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Quels services
en milieu rural demain ?

n juin 2005, naissait à Guéret, dans la Creuse, le mouvement de convergence nationale 
des collectifs de défense et de développement des services publics. Le service postal, 
les écoles, les hôpitaux, les tribunaux, les transports et les autres « grands » services 
publics étaient en première ligne. Quelques années plus tard, la mobilisation contre une 

concentration des services bien souvent synonyme d’éloignement, voire de disparition, ne faiblit 
pas et concerne également la satisfaction de besoins nouvellement exprimés. Le vieillissement de 
la population, l’arrivée de nouveaux habitants dans les territoires ruraux et l’évolution des modes 
de vie, remettent en question l’organisation des services dans ces espaces aux densités démo-
graphiques plus faibles qu’en ville. À ces facteurs explicatifs, il faut adjoindre les réformes institu-
tionnelles et la montée en puissance des nouvelles technologies dont les enjeux sont notamment 
relayés par la lutte pour l’installation du très haut débit sur l’ensemble du territoire. 
Poser le problème des services en ces termes policés et analytiques est une manière diplomatique, 
et quelque peu froide, d’évoquer le sentiment d’abandon de certains territoires et surtout de leurs 
habitants. Disparition et manque de services sont des sujets récurrents, au cœur de toutes les 
réfl exions actuelles sur « l’attractivité des territoires ». Confrontées au retrait de l’État et des opé-
rateurs historiques du service public, les collectivités territoriales, les acteurs de l’économie sociale 
et solidaire, comme les associations, mais aussi le secteur privé à but lucratif sont aujourd’hui plus 
qu’hier des opérateurs de services. Ce dossier, après avoir évoqué quelques éléments moteurs de 
la réorganisation des services au public en milieu rural, s’intéressera à des réponses et dispositifs 
qui participent, où en tous cas l’ambitionnent, au développement des services et des territoires 
avec, comme idéal, l’égalité entre les citoyens. ■
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vant garantir le maintien ou le rétablissement 
des services publics reconnus comme « indis-
pensables à la cohésion sociale et à la création 
de richesses ». Régulièrement, l’inscription de 
la notion de service public dans la Constitu-
tion est remise sur le tapis et la construction 
du droit communautaire (cf. encadré) ne fait 
que renforcer le sentiment d’existence d’un 
« service public à la française ». La notion de 
service public repose « sur le critère de l’intérêt 

général et le critère organique de rattachement 
direct ou indirect de l’activité à une personne 
publique [État, collectivité, établissement 
public…] »1. Les activités d’intérêt général, 
principe posé comme la pierre angulaire de 
l’action politique, peuvent avoir une fi nalité 
d’ordre et de régulation (défense nationale, 
justice…), servir à la protection sociale et 
sanitaire (Sécurité sociale, hôpitaux…), être 
à vocation éducative et culturelle (enseigne-
ment, recherche…) ou avoir un caractère 
économique (énergie, transport…). Outre les 
« grands services publics nationaux », centra-
lisés et sous statut de droit public2, nombre 
d’activités dotées d’une mission de service 
public (marchandes ou non) sont prises en 
charge par des acteurs publics locaux ou 
délégués au secteur privé.
Si le glissement des « services publics » aux 
« services au public » ou « à la population » 
rend compte du retrait progressif de l’impli-
cation directe de la puissance publique dans 
l’organisation des services, il illustre aussi le 
fait que ces derniers ne peuvent se résumer à 
La Poste, la SNCF ou EDF… En rural, espace 
caractérisé par une faible densité démogra-
phique et un habitat dispersé, les services à 
la population sont au cœur de multiples en-
jeux (cf. article ci-contre) et sont porteurs de 
nouvelles sources de solidarités et de cohé-
sion sociale (cf. pV). Ils constituent un éven-
tail d’activités large répondant à des besoins 
individuels ou collectifs à caractère écono-
mique, social ou culturel. Dans une acception 
encore plus large, les services aux entreprises 

l y a tout juste deux ans, Jean-Marc Ay-
rault, alors député de Loire-Atlantique, 
déposait avec plusieurs de ses collègues 

socialistes une proposition de loi pour « l’ins-
tauration d’un bouclier rural au service des ter-
ritoires d’avenir ». Le chapitre 1 de ce texte, 
rejeté en première lecture à l’Assemblée 
nationale en mars 2011, s’intitulait : « Pour le 
retour des services publics dans les territoires 
ruraux » et proposait différentes mesures de-

i

les services
de demain
ne seront pas
les mêmes qu’hier  

ii

Les mouvements de défense des services publics prennent des formes multiples 
comme à Saint-Amant-Roche-Savine dans le Puy-de-Dôme, où en août 2008 une 

chorale donne de la voix lors d’une manifestation de défense du service postal.

