généralement, une des diffi cultés de ce travail d’évaluation réside dans le fait que seule une partie 
des porteurs de projets ont utilisé des indicateurs sur l’impact effectif, intermédiaire (comme le taux de 
couverture des sols) ou fi nal (comme la réduction du tonnage des dépôts sauvage). Sur 57 porteurs de 
projet interrogés, 60% estiment toutefois que des bénéfi ces environnementaux effectifs ont été obtenus 
et, pour la plupart des autres, les échecs sont d’abord dus à des lacunes dans le processus de concerta-
tion : problème de temps disponible, de compétences ou d’acceptation par les partenaires. Le dialogue 
a parfois également été lancé trop tard. Finalement, plusieurs porteurs de projets notent qu’il n’y avait 
de toute façon pas d’alternative pour agir sur leur territoire. Enfi n, mesurer les effets sur l’environnement 
nécessiterait également d’observer sur le long terme l’évolution de la sensibilité des participants à une 
concertation. Un exercice complexe auquel la Fondation de France s’intéresse. (FB)

1- La synthèse et le webdoc de la rencontre : www.comedie.org/les-rencontres. 

culteurs et institutions publiques sur le 
thème de l’eau, et à amplifi er les confl its. 
Dans d’autres cas, un processus de ges-
tion concertée a pu s’élargir d’un objet ini-
tial précis à, par exemple, la préservation 
du cadre de vie. « Le format du projet pose 
problème lorsque la participation fait émerger 
des dynamiques qu’il faudrait accompagner, au 
moment même où le projet se termine. Dans 
ces conditions, le capital produit par la parti-
cipation, n’est que partiellement valorisé », 
notent justement Jean-Eudes Beuret et 
Anne Cadoret. Plus largement, la concerta-
tion installe une habitude ou des réfl exes 
de dialogue qui peuvent éviter des confl its 
sur d’autres sujets. Pour Gilles-Laurent 
Rayssac, coordinateur de l’Institut de la 
concertation, un réseau national de prati-
ciens de la concertation, « cela peut apporter 
de l’apaisement et avoir une infl uence sur l’am-
biance générale dans laquelle nous vivons »2. 

FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL)

1 - www.cjrs-rcsr.org/V38/CJRS-RCSR38-3Beu-
retCadoret.pdf. 

2 - www.comedie.org/webdoc/Concertation_-
publish-to-web/index.html#Interviews_com-
plementaires
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En 2012, la démarche de concertation initiée par la 

LPO du Tarn avec les acteurs du monde de l’escalade 
aboutissait à la signature d’une charte pour concilier 

les pratiques des sportifs et la nidifi cation.

… 



Dialogue entre Jean-Eudes Beuret, 
enseignant-chercheur en économie 

à AgroCampus Ouest, spécialiste 
des questions de concertation et 

Pierre-Yves Guihéneuf, consultant 
dans le domaine de la concertation 

pour la société DialTer.

« La concertation peut 
servir à recomposer 
un intérêt le plus 
général possible »
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u’est-ce que l’intérêt général, qui le 
défi nit ?
Jean-Eudes Beuret : Auparavant, 

l’État ou plus largement les représentants 
de la puissance publique étaient considé-
rés comme les seuls représentants légi-
times de l’intérêt général. Aujourd’hui, 
de nombreux acteurs (élus, naturalistes, 
acteurs économiques…) s’en réclament. 
Ils évoquent différentes échelles : l’intérêt 
de l’humanité ou des générations futures, 
celui du pays, des habitants d’un lieu ou 
d’une catégorie professionnelle… Ils font 
appel à différentes valeurs, comme l’atta-
chement à un lieu, ou au contraire le fait 
que la nature soit un bien commun uni-
versel. Leurs visions sont subjectives, se 
heurtent souvent, et aucune n’a le mono-
pole de la légitimité, pas plus que celle 
de l’État. 
Un problème, c’est que l’intérêt général 
est manipulé de toute part ; le cas d’habi-
tants qui s’opposent à des projets au nom 
du paysage ou de l’environnement, alors 
qu’ils souhaitent préserver leur cadre de 
vie ou leur patrimoine immobilier, est 
bien connu. Mais les aménageurs font 
pareil, par exemple lorsqu’ils justifi ent 
des projets de percée fl uviale ou de parcs 
éoliens au nom de la lutte contre le chan-
gement climatique alors qu’ils défendent 
avant tout des intérêts industriels et des 
stratégies d’extension de leurs activités. Il 
faut donc recomposer un intérêt le plus 

