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repenser l’accueil des migrants 
dans les territoires ruraux 

epuis quelques années, la guerre en Syrie et les crises récurrentes, notam-
ment en Afrique ou au Moyen-Orient, ont conduit un nombre croissant de 
personnes à venir en Europe pour y déposer une demande d’asile. 
En France, face à la saturation du système d’accueil national, le gouvernement 

a multiplié les dispositifs et l’ouverture de centres d’accueil, souvent en milieu rural. 
Cette politique de « dispersion » qui consiste à répartir les migrants et réfugiés souvent 
hors des grandes villes, loin de prendre en compte leurs besoins ou les capacités et 
choix des territoires, crée de nouveaux problèmes. 
Pour faire face aux insuffisances de l’État, de nombreuses associations et personnes se 
sont engagées auprès des personnes demandeuses d’asile, réfugiées ou sans-papiers, 
y compris dans des réseaux agri-ruraux.  

Une étude menée en 2017 dans les réseaux Civam et Accueil Paysan a révélé une diver-
sité d’actions : séjours à la ferme encadrés par une association en charge d’un centre 
d’accueil, hébergement informel en milieu rural, aide à l’insertion dans les métiers agri-
coles... Saisies sur ce sujet de l’accueil des migrants, en interne par leurs adhérents et 
en externe par des associations et institutions, ces réseaux ont décidé d’aller plus loin, 
notamment pour analyser en quoi leur expérience d’accueil de certaines populations 
(personnes en difficulté, retraitées, handicapées…) pouvait être utile. 
Un colloque organisé les 8 et 9 juin derniers à Paris sur le rapport entre migrations 
et milieu rural a été une première réponse. Ce dossier qui reprend largement les 
échanges et interventions de ce rendez-vous en est une autre. Il propose des éléments 
de contexte pour mieux saisir les rapports entre migrations et milieu rural, s’intéresse 
aux expériences d’accueil et s’interroge sur le développement d’activités lucratives 
liées à l’accueil de migrants dans les dispositifs officiels. 
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Crise migratoire », « problème 
des réfugiés », « migrants écono-

miques »… Dans le contexte politique 
et médiatique actuel, beaucoup d’ex-
pressions et de représentations méritent 
d’être déconstruites. La Cimade sou-
tient qu’« il n’y a pas de crise migratoire 
en Europe mais une crise des politiques 
migratoires ». En 2015, 245 millions de 
personnes étaient considérées comme 
migrantes (cf. glossaire). La majorité 
des fl ux de réfugiés (cf. glossaire) sont 
régionaux : 86 % sont accueillis dans 
des pays dits du Sud, notamment au 
Liban, en Turquie, en Iran, au Pakistan… 

«

Pour la Cimade, association de référence dans la défense des droits des personnes 
exilées, les politiques migratoires européennes ne sont pas cohérentes. 

))
glossaire 

Migrant : personne qui vit de façon 
temporaire ou permanente dans un pays 
dans lequel elle n’est pas née. À des fi ns 
statistiques, les Nations unies proposent 
de distinguer le « migrant à long terme » 
(au moins douze mois de présence) du 
« migrant temporaire ».
Demandeur d’asile : personne qui a 
quitté son pays d’origine et souhaite obte-
nir le statut de réfugié. 
Réfugié : au sens de la Convention de 
Genève de 1951, est éligible au statut 
de réfugié toute personne qui, craignant 
avec raison d’être persécutée du fait de 
sa race, de sa religion, de sa nationalité, 
de son appartenance à un certain groupe 
social ou de ses opinions politiques, se 
trouve hors du pays dont elle a la natio-
nalité et qui ne peut, ou, du fait de cette 
crainte, ne veut se réclamer de la protec-
tion de ce pays. 
Débouté : personne qui n’a pas obtenu 
de protection internationale et qui se re-
trouve de fait « sans-papiers ». 

