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Le réseau des Centres d’initiatives pour valo-
riser l’agriculture et le milieu rural (Civam), ce 
sont plus de 200 associations qui défendent 
depuis plus d’un demi siècle des enjeux tels 
que la préservation de l’environnement, 

l’offre d’aliments de qualité, l’élaboration d’un autre mo-
dèle énergétique, la promotion d’une agriculture durable, 
le maintien d’un monde rural facteur de cohésion sociale.

La Confédération nationale des Foyers 
ruraux (CNFR) fédère des associations qui se 
reconnaissent dans les valeurs de l’éducation 
populaire et qui contribuent à ce que les ter-
ritoires ruraux restent des espaces de vie et 
de solidarité, promeuvent le fait associatif et 

contribuent à l’émancipation des individus, tout en luttant 
contre la fracture sociale et l’isolement des individus.

Lieu de rencontres, d’échanges et vecteur 
d’intégration socio-économique, le Mouve-
ment rural de jeunesse chrétienne (MRJC), 
propose aux jeunes de treize à trente ans 
vivant à la campagne ou qui l’envisagent, 

de s’engager avec d’autres pour l’amélioration de la qualité 
de vie, de leur environnement et de la société qui les entoure 
par l’action, la réfl exion, la recherche de sens et la formation. 

L’Association de formation et d’in-
formation pour le développement 
d’initiatives rurales (Afi p) est un 
réseau associatif composé de sept 
structures réparties sur le territoire 

national. De la médiation au développement d’activités, 
l’Afi p est un acteur du milieu rural ayant une approche 
territoriale en portant et militant pour les valeurs du 
développement durable notamment sur le pilier social.

Transrural initiatives
revue mensuelle d’information agricole et 
rurale publiée par l’Agence de diffusion et 
d’information rurales (Adir), association 
d’édition de l’Afi p, de la FNCivam, de la 
CNFR et du MRJC

Reproduction autorisée sous réserve de mentionner 
explicitement la source – n°CPPAP : 0615G86792 
ISSN : 1165-6166 – Dépôt légal : Janvier 2013.

ménager les ressources
énergie

10 Dans les arcanes de l’atome

Forêt
12 Sylviculture : couper les idées 

inculquées sur la plantation 

CRÉDIT PHOTO DE LA COUVERTURE : 
meyer/tendanCe FloUe

un autre développement
Politique agricole

14 Une (in)certaine vision
 de l’agroécologie 

agriculture
15 Une charte pour l’agriculture 

périurbaine toulousaine  
16 L’éco-pastoralisme, 

retour du pastoralisme ? 

initiative
17 Recyclage social à Buenos Aires 

Histoire
18 La déroute de la soie ? 

sommaire

vivre ensemble
Culture

4 Des artistes à la campagne  

économie
5 L’Économie sociale et solidaire a-t-elle 

besoin de plus d’entrepreneuriat ? 

agriculture
6 Fier de ses producteurs  

Société
7 Le béton vert 
8 Emploi et sociabilités : 

deux ressorts du vote frontiste 

Maintenant, vous pouvez céder à vos pulsions d’achat
en vous réabonnant ou en vous abonnant 

instantanément sur la boutique en ligne de la revue 



éditorial

d

Hier encore… 
et demain en plus !

ébut 1993, étaient signés les statuts d’une 
association d’édition que ses fondateurs 
choisirent d’appeler Agence de diffusion et 