général possible, à partir de tout cela : la 
concertation sert notamment à cela. 
Pierre-Yves Guihéneuf : Oui, mais il faut 
revenir au pourquoi de ces « manipula-
tions ». La défense des intérêts particu-
liers est rarement considérée dans les 
espaces de concertation, alors qu’il n’y a 
rien de plus légitime pour une entreprise 
ou un habitant que de défendre ses inté-
rêts propres. Mais les intérêts particuliers 
sont discrédités au nom de la supério-
rité de l’intérêt général, ce qui oblige en 
quelque sorte leurs auteurs à se placer sur 
un terrain sur lequel ils pensent être moins 
contestables. 
Cela peut avoir une vertu : les obliger à 
effectuer un pas de côté pour regarder au-
tour d’eux. Mais cela se traduit également 
par des postures stéréotypées auxquelles 
plus personne ne croit, des suspicions, 
des débats qui passent à côté des pro-
blèmes concrets pour aller sur le terrain 
des grandes considérations. À ce petit jeu, 
certains sont plus habiles que d’autres, 
mais cela ne renseigne en rien sur leurs 
motivations.
J.-E. B. : Je suis tout à fait d’accord. Non 
seulement les intérêts particuliers ne sont 
pas suffi samment réhabilités, mais c’est 
aussi le cas des attachements, des di-
mensions sensibles du rapport entre les 
humains et les territoires. Les débats sont 
excessivement rationalisés en se canton-
nant à la seule sphère des intérêts. 

La somme des intérêts particuliers fait-
elle l’intérêt général ?
P.-Y. G. : Pas nécessairement. Les processus 
de concertation sur les territoires mobi-
lisent souvent des groupes d’acteurs lo-
caux. Or, tous les habitants ne construisent 
pas une voix collective : il y a donc des 
exclus. De plus, il existe des acteurs exté-
rieurs au territoire rarement conviés à 
participer alors qu’ils sont légitimes à le 
faire, soit parce qu’ils sont susceptibles de 
visiter ce territoire ou d’y résider plus tard, 
soit parce qu’ils attachent simplement de 
l’importance à ce qui s’y passe, même s’ils 
n’y vont jamais. C’est le cas quand des ci-
toyens français signent une pétition contre 
la déforestation en Amazonie ou pour les 
bébés phoques de l’Alaska… En ignorant 
les acteurs muets ou absents, on risque de 
les spolier. En même temps, il est impos-
sible de se concerter avec tout le monde. 
Comment faire ? D’une part, il faut veiller 
à la diversité des points de vue exprimés, 
des usages et des relations au territoire, 
sans craindre d’encombrer les salles ou 
de susciter des confl its. D’autre part, il 
faut alerter les acteurs locaux du problème 
des absents et les inviter à les prendre en 
considération. C’est possible car chacun 
est porteur d’une part d’altruisme.  
J.-E. B. : Oui, un risque majeur de la concer-
tation, c’est de se mettre d’accord… contre 
les absents. Par exemple, il peut arriver que 
la gestion collective de l’eau amène des 
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La concertation porte 
souvent sur des 

projets, comme ici la 
ligne à grande vitesse 

Tours-Bordeaux, qui 
sont le produit de choix 

de société que notre 
système démocratique 
ne met pas en débat. 