soURce : cimade
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tous les parcours Des 
DemaNDeurs D’asile soNt 
loNgs et complexes et les 
causes d’eXIl sont souvent 
multiples et imbriQuées

un état des lieux des migrations 

… 

répartitioN et capacité
Des ceNtres D’accueil
pour DemaNDeurs D’asile
au 1er juIn 2017 

soURce : cimade
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L’Europe a enregistré 1,2 million de de-
mandes d’asile en 2016 dont 600 000 
en Allemagne. Un record depuis la chute 
du Mur de Berlin. Mais le nombre de 
réfugiés reste faible en comparaison 
de la population totale. On compte par 
exemple environ 1 million de réfugiés 
et demandeurs d’asile syriens pour 500 
millions d’habitant en Europe, autant 
qu’au Liban, qui compte 4,5 millions 
d’habitants (cf. graphique). 
En France, 85 000 demandes d’asile ont 
été enregistrées en 2016, notamment 
de la part d’Albanais, de Syriens, de 
Somaliens, d’Afghans ou encore d’Haï-
tiens1. La protection attachée au sta-
tut de réfugié a été accordée à environ 
30 % d’entre eux, les autres ont été dé-
boutés (cf. glossaire). Dans ce contexte, 
la Cimade dénonce une « distinction entre 

des causes légitimes de migration ou non ». 
Tous les parcours des demandeurs 
d’asile sont longs et complexes et les 
causes d’exil sont souvent multiples et 
imbriquées.

L’augmentation du nombre de de-
mandes ou de réexamens (+40 % entre 
2014 et 2016) a entrainé une hausse du 
nombre de dossiers en attente de trai-
tement et une saturation du système 
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Le monde rural pourrait contribuer à un meilleur accueil des 
migrants, pour autant que les habitants et les autorités locales soient 
impliqués dans les processus de décision et de gestion. 

… 

… 

Quelle place pour les territoires ruraux 
dans à une politique migratoire en crise ?

d’accueil hexagonal, qui était sous-di-
mensionné, mal organisé et concentrait 
l’accueil sur certains territoires. Pour y 
faire face, le gouvernement a multiplié 
les dispositifs, rendant le système peu 
lisible. En plus des Centres d’accueil 
pour demandeurs d’asile (Cada) (cf. 
carte), différentes structures, plus ou 

moins temporaires ou réservées à cer-
taines catégories de population, ont vu 
le jour. Le nombre de places, en comp-
tant les hôtels, devrait atteindre 80 000 
à la fi n de l’année 2017. « Il y a eu des 
efforts conséquents, mais il n’y a tou-
jours pas assez de places, note Gérard 
Sadik, spécialiste des questions d’asile 

n France, des dispositifs d’héber-
gement des demandeurs d’asile en 
milieu rural existent depuis les an-

nées 1970. Mais leur développement se 
renforce, en particulier depuis l’augmen-
tation du nombre de demandes à partir 
de 2015 et l’expulsion de la « jungle » de 
Calais fi n 2016. 

D’uNe politiQue De DispersioN…
Cette volonté d’éloigner les migrants des 
villes - le « partage du fardeau »1 - s’ob-
serve dans d’autres pays. Le Royaume-Uni 
a mis en place une politique de dispersion 
des migrants dès 1999, qui ne s’applique 
qu’à ceux n’ayant pas les moyens d’avoir 
un hébergement en ville. 

En Allemagne, les « fl ux » de demandeurs 
d’asile sont répartis entre chaque Land 
en fonction de sa démographie et de sa 
situation économique, puis dans les dif-
férents districts, souvent en milieu rural. 
Cette politique a été pensée « comme un 
moyen de réduire les coûts et de dissuader 
la venue des demandeurs d’asile », explique 

à la Cimade. Les demandes d’asile de-
vraient atteindre 120 000 en 2017 et cer-
tains dorment déjà dans la rue. » 

■ Coline AquilinA (CivAm) 
et FAbriCe bugnot (trAnsrurAl)

1 - www.lacimade.org/cartographie-de-la-de-
mande-dasile-en-2016.

l’uNioN européeNNe est-elle coNfroNtée
à Des flux massifs De réfugiés ?

soURce : cimade

CHANGER DE REGARD
SUR L’AGRICULTURE
« Faire passer l’agriculture et la 
paysannerie pour archaïque est une 
façon de voir, introduite dans la 
culture occidentale au XIXe siècle, et 
qui est encore prégnante. Depuis, 
pour la “ science économique ”, une 
société moderne est celle où le moins 
possible de personnes vivent de 
l’agriculture et produisent de la nour-
riture. J’ai parfois l’impression que si 
on donnait ici une image plus valori-
sante de la production de nourriture, 
de notre métier, peut-être qu’ailleurs 
les gens se mettraient moins en 
route vers les grandes villes ? »