l’EuropE intErpEllE la viSion franÇaiSE du SErviCE publiC

Le droit communautaire, fondé sur une 
logique d’économie de marché, s’est appli-
qué depuis plusieurs années à « clarifi er » la 
notion de service public, lui préférant d’ail-
leurs celle de service d’intérêt général, tout 
en se focalisant sur la question des aides 
publiques. « En effet, l’intervention des États 
dans la sphère économique, avec toutes 
les prérogatives que cela comporte, est de 
nature à fausser le libre jeu de la concur-
rence entre les acteurs économiques », note 
la juriste Marie-Emeline Carraud dans un 
travail de l’Adrets (cf. pIV) sur les modes 
de passation et modes d’exercice des 
compétences des collectivités. La notion 
européenne d’activité économique entrant 
dans le champ concurrentiel comprend 
à peu près tous les services en dehors de 
ceux qui dépendent des pouvoirs régaliens 
(police, justice…), même s’il s’agit d’une 
activité d’intérêt général ou qu’elle est mise 

en œuvre par un organisme à but non 
lucratif comme une association. « [Le cadre 
juridique européen] oblige par ailleurs une 
dissociation entre la mission de service 
public et le statut de l’opérateur, mettant 
fi n au monopole des opérateurs historiques 
et entraînant le plus souvent leur privatisa-
tion », écrit Fanny Schenck d’Etd. Le droit 
communautaire, souvent méconnu par les 
acteurs publics et privés administrateurs de 
services, entraîne des modifi cations dans 
l’organisation des services tels qu’ils existent 
aujourd’hui en France, avec néanmoins des 
marges de manœuvre. Ainsi, la notion d’in-
térêt général, même si elle est présente dans 
les textes européens n’est à aucun moment 
clairement défi nie. Chaque État est libre 
de lui donner les contours qui permettent 
ensuite de considérer quels services d’inté-
rêt général (économique ou non) entrent ou 
pas dans le champ de la concurrence. 

Évolution des besoins et des 
contraintes pesant sur les acteurs 
publics sont deux des moteurs 
de la réorganisation des services. 

d
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Les services sont devenus 
un facteur essentiel à la 

qualité de vie, à la création 
d’emploi ou encore à la 
réduction des inégalités 

dans les territoires ruraux

maintenir des services
pour vivre en milieu rural 

iii

(infrastructures électriques, numériques…) 
peuvent également être identifi és comme un 
facteur essentiel au maintien d’activités dans 
les territoires. Proximité, accessibilité pour les 
utilisateurs (usagers ou clients), fréquence 
d’utilisation, isolement et concurrence pour 
les fournisseurs de services… Ces diffi cultés 
ne sont pas nouvelles, mais leur approche 
est appelée à se renouveler (cf. pIV-VI) au 
regard de l’évolution, parfois en opposition, 
des besoins et du contexte économique et 
institutionnel. 
Les mouvements de population dans les ter-
ritoires et l’évolution des modes de vie des-
sinent de nouveaux besoins, notamment en 
matière de services à la personne (cf. pVII). 
Concentration, concurrence, rentabilité fi nan-

l ne fait plus de doute aujourd’hui que 
l’existence de services à la population, 
tout comme l’emploi, est vitale pour main-

tenir et installer de nouveaux habitants en 
milieu rural. Beaucoup de territoires ruraux 
attirent en effet autant de retraités « actifs », 
que de populations précaires ne pouvant 
plus vivre en ville ou de travailleurs jeunes 
qui, avec les autres ruraux, sont demandeurs 
de nouveaux services ou, tout du moins de 
services présentant d’autres modalités de 
fonctionnement (en termes d’horaires, d’ac-
cessibilité, de souplesse…). Leur présence et 
le renouvellement de leur organisation sont 
devenus une condition indispensable à la 
qualité de vie dans les territoires. 
À l’échelle des collectivités et dans le lan-
gage de la « compétitivité des territoires », 
les services sont également capitaux ; « la 
présence de biens et services peut constituer 
un “ avantage comparatif ”, un facteur d’attrac-
tivité auprès des populations, […] la diversité, 
la qualité des services constituent des facteurs 
essentiels d’attractivité résidentielle et de déve-
loppement local », explique l’économiste Ma-

gali Talandier1. Dans un contexte de réforme 
institutionnelle qui se traduit par le désenga-
gement de l’État des opérateurs de services 
publics « traditionnels » (dans les domaines 
postaux, des télécommunications, des trans-
ports…) et le recul de son administration 
dans les territoires, les collectivités sont d’au-
tant plus interpellées sur ces questions.  