… 
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démocraTiser le dialogue environnemenTal
Suite au décès du militant écologiste Rémi Fraisse, en 2014 sur le site 
du projet de barrage très contesté de Sivens (Tarn), Ségolène Royal 
demandait à une commission de faire des propositions de réformes 
visant à « restaurer le dialogue et prévenir les confl its dans le domaine 
de l’environnement ». Après de multiples consultations, une ordonnace 
publiée début août prévoit notamment : d’inciter les maîtres d’ouvrage 
à engager des concertations préalables sur des projets soumis à étude 
d’impact ainsi que sur les plans et programmes soumis à évaluation 
environnementale ; de donner aux citoyens un « droit d’initiative », 
c’est-à-dire la possibilité de demander une concertation préalable sur 
les projets bénéfi ciant de plus de 5 millions d’euros d’investissement 
public ; d’engager ces concertations très en amont des décisions et de 
pouvoir mettre en discussion « l’option zéro », c’est-à-dire l’abandon du 
projet ; de simplifi er et moderniser l’enquête publique en facilitant la 
participation par internet ; de favoriser, voire de rendre obligatoire dans 
certains cas, la présence d’un garant qui aura pour mission de veiller au 
bon déroulement de la concertation. En outre, le ministère en charge de 
l’environnement a rédigé, en partenariat avec des maîtres d’ouvrage, 
des collectivités, des associations…, une « Charte de la participation 
du public » qui devrait être publiée à l’automne 2016. L’objectif est d’en 
faire un document de référence précisant ce que doit être une concerta-
tion de qualité. (P-Y G)
Plus d’infos : www.developpement-durable.gouv.fr/La-charte-de-la-participation-du.html. 
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acteurs locaux bien organisés à s’en réser-
ver l’usage, ou une partie conséquente, au 
détriment de ceux extérieurs au territoire. 
Il y a des cas dramatiques où les usagers 
« oubliés » réagissent par la violence. Une 
autre diffi culté réside dans les biais de re-
présentation. Par exemple, sur les espaces 
littoraux, les acteurs qui parlent au nom de 
l’environnement sont souvent âgés et issus 
de catégories socio-professionnelles aisées, 
attachés au maintien des paysages. Il n’est 
pas certain que d’autres habitants défen-
draient la même vision de l’environnement. 
Enfi n, se pose la question des inégalités en-
vironnementales ; certains territoires où les 
acteurs sont mieux organisés peuvent arri-
ver à préserver leurs intérêts et à exporter 
les nuisances vers des territoires voisins où 
les habitants ont moins de possibilités de 
se défendre. 
P.-Y. G. : Face à cela, il faut dépoussiérer 
sérieusement les dispositifs de concerta-
tion. La plupart d’entre eux sont conçus 
comme des scènes où s’affrontent des por-
teurs d’intérêts. Les échanges sont réduits à 
des marchandages aboutissant à de « petits 
arrangements » parfois éloignés de l’intérêt 
général. L’une des diffi cultés est que l’on 
cantonne souvent les participants à un rôle 
de porte parole d’intérêts spécifi ques, en 
faisant comme si chacun n’était pas capable 
de défendre un autre intérêt que le sien. 
J.-E. B. : Oui, d’ailleurs en anglais, dans 
les dispositifs de participation, on parle de 
stakeholders, porteurs d’enjeux. Les citoyens 
sont capables de défendre leur vision d’un 
bien vivre ensemble à la fois environne-
mental, social et économique, pas seule-
ment des enjeux particuliers. Les cantonner 
à ce rôle est réducteur.  

Comment « construire » l’intérêt général ?
P.-Y. G. : La concertation est un moyen de 
défi nir collectivement l’intérêt général. 
Mais elle doit obéir à des règles : n’exclure 
personne, être fondée sur des connais-
sances partagées, permettre à chacun de 
dialoguer en confi ance et de faire évoluer 
ses opinions, construire collectivement des 
consensus… Il faut pour cela du temps, de 
la méthode et un cadre clair. 
J.-E. B. : Oui, nombre d’acteurs ne voient 
pas encore l’intérêt de se former à la 
concertation, comme si enchaîner des réu-

nions suffi sait. Pour moi, un enjeu, c’est 
que la concertation serve à construire des 
décisions (souvent), mais surtout à rappro-
cher les parties prenantes, leur vécu, leur 
ressenti. J’étais il y a quelques semaines 
au Salvador, une jeune environnementa-
liste tentait de convaincre des pêcheurs 
locaux d’épargner une espèce de poisson 
menacée à l’échelle mondiale, alors qu’elle 
est plutôt abondante localement : on leur 
parle du monde entier alors que leur es-
pace de vie est limité à quelques villages 
et à leurs zones de pêche, c’est surréaliste. 
Cet intérêt général est complètement abs-
trait pour eux. Pour se mettre d’accord, il 
faut d’abord donner à chacun les moyens 
de comprendre la vision de l’autre de ce 
que qui est « général » pour lui.