JeAn-ClAuDe bAlbot, PAYsAn (CivAm)
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À Chambon-le-Château, village de Lozère d’environ 300 habitants, un Centre d’accueil pour demandeurs d’asile 
avec une capacité d’hébergement d’une cinquantaine de personnes a ouvert en 2003. Depuis, un programme de 

rénovation d’hébergements dédiés aux réfugiés a été lancé sur la commune.
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accompagNer l’implaNtatioN D’uN ceNtre D’accueil  
À Boën-sur-Lignon dans la Loire, commune de 3 000 habitants, 200 personnes sont au-
jourd’hui logées dans un Centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada). Son implan-
tation illustre les différentes tensions autour de l’accueil des demandeurs d’asile. En 
novembre 2013, les élus apprennent que la Préfecture va créer un Cada dans les locaux de 
l’ancien hôpital de la commune. Certains s’interrogent - « comment passer d’une situation 
subie a une situation choisie ? » - tandis que d’autres s’y opposent fermement. Parallèlement, 
une poignée de citoyens organisent des réunions pour accompagner cet accueil et un 
collectif de soutien aux demandeurs d’asile est créé. « Au début, les élus ne voulaient pas 
travailler sur l’accueil de migrants, explique François Barbe, un des membres du collectif. 
Mais la commune a compris que cela pouvait créer de l’emploi. » La Préfecture paye un loyer 
à la commune et les habitants du territoire ont été les premiers embauchés pour travailler 
au centre ouvert début 2014. Aujourd’hui, il n’y a plus d’opposition franche au Cada et 
de nombreuses initiatives citoyennes, qui dépassent largement l’accueil des demandeurs 
d’asile et s’attachent à améliorer la vie locale, ont vu le jour.

Bénédicte Michalon, géographe au CNRS.
Le milieu rural est ainsi vu par les pou-
voirs publics comme un espace de 
relégation. « On crée des centres, sans 
concertation, parfois au milieu de nulle 
part, regrette Irena Havlicek, membre 
d’une association de soutien aux exilés 
à Malakoff (92). Il n’y a aucun travail qui est 
fait pour que les habitants comprennent. » 
Des milliers de personnes qui souhai-
taient accueillir des réfugiés statutaires 
attendent toujours alors que des muni-
cipalités se sont vu imposer des centres 
d’accueil. 

… À une vérItaBle polItIQue 
D’accueil ?
L’accueil des réfugiés pourrait pourtant 
être pensé dans le cadre d’une politique 
d’aménagement du territoire, en concer-
tation avec les collectives locales et les 
citoyens (ce qui n’est pas réellement le 
cas aujourd’hui, cf. encadré ci-dessous). 
Sous réserve d’une information correcte 
des migrants (cf. pV-VI), la rencontre 
entre une volonté d’accueillir et d’être 
accueilli peut créer de nouvelles dyna-
miques dans les territoires ruraux, même 
si les motivations économiques ou poli-
tiques prennent parfois le dessus.  
« Le Cada [Centre d’accueil pour deman-
deurs d’asile] est aussi un enjeu fi nan-
cier pour les structures et les territoires : 
des nouvelles populations avec des enfants 
qui remplissent les écoles, qui boostent la 

consommation locale… », détaille Anouk 
Flamant, docteure en sciences politiques. 
Pour les adhérents des réseaux Civam 
et Accueil Paysan ayant participé au 
colloque de 8 et 9 juin derniers, il faut 
avant tout valoriser les campagnes pour 
mieux accueillir de nouveaux arrivants 
en général et favoriser des dynamiques 
citoyennes, l’installation agricole, l’éco-
nomie locale, le maintien des services 
publics… Les expériences déjà menées 
dans les réseaux agri-ruraux sur ces su-
jets gagnent à être partagées. 

aGIr collectIvement 
Beaucoup d’adhérents de ces réseaux, 
confrontés à l’arrivée de migrants près de 
chez eux, ont agi de façon individuelle : 
en mettant en place des cours de français 
ou d’autres activités, en accueillant chez 
eux de façon formelle, en hébergeant 
des sans-papiers… L’arrivée de ces nou-
veaux habitants soulève de nombreuses 
questions, notamment sur l’articulation 
des formes d’actions individuelles et 
collectives, ainsi que sur les relations 
avec les institutions (Préfectures, centres 
d’accueil…). Certains souhaiteraient 
que les accueils dans les fermes soient 
plus « formalisés », avec des contrepar-
ties fi nancières et une reconnaissance 
offi cielle. Mais travailler avec des struc-
tures institutionnelles exclut de fait les 
personnes déboutées ou sans-papiers, 
qui n’ont pas d’existence administrative. 
Aider tous les réfugiés, sans condition et 
sans mettre en danger ceux  et celles qui 
accueillent des personnes en situation 
irrégulière, passe donc nécessairement 
par des mobilisations collectives. 