Emploi Et CohéSion SoCialE
Certains territoires, notamment ceux s’étant 
inscrits dans les appels à projets « pôles 
d’excellence rurale », ont développé toute 
une gamme de services (mise en place de 
modes de garde d’enfants, création de loge-
ments locatifs ou d’une offre de formation 
professionnelle) pour fi xer voire attirer de la 
main d’œuvre et des entreprises. En termes 
de développement rural, les services à la 
population sont aussi considérés comme de 
« nouveaux gisements d’emplois », non délo-
calisables, à travers des activités comme l’ac-
cueil des jeunes enfants, l’accompagnement 
scolaire ou encore l’assistance personnalisée 
aux personnes âgées. 
En 2009, des élus socialistes proposaient 
l’instauration d’un « bouclier rural »2, « des-
tiné à rétablir le principe d’égalité républicaine 

entre les citoyens ». Cette initiative mettait en 
exergue le rôle joué par les services publics 
en matière de cohésion et de lien social et 
dénonçait les différences d’accessibilité, 
entre les territoires ou au sein d’un territoire, 
comme forme d’inégalité entre les habitants. 
En décembre dernier, une étude de l’Insee3 
indiquait qu’en France, la grande majorité 
des « bassins de vie », défi nis comme « les 
plus petits territoires au sein desquels les habi-
tants ont accès aux équipements et services les 
plus courants », sont ruraux. Ces bassins de 
vie ruraux restent cependant les moins pour-
vus en termes d’équipements (une quaran-
taine d’équipements en moyenne tandis que 
les plus grandes villes dépassent les 140), 
alors que c’est dans ces mêmes espaces que 
la population a le plus augmenté au cours de 
la dernière décennie...

■ MicKaËl correia (transrural)

1 - L’accès aux services comme facteur de 
développement local ? – article paru dans le 
numéro 208 (janvier 2011) de la revue POUR.
 
2 - Voir article ci-contre, TRI n°406 et www.
bouclier-rural.net.

3 - Le nouveau zonage en bassins de vie de 
2012 – Insee – www.insee.fr/fr/themes/docu-
ment.asp?ref_id=ip1425. 

cière, qualité, recherche de viviers d’emplois 
non délocalisables, etc., sont autant de chan-
gements qui affectent l’organisation des ser-
vices à la population, dans un contexte où les 
relations entre opérateurs (État, collectivités, 
entreprises, associations) sont aussi en pro-
fonde mutation (cf. pVIII). Avec la Réforme 
générale des politiques publiques (RGPP), 
engagée en 2007, c’est la première fois que 
l’argument budgétaire constituait l’unique 
critère d’orientation d’une politique publique 
(dont la pierre angulaire est l’intérêt général, 
si si…). Cette dernière a ainsi mené à estimer 
que certains services publics trop coûteux 
n’étaient plus utiles sur l’ensemble du terri-
toire allant même parfois à l’encontre d’axes 
par ailleurs annoncés comme prioritaires3. Si, 

en arrivant au pouvoir, le nouveau gouver-
nement de Jean-Marc Ayrault a mis un coup 
d’arrêt à la RGPP, il ne s’est pas pour autant 
clairement saisi des propositions en matière 
de services que l’actuel Premier ministre avait 
défendues quelques mois auparavant lors de 
la proposition de loi sur le bouclier rural. 

■ Hélène Bustos (transrural)

1 - Services publics, services au public - Quels 
enjeux pour les collectivités ? – Fanny Schenck 
– note d’Etd – octobre 2012. 

2 - Ils sont soumis à trois principes : la conti-
nuité (assurer un fonctionnement régulier), 
l’égalité de traitement entre les usagers et la 
mutabilité (adaptation).  

3 - Avis du Conseil économique, social et envi-
ronnemental de novembre 2011, cf. TRI n°416. 
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Envisager une organisation des services décloisonnée, coordonnée et mutualisée au niveau 
des territoires est indispensable pour répondre effi cacement aux besoins des habitants. 

pour une approche renouvelée
des services 

ermetures d’hôpitaux, fermetures 
d’écoles, fermetures de tribunaux… 
L’actualité médiatique met en lumière 

des actes symboliques de retrait des ser-
vices en milieu rural. Ce retrait se fait au 
nom de la lutte contre l’endettement pu-
blic et la recherche d’économies dans le 
cadre notamment de la Réforme générale 
des politiques publiques (RGPP) menée 
par l’ancien gouvernement. Cette actua-
lité donne lieu à des réactions vives de la 
part d’associations de citoyens et d’élus 
ruraux. En effet, les territoires ruraux sont 
confrontés à la nécessité d’offrir des ser-
vices de qualité aux nouvelles populations 
qui viennent s’y installer et ont besoin 
d’un logement, d’un revenu, d’une activité 
et des services essentiels accessibles pour 
tous. Le redressement démographique des 
territoires ruraux coïncide paradoxalement 
avec le retrait des grands services tradi-
tionnels qui desservaient le territoire. On 
assiste ainsi à une opposition entre, d’une 
part, une logique économique de réduc-
tion des dépenses publiques et de concen-

tration des services publics et d’autre part, 
une demande sociale d’aménagement du 
territoire tout aussi légitime. Ces affronte-
ments masquent cependant la complexité 
du problème et constituent un obstacle à la 
recherche de solutions innovantes.