d’information rurales (Adir). Vingt ans et quelques « 
formules » plus tard, vous tenez entre vos mains le fruit 
de son activité principale : Transrural.  
20 ans. Une année anniversaire que nous allons utiliser 
pour nous « poser », lever la tête, regarder l’horizon loin 
devant et le paysage de plus en plus « openfi eld » de la 
presse (rurale). « De quoi voulons-nous que demain soit 
fait ? », sera en quelque sorte le thème de travail de l’Adir 
et de Transrural pour 2013. Ces dernières années nous 
vous avons régulièrement tenu informés des diffi cultés 
rencontrées par la revue et l’association, nous n’avons 
pas hésité à faire appel à vous, peut-être pas toujours 
de la meilleure manière. Les diffi cultés sont toujours là, 
mais derrière l’objet que vous avez entre les mains, il y 
a un collectif aux multiples visages qui reste persuadé 
qu’il existe une place pour un projet d’information sur 
les espaces ruraux animé par un désir d’émancipation 
de chacun pour le bien de tous. 
Si le caractère néo-libéral et potentiellement nauséabond 
des discours sur les « opportunités à saisir en temps 
de crise » peut parfois laisser perplexe, l’intérêt de la 
remise en question d’un projet (associatif, éditorial…) 
n’éveille quant à lui que peu de doute. Nos diffi cultés 
fi nancières chroniques, vingt ans d’existence, un 
engagement bénévole renouvelé, des encouragements 
de votre part, lecteurs et lectrices, et le sentiment de ne 
pas être complètement « à côté de la plaque »… tous 
ces éléments nous invitent à faire de cette année un 
temps de réfl exion en profondeur. En tant que lecteurs 
et lectrices, ceux et celles que nous connaissons toujours 
trop peu mais à qui nous pensons lors de l’écriture de 
chaque papier, vous serez sollicités dans les mois qui 
viennent lors d’une enquête. Mais d’ores et déjà, vous 
êtes invités à participer dans les Deux-Sèvres, en Poitou-
Charentes, les 22 et 23 mars prochains, au premier 
événement de cette année anniversaire que nous vous 
souhaitons la meilleure possible ! À très vite.   

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE RÉDACTION

I à VIII DoSSIeR CeNTRAL

Quels services 
en milieu rural demain ?  
Évolutions démographiques, réformes institutionnelles et change-
ments sociétaux remettent en question l’organisation des services 
en milieu rural. Ce constat est une façon diplomatique d’évoquer 
le sentiment d’abandon, en matière de services notamment, d’un 
nombre croissant d’habitants. Ce dossier s’intéresse à des réponses 
et dispositifs qui participent au développement des services dans les 
territoires avec, comme idéal, l’égalité entre les citoyens.
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20 En revues
22 au fil des lectures

découvrir

http://boutique.transrural-initiatives.org,
accessible aussi depuis le site Internet de Transrural 
www.transrural-initiatives.org 
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n 1998, lorsqu’ils emmé-
nagent à Champlive, village 
de 238 habitants situé dans 

le Doubs, Christèle Lenglet et Bruno 
Margaine constatent que les propo-
sitions culturelles pour les enfants 
sont quasi inexistantes. « Nous 
étions intéressés par les spectacles 
de rue et nous avons commencé à 
échanger sur cette question avec des 
voisins et des élus qui se sont mon-
trés réceptifs. À la même époque, 
Christèle, professeur des écoles, a 
reçu une note du collège où vont 
les enfants des villages alentours, 
raconte Bruno Margaine. Elle indi-
quait que les enfants issus des com-
munes rurales ont un bon niveau 
général à leur entrée en sixième mais 
“ souffrent ” d’un déficit culturel. Ce 
fut un des éléments déclencheurs. 
En 2001, nous avons créé “ Des 
artistes à la campagne ”. » L’associa-
tion a pour objet de développer des 
activités artistiques amateures et 
d’amener le spectacle vivant et les 
arts en milieu rural, en particulier 
sur le territoire de la Communauté 
de communes de Vaîte-Aigremont. 
Dès le début, elle a eu la volonté 
d’agir sur plusieurs villages car la 
vie quotidienne y est réglée de cette 
manière : on va chercher son pain 
dans une commune, on emmène ses 
enfants à l’école dans une autre, on 
les fait garder dans une troisième… 
« Des artistes à la campagne » pro-
pose aux enfants mais aussi aux 
adultes des ateliers autour du 
théâtre, de la danse ou du cirque, 
animés par des professionnels. L’as-
sociation accueille des auteurs et 
des compagnies pour des spectacles 
ou en résidence, sur des thèmes 

E

Pour en savoir plus :  
http://desartistesala 
campagne.e-mon-
site.com. 

Sur le DLA, en 
général : www.
avise.org/spip.
php?rubrique108. 

souvent en lien avec des projets 
scolaires. Au mois de juin, un fes-
tival, L’Annuelle, est organisé sur 
trois jours dans différents villages. 
Il mélange le travail des amateurs, 
menés dans les ateliers sur l’année, 
et celui des professionnels. 