■ Coline AquilinA (CivAm)
et FAbriCe bugnot (trAnsrurAl)

1 - Expression régulièrement utilisée par 
des chercheurs, médias ou responsables 
politiques…
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les migrants face au monde rural
n France, Paris est très souvent la 
première étape des personnes mi-
grantes. Un centre humanitaire, La 

Bulle, a été créé par l’État en novembre 
2016, Porte de la Chapelle, pour centra-
liser leur enregistrement, les accueillir 
et les orienter vers un dispositif adapté 
à leur situation. La majorité d’entre eux 
sont envoyés hors de la capitale quelques 
jours plus tard. L’objectif avancé pour jus-
tifi er leur orientation est d’offrir une prise 
en charge et un traitement plus rapide de 
leur dossier. 

beaucoup parteNt coNtre leur gré
Mais cette « mise à l’abri » interpelle. 
« Beaucoup souhaitent rester à Paris : c’est 
une grande ville, on peut travailler au noir, on 
y trouve des produits du pays et des moyens 
rapides de contacter la famille », explique 
Moussa Djimera, chef du service des 
maraudes à Aurore1. De plus, peu d’entre 
eux sont en mesure de choisir leur terri-
toire d’accueil et ceux qui refusent leur 
affectation perdent leurs droits. « Avant, 
la politique de la Préfecture, c’était de ne 
pas vraiment leur dire où ils allaient, raconte 
un ancien service civique à la Préfecture 
de Police de Paris. Imaginez cinquante 
Soudanais ou Somaliens dans un lieu-dit de 
300 habitants... J’ai fait des transferts comme 
ça, c’est très tendu. Ils ne veulent pas des-
cendre du bus. La Préfecture a changé, car 
je pense qu’ils se sont rendu compte que ce 
n’était pas rentable pour eux d’envoyer les 
gens ailleurs et qu’ils reviennent. » Anouk 
Flamant, docteure en sciences politiques, 
ajoute : « J’ai eu l’expérience d’un CAO 
[Centre d’accueil et d’orientation] à Digne-
les-Bains : les travailleurs sociaux voient les 
migrants descendre du car et savent que, 
dans deux heures, ils sont à la gare à Digne et 
le lendemain à Paris ou Calais. »

Des appréheNsioNs liées aux 
représeNtatioNs
Face à ces réticences, voire à l’effet re-
poussoir que semblent avoir les espaces 

ruraux français, une question revient 
régulièrement : les migrants viennent-
ils des villes ou des campagnes ? Les 
réponses varient beaucoup, en fonction 

cienne résidente du Centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile de Boën-sur-Lignon, 
dans la Loire (cf. pIV), qui « a pleuré en 
arrivant et en partant » vit aujourd’hui à 
Montbrison, la ville voisine, rapporte 
le collectif de soutien aux demandeurs 
d’asile de Boën. 
L’éloignement des réseaux communau-
taires, des transports en commun, des 
dispositifs administratifs ou a contrario la 
mobilisation de citoyens et d’élus, jouent 
un rôle important dans la façon dont sont 
vécus les séjours hors de Paris. « L’accueil 
de migrants en rural va soulever les mêmes 
questions que dans d’autres territoires, même 
s’il y a des spécifi cités, avec des liens entre 
personnes plus forts par exemple, ou une 
fermeture - relative - du territoire », précise 
Anouk Flamant.
Le travail est un autre facteur déter-
minant. Depuis 1991, les demandeurs 
d’asile - au moins pendant les neuf pre-
miers mois suivant leur demande - n’ont 
pas le droit de travailler, mais peuvent se … 

e
venIr d’un terrItoIre 
rural Ne coNDitioNNe 
pas NécessairemeNt 
l’envIe d’Y retourner