lE problÈmE ESt SouvEnt mal poSé
En matière de services, l’approche se 
concentre souvent sur le maintien des ser-
vices existants en réaction au coup par coup 
à des décisions « prises d’en haut » par des 
administrations jugées lointaines. Ces déci-
sions partent d’une logique gestionnaire et 
sont déconnectées de l’analyse des besoins 
des citoyens dans les territoires (tout comme 
l’a été la logique d’universalité qui a prévalu 
après-guerre). Aujourd’hui, on raisonne et 
on administre par canton selon un modèle 
mis à mal par la RGPP. Prenons l’exemple de 
Bérengère qui vient s’installer avec sa petite 
fi lle Léa de 2 ans dans la maison familiale de 
sa grand-mère dont elle a héritée. De quoi 
a-t-elle besoin ? De brancher l’électricité, 
l’eau, d’avoir un accès Internet pour recevoir 

des communications. Elle a ensuite besoin 
d’accéder au Pôle emploi, à un centre de 
formation pour adapter sa qualifi cation aux 
réalités économiques du territoire. Elle doit 
pouvoir faire soigner sa petite fi lle, la faire 
garder et elle a besoin, dans l’immédiat 
aussi, de pouvoir accéder à l’ensemble de 
ces services à un coût acceptable dans des 
délais raisonnables. L’analyse des besoins 
de Bérengère et de sa fi lle Léa met en évi-
dence la question de l’accessibilité pour 
tous aux services qui ne se limite pas à la 
proximité mais qui inclut les délais, la dis-
tance, le coût, le droit et surtout la coordi-
nation des services entre eux.

lES grandES tEndanCES À l’0EuvrE
Si l’on se place du point de vue de l’usa-
ger d’aujourd’hui, on s’aperçoit que le 
problème ne se limite pas aux grands 
services marchands récemment privatisés 
comme EDF ou France Télécom. Les gardes 
d’enfants, la formation professionnelle, les 
services à domicile, relèvent de services à 
la population (dont le fi nancement peut 
être indirectement public) qui sont à créer 
ou à développer. La société française est 
confrontée à des besoins et à un contexte 
nouveaux : renchérissement du prix du pé-
trole, lutte contre le réchauffement clima-
tique, réduction des dépenses publiques… 
Sans compter que nous sommes désormais 
dans une société de plus en plus indivi-
duelle et consumériste où des nouvelles 
technologies offrent des perspectives de 
relations à distance inconnues jusqu’à pré-
sent et dans une Europe qui impose des 
normes en matière de concurrence mais 
également de protection du consomma-
teur. Ces évolutions entraînent une néces-
saire adaptation des services. 
On ne peut plus « simplement » raisonner 
en termes de maintien de l’existant ou de 

lES SErviCES, au CoEur du réSEau rural franÇaiS

L’Adrets, association pour le dévelop-
pement des services au public dans les 
Alpes et dans les territoires ruraux, mène 
avec plusieurs partenaires dans le cadre 
du Réseau rural une réfl exion sur les ser-
vices publics de demain. Le travail mené 
en région et au national a d’ores et déjà 
permis de repérer de nombreuses initia-
tives innovantes en matière de réponses 
aux besoins. L’objectif de ce recensement 
est de les rendre visibles de manière à 
mettre à jour les logiques sous-jacentes à 
l’œuvre, ces dernières pouvant préfi gurer 

des solutions d’avenir pour répondre aux 
besoins des populations des territoires ru-
raux. L’ambition de ce projet est également 
de faire des propositions pour redéfi nir le 
rôle de chacun (bénéfi ciaires, opérateurs, 
collectivités) pour inventer les services 
de demain. Différentes rencontres sur 
cette thématique auront lieu tout au long 
de l’année et les initiatives et réfl exions 
intéressantes peuvent être envoyées à 
l’Adrets : adrets@adrets-asso.fr.
Plus d’infos : www.adrets-asso.fr et 
www.reseaurural.fr/gtn/services-milieu-rural. 
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Interview de Martine Croce 
de l’Association culturelle 
sociale et sportive du 
Queyras (ACSSQ), sur son 
modèle d’intervention 
auprès du troisième âge.

« ajouter de la vie aux années »

ouvez-vous présenter les particulari-
tés territoriales du Queyras ?
Martine Croce : Le Queyras est une 

région isolée des Haute-Alpes, à faible 
densité de population, comprenant huit 
communes. Sur les 2 400 habitants que 
compte le territoire, 25 % a plus de 65 ans 
et 20 % d’entre eux ont plus de 80 ans ! 
Mais c’est une zone montagneuse où il 
n’y pas de maison de retraite et où les 
déplacements pour les personnes âgées 
deviennent vite compliqués.