S’adaptEr Et SE rEnouvElEr
L’association se développe et dé-
pend assez peu des subventions 
publiques. Cependant, en 2011, le 
Conseil régional de Franche-Comté 
annonce une baisse de moitié des 
subventions qu’il accorde aux asso-
ciations ; celles dont bénéficie « Des 
artistes à la campagne », pour l’orga-
nisation de L’Annuelle par exemple, 
sont fortement menacées. C’est 
alors le « branle-bas de combat » ; 
l’association prévient la presse, 
mobilise les élus locaux et orga-
nise une assemblée générale extra-
ordinaire à l’occasion de laquelle 
un accompagnement spécifique 
leur est suggéré : le dispositif local 
d’accompagnement (DLA). Au cours 
de ce DLA, l’association réalise des 
enquêtes pour établir un « diagnos-
tic culturel » de la communauté de 
communes. « On a été, en binôme, à 
la rencontre des habitants, des asso-
ciations, des élus, “ des adhérents 
de l’ombre ”, ces parents qu’on ne 
voit pas. On a pu mesurer que nous 
étions devenus une vraie référence 
culturelle sur le coin », se souvient 
Bruno Margaine, actuel président de 
l’association. La démarche a permis 
à cette dernière de redéfinir son pro-
jet mais elle a aussi incité le conseil 
régional à les rencontrer. Il s’est fina-
lement appuyé sur l’association pour 
définir des critères d’attribution d’un 

cu
ltu

re des artistes à la campagne
S’il est difficile de développer une offre culturelle en zone 
rurale, c’est sans compter sur les capacités du milieu associatif. 
Retour d’expérience avec « Des artistes à la campagne ».

nouveau financement : le Fonds 
territorial de développement cultu-
rel. Pour en bénéficier, il faut, entre 
autres, être une association qui dé-
veloppe des projets à l’année dans 
lesquels les collectivités sont impli-
quées et qu’elles cofinancent. « Des 
artistes à la campagne » semble 
donc avoir trouvé une reconnais-
sance également auprès des pou-
voirs publics. Mais Bruno Margaine 
reste prudent : « En maintenant le 
niveau d’aide, notre structure reste 
fragile. On sera probablement obligé 
d’aller vers des financements privés 
dans les années à venir. »

■ EmmanuEllE malnoë

(afip poitou-CharEntEs)
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algré le point d’interroga-
tion du titre L’entrepreneu-
riat social en France : un 

secteur en devenir ?, j’ai trouvé ce 
texte un peu rapide. Il évoque une 
note du Centre d’analyse straté-
gique sur la place de l’entrepreneu-
riat social en France, sans faire réfé-
rence au débat que la notion même 
« d’entrepreneuriat social » a pu 
susciter. Si ce débat qui a eu lieu au 
sein des réseaux de l’Économie so-
ciale et solidaire (ESS) peut sembler 
un peu fastidieux, il n’est cependant 
pas sans intérêt (cf. encadré).
Autant il me semble plutôt posi-
tif que l’entrepreneuriat en vogue 
soit « social » et que les entrepre-
neurs sociaux soient plus nom-
breux, autant je m’interroge sur la 
nécessité de faire autant de « bat-
tage ». En effet, ces entrepreneurs 
sociaux ressemblent beaucoup aux 
dirigeants associatifs et coopératifs 

m

1 - Le Mouvement 
des entrepre-
neurs sociaux 
(Mouves) défi nit 
les entreprises 
sociales comme 
« des entreprises 
à fi nalité sociale, 
sociétale ou envi-
ronnementale et à 
lucrativité limitée. 
Elles cherchent 
à associer leurs 
parties prenantes à 
leur gouvernance ».  
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les plus classiques qui ont produit 
et produisent encore de l’innova-
tion sociale et je m’interroge sur 
ce que ce concept apporte de plus, 
de vraiment important, aux défi s 
de notre monde actuel et à l’éco-
nomie sociale. Je dois reconnaître 
que la proximité des promoteurs de 
l’entrepreneuriat social avec les fon-
dations des grandes entreprises ne 
m’attire pas tellement. Je l’explique 
par une expérience associative for-
gée dans l’éducation populaire, ce 
qui me rend plutôt méfi ante vis-
à-vis de tout ce qui ressemble de 
près ou de loin au charity business, 
entendu comme le secteur caritatif 
avec ses modes de communication, 
son marketing et, par extension, 
le système de fonctionnement des 
grandes fondations, d’entreprises 
notamment. 
La mise en avant permanente de 
l’entrepreneur, au détriment du col-