Après leur arrivée à Paris, les demandeurs d’asile sont envoyés dans toute la France, 
notamment en zone rurale. Une orientation souvent forcée et qui peut freiner leur insertion.

du pays d’origine et des parcours mais 
venir d’un territoire rural ne conditionne 
pas nécessairement l’envie d’y retour-
ner. L’image du pays que les étrangers 
peuvent avoir quand ils arrivent - « Paris 
c’est un fantasme » ou « la Province c’est al-
ler s’enterrer » - est déterminante. Les op-
positions initiales peuvent toutefois être 
dépassées, notamment par des familles 
qui fi nissent par trouver leur compte là où 
elles ont été déplacées car le calme est 
appréciable pour leurs enfants. Une an-

c
iV

a
m

Il n’y a pas assez de places d’hébergement pour accueillir les demandeurs d’asile, notamment à Paris. 
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les réFuGIés, une maIn d’oeuvre Bon marcHé 

« La Préfecture organise avec Pôle emploi des “ entretiens de diagnostic ” pour les réfugiés. Ils 
font le bilan de leurs compétences, des expériences qu’ils ont eues avant d’arriver en France de 
leur niveau de langue, etc. En fonction de cela, une formation leur est proposée. Quel que soit 
le niveau de qualifi cation de la personne, ce qu’elle faisait, ces formations sont tout le temps 
dans le bâtiment. Pendant ces formations, d’un à deux ans, ils travaillent comme n’importe quel 
ouvrier mais sont rémunérés entre 500 € et 700 €. Sous prétexte de vouloir les aider on les fait 
travailler dans des métiers durs et on les sous-paye. J’ai demandé qui qu’organisait ça, mon 
responsable m’a dit : “ C’est le Medef ”. »  

tÉmoignAge D’un AnCien serviCe Civique À lA PrÉFeCture De PoliCe De PAris.

la marchandisation de l’accueil 
epuis le début des années 2000, 
dans un contexte de répression 
et de contrôle croissants (durcis-

sement des dispositifs aux frontières, 
accords avec les pays d’origine…), les 
États européens ont choisi de déléguer 
la gestion de l’un des principaux ou-
tils de leur politique d’immigration et 
d’asile : les centres d’accueil des étran-
gers. Cette délégation s’organise via des 
marchés publics auxquels répondent des 

structures, associatives ou non. C’est ce 
système de sous-traitance, qui s’inscrit 
dans un phénomène plus large d’oppor-
tunités économiques créées par les poli-
tiques migratoires, que nous qualifi ons 
de « marchandisation de l’accueil » et 
que nous questionnons ici.

moYens revus À la BaIsse 
Ce système a pour effet de tirer vers le 
bas les moyens alloués par l’État aux 

prestataires, le coût jour par personne 
accueillie étant le premier critère de sé-
lection des opérateurs. Cela se traduit 
de façon très concrète sur la vie des per-
sonnes accueillies : rabais de l’indemni-
té quotidienne pour se nourrir, réduction 
de l’équipement des centres, diminu-
tion du personnel d’accompagnement 
et de soin… Irena Havlicek, membre 
d’une association de soutien aux exilés 
à Malakoff (92), témoigne : « À Malakoff, 

D

La gestion de l’accueil des migrants, confi ée par l’État à des associations et 
entreprises, est devenue une nouvelle source de profi t, d’après des chercheurs 
et des associations militantes. Cette délégation pose problème dès lors 
qu’elle contribue à détériorer les conditions de vie des accueillis. 

constituer un réseau qui facilite les pos-
sibilités d’emploi s’ils obtiennent ensuite 
le statut de réfugié. Pour les déboutés 
(cf. glossaire p. II), les promesses d’em-
bauche ou les fi ches de paie sont les prin-
cipales voies de régularisation. 