Comment l’ACSSQ intervient-elle auprès 
des seniors ?
M. C. : On essaie avant tout de rompre l’iso-
lement des personnes âgées en travaillant 
selon quatre axes : répondre aux besoins 
de mobilité, faciliter le maintien à domi-
cile, développer le lien social et faire de la 
prévention. Depuis dix ans, je travaille sur 
ces thématiques de façon transversale avec 
différents acteurs, qu’ils soient publics ou 
privés ; j’identifi e lequel est le plus pertinent 
pour intervenir en fonction des différentes 
demandes des personnes du troisième âge. 
On travaille avec des acteurs associatifs 
locaux pour le maintien à domicile comme 
l’Aide à domicile en milieu rural et Vivre et 
vieillir chez soi, mais aussi avec un médecin 
et une assistante sociale du conseil général 

(pour, par exemple, établir une demande de 
revalorisation d’une allocation personnalisée 
d’autonomie) ou encore avec les mairies.
On est aussi en lien avec la Croix rouge et 
le Secours catholique pour l’aide alimentaire 
et avoir des vêtements pour les personnes 
âgées. Enfi n, en ce qui concerne la préven-
tion, nous sommes en lien avec la plateforme 
locale Alzheimer, la campagne anti-grippe ou 
encore le comité départemental d’éducation 
pour la santé.

Quels sont les impacts sur le terrain de cette 
démarche transversale ? 
M. C. : En termes de santé, en 2006, une 
femme sur trois dans le Queyras était atteinte 
d’ostéoporose ; six ans plus tard, nous avons 
fait baisser ce chiffre à une femme sur quatre. 
Mais notre philosophie c’est « ajouter de la vie 

« À travers des initiatives conviviales qui demandent peu de moyens fi nanciers, 
nous entretenons le lien social entre personnes âgées. »

aux années et non pas des années à la vie ». 
À travers des petits ateliers, des marches 
collectives, des sorties, bref, des initiatives 
conviviales qui demandent fi nalement peu 
de moyens fi nanciers, nous entretenons le 
lien social entre personnes âgées où chacun 
est vigilant l’un envers l’autre. C’est de la 
prévention sociale globale, du maintien de 
la santé physique et mentale. Quand on voit 
par exemple lors d’un après-midi récréatif, 
qu’une personne commence à avoir du mal 
à retenir des choses, on va lui proposer la 
semaine d’après de faire un atelier mémoire. 
C’est en quelque sorte un observatoire so-
cial informel, une grande famille d’entraide 
et de bienveillance.

■ MicKaËl correia (transrural)
Plus d’infos : www.queyras.org

rétablissement de la situation des Trente 
Glorieuses. De fait, les grands services 
nationaux qui existent depuis 1946 ont 
depuis longtemps été complétés par des 
services issus de l’Économie sociale et 
solidaire, d’aide aux personnes, de garde 
d’enfants, de culture, etc. L’opposition 
services publics/services privés est désor-
mais largement insuffi sante pour analyser 
les diffi cultés des services à la population 
dans les territoires ruraux. 

Les systèmes « tout tout » constituent les 
impasses les plus évidentes. Le tout public 
ne peut pas plus que le tout privé répondre 
à la demande. Pas plus que le tout collectif 
(maison de retraite, transport collectif) ou 
le tout individuel (maintien à domicile, voi-
ture individuelle). Le tout gratuit est aussi 
illusoire que le tout marchand, idem pour 
le tout professionnel normalisé contre le 
tout solidaire et bénévole. Le tout numé-
rique n’est pas plus réaliste que le tout 

proximité… Une autre impasse consiste à 
poursuivre l’approche « en tuyaux d’orgues 
verticaux » dans laquelle les services spécia-
lisent à outrance et sectorisent les réponses 
aux besoins. Toutes les études montrent, 
par exemple, que les principaux obstacles 
à l’emploi sont le transport, la garde des 
enfants et la formation professionnelle. Ces 
différents services ne peuvent donc être 
réfl échis séparément et doivent être intégrés 
dans une approche territoriale cohérente.
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natrice de la Marne Françoise Férat estimait 
que « ce dispositif reste limité car dépendant 
de la stratégie nationale de chaque opéra-
teur » et se demandait « pourquoi ne pas 
décliner l’expérimentation selon les situations 
locales même si cela constitue une entorse à 
la stratégie globale de chaque opérateur ». La 
mise en œuvre des projets retenus dans le 
cadre des contrats départementaux signés 
en 2012, comme dans l’Aisne, la Lozère ou 
encore l’Yonne, s’effectue cette année.

■ Hélène Bustos (transrural)

1 - La Poste, EDF, la SNCF, GDF-Suez, Pôle 
emploi, l’Assurance maladie, la Caisse 
nationale d’allocations familiales, la MSA et 
l’Assurance retraite.