Les diffi cultés sont nombreuses… 
Comment les dépasser ? 
J.-E. B. : Il y a en effet des carences. Je vois 
d’un côté de grands débats qui peinent 
à créer du dialogue, de l’autre côté des 
« petits »… qui ne font pas du « grand ». 
D’un côté, la concertation portant sur de 
grands aménagements, très instituée, est 
particulièrement visée par 
les biais de représentation 
et les postures dont nous 
avons parlé. De l’autre, la 
petite concertation locale 
est plus souple, mieux 
adaptée aux spécifi cités 
du terrain, et permet réel-
lement de rapprocher les 
parties, mais reste dans 
son « local ». Les initia-
tives sont peu articulées 
entre elles, sont insuffi -
samment reconnues par 
les pouvoirs publics et 
peinent à se mettre à la 
hauteur des grands en-
jeux. Les processus ins-
titués de concertation, 
comme les débats publics, 
sont questionnés et évo-
luent, ce qui est positif.  
Un problème majeur est 
aussi que la concertation 
porte souvent sur des pro-
jets qui sont le produit de 
choix de société que notre 

système démocratique ne met plus en dé-
bat : ceci crée beaucoup de frustrations, 
qui s’expriment hors des concertations. On 
invite les gens à débattre sur une ligne TGV, 
un terminal méthanier, ou un aéroport…, 
dont la nécessité n’est pas mise en débat. 
Or, le choix de l’accélération des échanges 
à grande échelle ou l’idée d’une croissance 
infi nie sont-ils indiscutables ? Il faut donc 
réformer ; dire que c’est bien qu’il existe 
des espaces de dialogue, quelle que soit 
leur qualité, ça ne suffi t plus, à nous de 
faire progresser les choses.  
P.-Y. G. : Une des diffi cultés réside dans 
le fait que les élus sont jugés légitimes 
pour mobiliser les habitants et mettre à 
l’agenda des concertations les questions 
qui les intéressent, mais rarement l’in-
verse. Or, les habitants sont plus inven-
tifs et plus coopératifs qu’on ne le pense. 
Ils ont des envies, portent des projets, 
développent des initiatives. Ce sont des 
façons - très concrètes - d’engager un 
débat sur les choix de société, donc de 
faire de la politique. Ces initiatives aussi 
doivent être considérées et susciter des 
dialogues dans les territoires.

… 
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u’est-ce qu’une concertation locale 
réussie ? Une démarche légitimant 
un projet ou, au contraire, entraî-

nant son abandon ? Celle qui éteint 
un conflit local ? Difficile à dire dans la 
mesure où il y a autant d’objectifs que 
d’acteurs... En adoptant un point de vue 
extérieur, on pourrait qualifier de réussie 
une concertation « permettant d’expliciter 
les enjeux, d’offrir une voie de sortie hono-
rable aux parties prenantes et de progresser, 
[sans pour autant annihiler les conflits 
ou renoncer à l’expression des diffé-
rences] »1. Ou encore, comme le propose 
Loïc Blondiaux, professeur de sciences 
politiques à La Sorbonne : « On pourrait 
considérer comme “ réussie ” une concer-
tation ayant au maximum évité les effets de 
domination, les injustices, et qui s’est confor-
mée à un minimum de critères d’exigence dé-
mocratique comme la possibilité égale pour 
chacun de défendre son point de vue. C’est 
peut-être aussi celle qui a permis la coexis-
tence, sinon harmonieuse du moins durable, 
des acteurs sur un territoire et maintenu la 
possibilité pour les acteurs de se concer-
ter à nouveau ou de vivre ensemble par la 
suite. » À partir de là, comment de telles 
concertations pourraient avoir un impact 
« supra-local » à la hauteur d’enjeux 
sociétaux et environnementaux actuels 
(trajectoire de développement, change-
ment climatique…). Par juxtaposition, 
essaimage, effet « tache d’huile » ? 