mieux iNformer 
Pour répondre à cette appréhension des 
demandeurs d’asile et pour qu’ils puissent 
se saisir des opportunités offertes par les 
espaces ruraux, les participants au col-
loque des 8 et 9 juin ont insisté sur la 
nécessité de mieux les informer. À été 
émise l’idée de travailler à leur mise en 
lien, via les réseaux de soutien parisiens, 
avec des réseaux ruraux. Cela permettrait 

aussi de lutter contre l’idée « qu’il n’y a pas 
d’emploi » dans les campagnes. Car cer-
tains sont intéressés par des métiers liés 
à l’économie rurale ; c’est notamment le 
cas des « étudiants invités » de l’asso-
ciation Agros migrateurs2, qui suivent un 
programme spécifi que à AgroParisTech. 
D’autres accèdent également à des biens, 
services ou contreparties fi nancières en 
échange de leur travail, soit de manière 
réglementée comme dans les communau-
tés Emmaüs3, soit de manière informelle, 
par exemple dans l’agriculture, mais avec 
parfois des dérives. « Il y a de l’esclavage 
moderne en France avec des migrants dans 
les fermes », rappelle la Cimade. Un point 
d’attention pour les membres des réseaux 

Civam et Accueil Paysan qui rappellent 
l’importance de lutter, collectivement, 
pour les droits des travailleurs saisonniers 
étrangers. À travers ces actions transpa-
raît un objectif clair : donner la possibilité 
à ces personnes de passer d’une orienta-
tion subie à un choix informé et de s’ins-
crire dans des trajectoires professionnelles 
et de vie dont certaines pourraient se 
construire à la campagne. Mais cela reste-
ra compliqué tant qu’on ne reviendra pas 
sur l’interdiction de travailler et la non-li-
berté de circulation des migrants.

■ Coline AquilinA (CivAm) 
et FAbriCe bugnot (trAnsrurAl)

1 - Des infos sur l’association Aurore en pVIII. 

2 - L’association, créée par des étudiants est 
membre du Résome, un réseau destiné à 
favoriser l’accès à l’enseignement supérieur 
et faciliter l’orientation et l’apprentissage du 
français pour les étudiants exilés. Elle accueille 
chaque année une quinzaine d’étudiants 
« invités » qui s’intéressent aux enseigne-
ments d’AgroParisTech et leur propose un 
programme adapté.

3 - Depuis 2010, le statut d’organisme 
d’accueil communautaire et d’activités soli-
daires reconnaît offi ciellement une qualité de 
travailleur solidaire aux compagnons des ces 
communautés. En échange d’une participation 
à la communauté, ils ont droit à un logement, 
de la nourriture et une indemnité.
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DaNs les marchés publics 
De répartitioN De « lots De 
migraNts », les missioNs 
D’hébergemeNt et D’accom-
pagNemeNt soNt De plus 
eN plus soumises à Des 
InjonctIons sécurItaIres

dans le centre d’hébergement d’ur-
gence où il y a 54 places, ils n’avaient 
pas de quoi acheter une casserole. 
Au moment où les Restos du cœur 
terminaient leur campagne d’hiver, 
c’est la population locale qui a fait 
manger les gens. » 

InjonctIons sécurItaIres et 
précarIsatIon du travaIl 
L’autre problème posé par ce 
système concerne les tâches 
confiées aux travailleurs sociaux 
des prestataires. Dans les mar-
chés publics qui ont pour objet 
la répartition de « lots de mi-
grants », les missions d’héber-
gement et d’accompagnement 
sont de plus en plus soumises à 
des injonctions sécuritaires. Les 
travailleurs sociaux sont ainsi 
forcés d’exercer des fonctions 
de contrôle des résidents, ce qui 
empêche, voire dénature, l’exer-
cice de leur travail. Pour Irena Havlicek, 
« les travailleurs sociaux sont censés suivre et 
aider les demandeurs d’asile dans leurs dé-
marches mais ils n’ont pas le temps de faire 
du travail social, ils essaient vaguement. Ils 
passent leur temps à savoir qui est qui, à enre-
gistrer les documents et à les envoyer. »

procès « Mafia capital »1 a révélé 
l’ampleur du niveau de corrup-
tion et la mainmise des réseaux 
mafieux sur ces centres. « Le tra-
fic de migrants rapporte plus que la 
drogue », déclarait un gestion-
naire de centres mis sur écoute.  
Néanmoins, pour Marie Bassi, il 
existe d’autres modèles de ges-
tion des centres d’accueil, qui 
répondent plus efficacement à 
l’objectif d’accompagner les de-
mandeurs d’asile et les réfugiés 
dans un processus d’intégration. 
C’est le cas des Scrar italiens 
(Systèmes de protection pour de-
mandeurs d’asile et réfugiés). Ils 
sont ouverts et de petite taille (15 
à 50 personnes en fonction de la 
démographie de la commune). À 
la différence d’autres centres, ils 
sont gérés sur la base du volon-
tariat par les collectivités locales. 
La commune propose un budget 