n octobre 2010, quelques mois avant 
de disparaître, le ministère en charge 
de l’espace rural lançait l’expéri-

mentation « + de services au public » (cf. 
TRI n°401). Ce dispositif testé dans vingt-
trois départements visait à « développer 
une offre commune et complémentaire de 
services publics et de services au public ». 
Co-signé par neuf opérateurs de services 
publics1, la Caisse des dépôts et l’union 
des Points information médiation multi-
services, il avait pour but de renforcer la 
présence des opérateurs et de développer 
leurs offres de services « là où il ne sont plus 
ou bien là où ils n’ont peut-être jamais été ». 
L’idée était de tester un mode d’organisa-

tion fondé sur la mutualisation entre les dif-
férents opérateurs en proposant plusieurs 
services sur des sites existants, en créant 
de nouveaux sites « multiservices » et en 
améliorant l’accessibilité aux services, no-
tamment par le recours aux nouvelles tech-
nologies. Si cette « rencontre », localement, 
entre grands opérateurs sous la houlette 
des préfets est une première, la démarche 
demeure largement « descendante » et les 
« citoyens-habitants-résidents-usagers » 
n’ont que peu été consultés lors de l’éta-
blissement des contrats départementaux 
pilotes, traductions locales du dispositif. 
Une grande partie de ces contrats a été 
signée en 2012, mais déjà mi-2011, la sé-

Parmi de nombreuses initiatives repé-
rées (cf. encadré pIV), certaines mettent à 
jour les logiques préfigurant des réponses 
intéressantes aux besoins des populations 
des territoires ruraux. Ainsi, l’approche 
décloisonnée, coordonnée et mutualisée au 
niveau territorial vient en contrepoint des 
approches verticales et sectorielles. Les mai-
sons de services publics ou les maisons de 
santé pluridisciplinaires en sont un exemple 
qui fait ses preuves depuis une vingtaine 
d’années. Ensuite, le mixage de réponses 
publiques et privées peut être source de 
solutions économiquement réalistes et 
socialement innovantes, c’est par exemple 
le cas des écoles de musique associatives 
ou encore des crèches parentales. De 
nombreux services mixent aujourd’hui des 
recettes d’activité payées par les utilisateurs 
avec des revenus issus de la redistribution 
nationale ou locale (qui peuvent provenir 
de la Caisse d’allocations familiales ou des 
conseils généraux dans le cas des crèches 
parentales). On observe également une 
évolution entre le partage de solutions ex-
trêmement professionnalisées qui se mixent 
avec des solutions citoyennes et de solida-
rité entre les utilisateurs eux-mêmes. C’est 
le cas avec les expériences de co-voiturage, 

d’habitat partagé ou d’échange de savoirs. 
Ces expériences ont souvent recours à des 
structures professionnelles (pour quali-
fier l’offre, accompagner la mise en place 
d’outils comme un site Internet, construire 
des aires de co-voiturage, mettre en place 
de l’aide aux aidants dans le cas de services 
à la personne…), mais les services reposent 
sur l’engagement réciproque des usagers 
eux-mêmes. Enfin un autre axe d’innovation 
repéré concerne le mixage entre les solu-
tions individuelles qui répondent aux be-
soins personnels et les solutions plus collec-
tives à l’origine d’économies et garantissant 
l’établissement de lien entre les personnes ; 
l’usager n’est plus uniquement un « assisté » 
ou un consommateur mais devient lui-même 
acteur de la réponse à ses propres besoins. 
On le voit ainsi dans les services de méde-
cine préventive dont l’idée est de rendre les 
patients (diabétiques par exemple) plus au-
tonomes par rapport à l’acte et à la prescrip-
tion, ou en matière de services concernant la 
formation professionnelle dans lesquels de 
l’échange de savoirs est mis en place.

rEdéfinir lE rôlE dES aCtEurS
L’État et les collectivités restent les seuls 
aptes à définir l’intérêt général et à garan-

tir l’égalité de tous dans l’accès (géogra-
phique, psychique, en termes de délais, 
de coûts…) aux services. Cette égalité de 
tous passe par une réglementation adap-
tée mais aussi par des mécanismes de 
redistribution financière, territoriale et so-
ciale. Les acteurs privés, notamment ceux 
de l’Économie sociale et solidaire doivent 
être reconnus dans leur capacité à créer 
du lien social et à innover et ne pas être 
uniquement instrumentalisés et perçus 
comme producteurs de services. Les col-
lectivités ont un rôle à jouer pour garan-
tir la cohérence des services proposés sur 
un territoire, assurer l’égalité d’accès sans 
pour autant subir un transfert de charges 
des structures nationales vers le local. Elles 
doivent pouvoir avoir un rôle dans l’adap-
tation réglementaire pour tenir compte 
des réalités fort différentes entre une 
zone de montagne, une zone périurbaine 
et un centre-ville. Enfin, l’État et l’Europe 
doivent éditer des règles pour garantir la 
qualité des services pour tous sans pour 
autant uniformiser à outrance et scléroser 
les initiatives territoriales.