élargir les horizons
Qu’il s’agisse d’une démarche de concer-
tation dans le cadre d’un projet d’amé-
nagement, d’un conflit d’usage ou de 
la gestion d’une ressource commune, le 
premier ressort de la participation réside 
dans le fait de se sentir concerné. Nous 

LA CONCERTATION
POUR ALLER AU-DELÀ
DE L’ENTRE-SOI MILITANT

nous engageons quand nous y voyons 
un intérêt. « Ceux qui participent à une 
concertation élargissent toujours leurs hori-
zons, estime Loïc Blondiaux. La montée en 
généralité et la prise en compte de probléma-
tiques plus larges sont inhérentes à toutes les 
mobilisations, même quand le point de départ 
est une nuisance locale. Mais cette évolution 
n’est pas le fait de tous les acteurs et peine 
souvent à s’inscrire dans la durée. » Dans 
les expériences de concertation qui se 
structurent autour de la gestion d’une 
ressource commune, la permanence du 
sujet contribue à la pérennité du dis-
positif d’acteurs qui en a la charge. Et 
peut ainsi favoriser la construction d’une 
culture locale politique de la mobilisa-
tion qui amène une forme d’institution-
nalisation de la participation à travers 
des réseaux d’acteurs en mesure de se 
mobiliser à nouveau sur d’autres sujets. 

REPOLITISER LES LUTTES 
(ENVIRONNEMENTALES) 
Certes, les effets des concertations locales, 
tels que l’ouverture au dialogue ou le vécu 
des rapports de force, ne touchent pas tous 
les participants. Mais, ils s’avèrent néan-
moins intéressants pour espérer aller au-
delà de l’entre-soi militant. Voire même 
pour amener une partie des militants 
convaincus (sur les questions sociales, cli-
matiques…) à reconsidérer le caractère 
incontournable de la structuration des 
mouvements, et de la confrontation aux 
institutions. « On voit avec quelle rapidité 
les gouvernements, influencés par les milieux 
économiques, ont depuis le milieu des années 
1980 opéré des transformations dans les envi-
ronnements institutionnels mais aussi dans les 
consciences des individus ; nous sommes tous 
devenus, en très peu de temps, des individus 
raisonnant comme des consommateurs, optimi-
sant leur propre capacité d’agir mais dans la lo-
gique du marché, analyse Loïc Blondiaux. Si 
les gouvernements ont cette force, il est difficile 
de penser qu’une mutation anthropologique du 
même ordre puisse être amorcée sans le relais 
des acteurs politiques. On peut décider d’en 
rester “ au terrain ” et à la transformation des 
façons de vivre sur un mode individuel et local, 
mais nous serons toujours pris dans un contexte 
plus global qui lui restera surdéterminé par le 
marché. » Partager cette analyse revient à 
envisager que dans des sociétés comme 
les nôtres, l’institution politique, malgré 
toutes ses défaillances, reste un accéléra-
teur de prise de conscience et de transfor-
mation, y compris individuelle, sur lequel 
on ne peut faire l’impasse. 

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL) 

1 - Note de lecture Conflit et participation, P.-Y. 
Guihéneuf, à lire sur : www.comedie.org/fiche/
conflit-et-participation.

Q
Sortir de son jardin 

L’acquisition par les citoyens, au cours de concertations locales « réussies », d’une 
capacité et d’un désir d’organisation sont peut-être les ingrédients les plus à même 
d’impulser des changements d’ordre plus global.

Ce dossier a reçu le soutien de la Fondation de France et a été construit avec les animateurs du programme d’appui à la concertation, à la médiation et à la participation citoyenne 
dans le domaine de l’environnement et du territoire, Comédie : www.comedie.org. 

Même si les effets des démarches de 
concertation ne sont pas faciles à éva-
luer (cf. pVII), on y observe, sous cer-
taines conditions, le renforcement de la 
capacité des individus et des collectifs à 
agir sur des décisions qui les concernent. 
Loïc Blondiaux nous invite cependant à 
ne pas être dupes : « L’exigence de partici-
pation actuelle, liée à une crise de l’efficacité 
de l’action publique, et son effectivité, sont 
plutôt le fait des classes moyennes éduquées 
qui ont une assez grande facilité à se servir de 
ces dispositifs, desquels les catégories popu-
laires sont beaucoup plus éloignées. »