prévisionnel (avec un maximum fixé par 
la Préfecture) et les prestataires ne sont 
pas choisis uniquement sur des critères 
de coût. Plusieurs facteurs influent sur 
la façon dont les centres sont gérés : les 
modalités de contractualisation (quelles 
missions sont attribuées au prestataire : 
hébergement et contrôle ou intégration) ; 
le contrôle de l’activité des prestataires ; 
l’autorité en charge de sélectionner les 
prestataires (le ministère de l’Intérieur ou 
les autorités locales) ; les types de finan-
cements et les critères de sélection… 
Les politiques de gestion sont à mettre 
en parallèle avec l’évolution du regard 
porté sur les demandeurs d’asile. Si nous 
les considérons comme des réfugiés po-
tentiels, légitimes, et qui seront amenés 
à rester alors nous pouvons mettre en 
place un parcours d’intégration cohérent 
dès le primo accueil. Si nous considérons 
les demandeurs d’asile comme de poten-
tiels « mauvais migrants » qui devront 
repartir, nous entrons alors dans un sys-
tème de contrôle et de répression. 

■ Coline AquilinA (CivAm) et FAbriCe bugnot (trAnsrurAl)

1- www.courrierinternational.com/revue-de-
presse/2014/12/09/mafia-capitale-l-enorme-
scandale-qui-secoue-l-italie.

SOS, l’Armée du Salut, Aurore, la Croix 
Rouge, Adoma et Emmaüs. Selon Irena 
Havlicek, cela crée une très forte préca-
risation du travail social qui pèse sur les 
demandeurs d’asile mais aussi sur les tra-
vailleurs sociaux : « Une fois que les associa-
tions ont eu l’appel d’offres, elles attendent de 
savoir où la Préfecture veut ouvrir un centre. 
Ensuite, on embauche des travailleurs sociaux 
en CDD qui n’ont pas été formés sur la procé-
dure d’asile... »

corruptioN et pratiQues mafieuses
Marie Bassi, enseignante en sciences po-
litiques à l’Université Paris III et spécia-
liste du phénomène migratoire en Sicile, 
montre à travers l’exemple des Cara 
(Centres de premier accueil des deman-
deurs d’asile en Italie, équivalents des 
Cada en France) que ce système peut in-
citer à la corruption. Le gestionnaire d’un 
Cara reçoit de la part de la Préfecture un 
prix fixe de 35 euros par personne hé-
bergée, ce qui l’incite à remplir le centre 
au-delà de ses capacités ou à ne pas 
signaler aux autorités que certains l’ont 
quitté. Le risque de corruption est d’au-
tant plus fort que les services censés être 
rendus par les gestionnaires aux étran-
gers ne sont pas contrôlés. En 2015, le 

De plus, « l’allotissement » se fait par ré-
gion et par volume, ce qui tend à éliminer 
d’office les petites associations locales. 
« Qui peut répondre à un Pradha [Programme 
d’accueil et d’hébergement des deman-
deurs d’asile] où il y a 2 300 places à gérer sur 
une région ? », questionne Irena Havlicek. 
Il entraîne la concentration du « secteur 
migrant » aux mains de quelques gros 
opérateurs, comme, en France, le Groupe 
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est en 2007, avec le Cœur des 
Haltes, association parisienne 
de lutte contre l’exclusion, que le 

réseau Civam commence à réfl échir à des 
séjours à la ferme pour « remobiliser » 
les personnes les plus exclues. Depuis 
l’absorption du Cœur des Haltes en 2009 
par l’association Aurore – 1 660 salariés, 
30 000 personnes accueillies, plus de 50 
centres d’accueil –, le réseau Civam tra-

vaille avec différents centres d’héberge-
ment, d’accueil de jour, ainsi qu’avec la 
maraude d’Aurore. Selon les années et 
les fi nancements levés, de 0 à 50 per-
sonnes vont se rendre sur des fermes. Ces 
accueils (cf. encadrés) ont un fort pouvoir 
mobilisateur pour ceux qui en bénéfi cient 
et dont les besoins sont variés (repos, 
reconstruction de soi, premier pas vers la 
réinsertion professionnelle…) et pour les 