■ Jean Horgues-DeBat

(aDrets) 

une tentative de mutualisation
du national au local

…
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Le Contrat d’engagement de service public est une 
des mesures d’incitation à l’installation en zone sous-
médicalisée. Analyse de ce dispositif qui ne rencontre 

pas encore le succès escompté par ses géniteurs. 

devenir médecin
de campagne 

astien est étudiant en cinquième 
année de médecine à Nancy. Il a 
signé son Contrat d’engagement de 

service public (CESP) en septembre dernier, 
au début de sa cinquième année de mé-
decine. Ces contrats s’adressent aux étu-
diants en médecine, de la deuxième année 
à la dernière ; le signataire bénéfi cie d’une 
allocation brute mensuelle de 1 200 € 
jusqu’à la fi n de ses études, en contrepar-
tie de quoi il s’engage à exercer, à un tarif 
conventionnel un nombre d’années équi-
valent dans « des zones où la continuité des 
soins fait défaut », la plupart étant en rural. 
Pour Bastien, l’élément déclencheur a été 
un stage dans une maison médicale dans 
les Vosges : « Avant ce stage, j’avais une 
vision de la campagne “ paumée ” : la voiture 
entre chaque patient, de grosses journées de 
travail, peu intéressantes, pas de collègues à 
consulter en cas de doute – ce qui peut être 
stressant en tant que jeune médecin… Et 
fi nalement j’ai fait mon stage dans un cadre 
très agréable, une maison médicale avec trois 
médecins. J’ai trouvé le côté relationnel avec 
les patients beaucoup plus développé à la 
campagne et le champ de compétences plus 
varié. J’ai aussi pris en compte le fait qu’à 
la fi n de mon internat j’aurai trente ans, la 
campagne va bien avec une vie de famille et 
j’apprécie le côté nature. » L’intérêt fi nancier 
a également joué un rôle important pour 
Bastien qui a pu louer un appartement et 
être autonome plus tôt. 

informEr Et inCitEr
Mis en place dans le cadre de la loi « Hôpi-
tal, patients, santé, territoires » du 21 juil-
let 2009, le CESP fait partie d’un ensemble 
de mesures destinées à assurer une meil-

leure répartition des professionnels de 
santé sur le territoire et constitue un des 
engagements du « Pacte territoire-santé » 
présenté mi-décembre par la ministre de 
la Santé, Marisol Touraine. L’égalité d’ac-
cès aux soins y est présentée comme « le 
fi l rouge de la politique santé du gouver-
nement » qui n’a cependant pas souhaité 
remettre en cause la liberté d’installation, 
préférant emprunter la voie de l’incitation. 

adaptEr lE Contrat
Actant que les jeunes médecins ne veulent 
plus travailler comme leurs aînés, ce pacte 
entend participer à la transformation des 
conditions d’installation et d’exercice des 
professionnels de santé. Le CESP doit y 
contribuer même si pour sa quatrième 
rentrée universitaire, le dispositif peine à 
séduire : sur environ 400 contrats ouverts 
à la rentrée 2011, seuls 185 avaient été 
signés, avec un relais inégal selon les ré-
gions. Benjamin Birene, vice-président de 
l’Association nationale des étudiants en 
médecine, recense plusieurs facteurs expli-
quant ce défi cit d’adhésion. D’une part, 
le manque de communication : près de 
90 % des étudiants n’ont jamais entendu 
parler du contrat. D’autre part, il pointe le 
manque de souplesse du dispositif. Suite à 
ce constat, l’association étudiante a fait re-
monter plusieurs propositions et le contrat 
devrait évoluer pour la rentrée 2013 : pos-
sibilité d’un engagement sur une durée 
déterminée (et non plus jusqu’à la fi n des 
études), respect des projets professionnels 
des étudiants (94 % des postes ouverts 
actuellement sont des postes de médecine 
générale), etc. Parallèlement l’association 
demande que, à coté des mesures inci-

tatives fi nancières, soient proposées des 
mesures d’accompagnement personnalisé 
à l’installation pour les jeunes qui s’en-
gagent à exercer en zone sous-médicalisée 
(faciliter les procédures d’installation, aide 
administrative, tuteur). 
Le CESP touche-t-il aussi des étudiants qui 
n’étaient pas déjà candidats à une instal-
lation en rural ? Pour Benjamin Birene, si 
certains ont déjà ce projet en tête, le dis-
positif est alors un coup de pouce, comme 
c’est le cas pour Bastien. Cependant beau-
coup d’autres se posent la question à ce 
moment-là. À la fi n de ses études, Bastien 
aura bénéfi cié du dispositif pendant cinq 
ans, et devra donc exercer en zone sous-
médicalisée un nombre d’années équiva-
lent. « J’aimerais faire mon Internat dans le 
sud de Montpellier mais cela fonctionne sur 
le même principe que le classement général 
donc il faudra que j’assure cette année !, 
confi e Bastien. Ensuite j’aurai le temps de 
visiter la région pour choisir le village où 
j’exercerai, parmi la liste publiée par le centre 
national de gestion [qui détermine les lieux 
d’exercice dans le cadre du CESP]. Il y a 
beaucoup plus de places que d’étudiants. » 

■ Mélanie tHéoDore (afip)