travailleurs sociaux . 
Pour Mélanie Théodore, char-
gée de mission Accueil et 
échanges en milieu rural pour 
le réseau des Civam, « ces ac-

cueils sont aussi un formidable levier d’inter-
connaissance entre deux univers, le social et 
l’agricole, et un laboratoire pour de nouveaux 
projets. En témoigne la réfl exion sur l’accès à 
l’alimentation de qualité pour tous, devenu 
structurante pour le réseau Civam. En témoigne 
aussi l’émulation autour de partenariats locaux 
qui s’ébauchent, ici avec un 115 départemen-
tal pour la mise à l’abri, sur des fermes, de 
femmes victimes de violence, là avec un centre 
communal d’action sociale pour des séjours de 
rupture à la campagne… En témoigne, enfi n, 
le colloque “ Migrations et milieu rural : mieux 
comprendre pour agir ”. » 

■ FAbriCe bugnot (trAnsrurAl)

c’

Le territoire compte de nombreuses associations qui proposent 
des animations favorisant la rencontre et l’échange. 

les civam et les centres d’hébergement 

Ce dossier a été réalisé et rédigé avec Coline Aquilina, en stage de 5e année de Science Po Lille à Réseau Civam au premier semestre 2017, 
suite au colloque « Migrations et milieu rural : mieux comprendre pour agir » organisé les 8 et 9 juin derniers.  

des accueIls QuI reposent sur le Bénévolat   
« On est à côté de Grande-Synthe, la géographie a joué dans la mise en place 
d’accueils de migrants. Notre ferme est très impliquée auprès d’associations 
locales telles que Salam, qui repère les réfugiés ayant besoin d’abri d’urgence 
(blessure, maladie, bébés, ou menacés par les passeurs…). Nous avons accueilli 
des familles avec enfants, des hommes seuls, jeunes et vieux pendant quelques 
jours. […] Ces accueils ne peuvent être possibles que pendant les mois où nous 
pratiquons peu d’animations. On travaille aussi avec l’association les Apprentis 
d’Auteuil pour organiser des séjours de mineurs isolés étrangers dans le cadre 
d’un agrément de l’Aide sociale à l’enfance en tant que famille d’accueil, ça 
nous permet de souffl er. Mais sinon pour le moment on fait ça en tant que 
bénévole, c’est compliqué de tout gérer. Ce serait intéressant d’avoir un cadre 
offi ciel et collectif, pour l’instant on fait un peu ça à l’arrache chacun de notre 
côté. » Anne Delcorde, adhérente Accueil Paysan dans le Nord-Pas de Calais

pour aller plus loin…
• Le documentaire Un Paese di Calabria 
relate l’histoire du village de Riace, au 
Sud de l’Italie, touché par la désertifi cation 
rurale, qui renaît suite à l’arrivé d’un bateau 
transportant 200 kurdes.

• Dans son numéro de juin dernier (n°358), 
la revue Projet propose un dossier de 70 
pages intitulé « Réfugiés : sortir de l’im-
passe » - www.revue-projet.com/numeros.

• Le blog www.agricultures-migrations.org 
restitue les travaux du programme « Agri-
culture paysanne et travailleurs saisonniers 
migrants » qui, depuis 2006, favorise les 
échanges, rencontres et formations de pay-
sans et d’ouvriers saisonniers. Il repose sur la 
collaboration de la Confédération paysanne, 
de l’association Échanges et partenariats et 
des organismes d’accueil des pays où se 
rendent les volontaires du programme. 

Quatre femmes 
hébergées à la 
résidence Cœur 
de femmes ont 
été accueillies 
pour un séjour 
de rupture sur 
une ferme en 
Dordogne.

répoNDre à Des sollicitatioNs   
« J’avais publié une annonce sur un site de 
wwoofi ng, c’est comme ça que France Terre 
d’asile m’a repéré. L’association avait en-
tendu parler des séjours à la ferme et avait 
trouvé l’idée intéressante : ça permettrait 
aux demandeurs d’asile en procédure qui 
tournent en rond en attendant les réponses 
administratives de sortir de Paris. On a mis 
en place un premier séjour dans le cadre 
d’une convention, ça a un côté rassurant, 
puis on a signé un partenariat. » Samuel 
Dugas, administrateur Civam Adage 35
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