1- « Pacte territoire-santé » – à lire sur : 
www.social-sante.gouv.fr. 
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a « montée en charge » de la demande 
de services en milieu rural est avé-
rée et ce n’est pas la perspective des 

changements des rythmes scolaires qui va 
la faire décroître. De plus, pour « rendre les 
territoires attractifs », il y a unanimité chez 
les élus pour dire qu’il faut des services « à la 
hauteur », sous entendu aussi performants 
qu’en ville. Si le regroupement au sein 
d’inter communalités a permis dans bien des 
endroits de mettre en place des réponses à 
des besoins qu’une commune seule ne se 
voyait pas assurer, ce remodelage n’est pas 
sans conséquences sur les relations qu’elles 
entretiennent avec leurs « partenaires » pri-
vilégiés en matière de services (social, cultu-
rel, sportif…) : les associations. 
Lors du « Tro Breizh », ou tour de Bretagne, 
organisé dans le cadre du Réseau rural 
régional, le mouvement Familles rurales et 
l’Union régionale des Foyers ruraux (Uba-

par) ont animé neuf soirées entre mars et 
octobre 2012, réunissant des élus et des 
acteurs associatifs, autour de la question : 
« Comment vont évoluer les activités de ser-
vice dans le contexte de renforcement des 
intercommunalités et de réforme de la taxe 
professionnelle ? ». Modifications des res-
sources financières, changement d’échelle 
en matière de compétences et donc remise 
en cause des pratiques en cours jusqu’à pré-
sent, éloignement et renouvellement des 
interlocuteurs classiques… Les perspectives 
d’évolution et les craintes sont nombreuses. 

De ces rencontres, ressortent des « tâtonne-
ments » aussi bien du côté des associations 
que de celui des élus. Les incertitudes rela-
tives aux futurs périmètres des intercommu-
nalités sont peut-être les plus visibles et les 
plus immédiates. Mais, en s’aventurant plus 
loin, le manque de réflexion « de fond » a 
aussi été identifié comme source d’incerti-
tude. Pourquoi a-t-on fait de telle manière 
jusqu’à aujourd’hui ? Quels avantages et 
inconvénients pour nous, élus, à travailler 
en régie directe ou en délégant la gestion 
de tel ou tel service à des associations ? 
Quelle différence entre subventionner une 
association dont on reconnaît la mission 
d’intérêt général et proposer des marchés 
publics de services ? Hormis une minorité 
d’élus ou de responsables de services de 
collectivités qui déclarent vouloir tout faire 
en direct (« c’est plus simple »), la plupart 
des élus qui ont participé à ces soirées 

l

À l’heure où le mot de subvention relève du politiquement 
incorrect et que l’intercommunalité progresse, les élus et les 
associations, parmi les principaux acteurs des services dans 
les communes, ont tout intérêt à repenser leurs partenariats. 

reconnaître la plus-value
des associations 

il ESt diffiCilE pour lES éluS Et lES aSSoCiationS dE for-
mulEr Et d’ExprimEr « lE pluS » dE l’approChE aSSoCiativE 
danS la priSE En ChargE dE CErtainS SErviCES 

d’échanges reconnaissaient avoir beaucoup 
de mal à justifier leurs choix. Ils préfèrent 
« se reposer » sur des associations avec qui 
ils ont l’habitude de travailler et les asso-
ciations s’y retrouvent « globalement bien ». 
Plus fondamentalement, ce qui ressort, c’est 
la difficulté pour les élus et les associations 
de formuler et d’exprimer « le plus » de 
l’approche associative, surtout dans le cas 
d’un service qui en lui-même ne coûte pas 
nécessairement plus cher et n’est pas forcé-
ment moins bon s’il est pris en charge par 
un prestataire autre qu’associatif. 

En poussant la réflexion, on arrivera à sor-
tir que les associations « créent du lien so-
cial », « amènent à s’impliquer dans la chose 
publique »… Ces constats, conséquences 
« indirectes » des services délivrés, sont 
vrais à condition que les parents qui em-
mènent leurs enfants à l’école de musique 
associative ne se contentent pas de les « je-
ter » devant la porte du local et ne soient 
pas toujours absents des temps de vie 
associative où s’élaborent les projets. Ce 
qui n’est pas gagné ! Dépasser la dimen-
sion « consumériste » du service dépend 
des parents, mais aussi des responsables 
associatifs. Comment créent-ils les condi-
tions pour les intéresser et les impliquer ; 
l’entraîneur de foot professionnel du club 
est-il, en partie missionné pour faire le lien 
avec les parents, être une interface entre 
eux et les dirigeants bénévoles ? Il y a un 
réel enjeu pour les responsables associa-
tifs à échanger sur ces aspects de manière 
à donner un sens à leur action collective 
et persuader les élus. Au moment où un 
certain nombre de services vont se dépla-
cer à l’échelon intercommunal, il faudra 
aux responsables associatifs un minimum 
de capacités à entraîner leurs élus sur ces 
considérations pour qu’ils fassent le choix 
de se tourner vers eux. Un projet associatif 
bien formulé, prenant en compte les dif-
férentes composantes du territoire, devrait 
pouvoir emporter l’adhésion d’élus, sans 
que ces derniers aient recours à la mise en 
concurrence d’associations proches. 

■ MicHel carré  (afip Bretagne) 