éc
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ie l’économie sociale et solidaire a-t-elle 

besoin de plus d’entrepreneuriat ?
Réaction à un article sur l’entrepeneuriat social, publié en 
pages 4 et 5 du n°417 de Transrural (juin 2012).  

lectif, de la capacité à travailler et 
à porter des projets en groupe me 
gène un peu aussi. Je ne nie pas 
l’importance des individus dans les 
projets collectifs et les mouvements 
associatifs, leaders provocateurs de 
changements. Néanmoins, l’un des 
intérêts d’une association ou d’une 
coopérative, c’est qu’elle puisse évo-
luer, durer sans dépendre du portage 
et du projet propre à un individu, 
aussi bon entrepreneur soit-il. 

n’est-il pas urgent que l’économie 
sociale remette un peu plus 
d’ambition d’émancipation sociale 
au coeur de son projet ?

L’entrepreneuriat social, un mouvement de pensée inscrit dans le capitalisme, 
un article de Jean-François Draperi, sociologue et directeur du Centre d’écono-
mie sociale Travail et société (CESTES) au Cnam, mis en ligne en février 2010 
et disponible sur : www.recma.org/node/974.

Entrepreneurs sociaux : réponse à Jean-François Draperi, un article d’Hugues 
Sibille, vice-président du Crédit coopératif et président de l’Avise, mis en ligne 
en février 2010 et disponible sur : www.idies.org/index.php?post/Entrepre-
neurs-sociaux-%3A-reponse-a-Jean-Francois-Draperi. 

À lire également, le compte rendu d’un séminaire de réfl exion et d’échanges 
organisé en mai 2011 par l’Association pour le développement des données 
sur l’économie sociale (ADDES) sur l’entrepreneuriat social, disponible sur : 
www.addes.asso.fr/article.php3?id_article=36. 

EntrEprEnEuriat SoCial, pour allEr pluS loin…

Mais, ce qui me semble le plus re-
grettable, c’est le manque d’ambi-
tion en termes de transformation 
sociale de l’entrepreneuriat social1. 
Je pense que l’ESS a effectivement 
des choses à apporter dans les défi s 
du monde actuel, plus que jamais, 
mais qu’elle a aussi et surtout be-
soin de retrouver un peu plus de 
sens et de « peps ». Pour cela, je 
ne suis pas sûre qu’elle ait besoin 
de plus d’entrepreneuriat, je pense 
même qu’on est déjà bien avancé 
dans l’application des concepts et 
des outils de l’entreprise dans le 
secteur associatif en particulier. Par 
contre, remettre, au cœur de l’éco-
nomie sociale, l’éducation populaire 
et un peu plus d’ambition d’émanci-
pation sociale me paraît plus urgent.

■ annE huGuin

(lECtriCE dE transrural)
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ortf
Le Conseil supérieur de l’audiovi-
suel a attribué, en décembre 2012, 
les temps d’expression directe 
aux organisations syndicales dont 
les syndicats agricoles. Seule la 
FNSEA dispose offi ciellement de 
temps d’antenne ; la Confédération 
paysanne dénonce «une entorse 
grave à la démocratie... et digne de 
l’ORTF» !  ■

inCompétEnt
En 2008, le maire de Valence avait 
pris un arrêté municipal contre la 
culture d’OGM sur certaines zones 
de la commune, en appelant au 
principe de précaution. Le préfet 
de la Drôme avait à l’époque atta-
qué en justice cette décision et, en 
septembre 2012, le Conseil d’État 
statuait : seules les autorités natio-
nales ont à veiller au respect du 
principe de précaution et, par consé-
quent, les maires ne peuvent édicter 
de réglementations locales concer-
nant la culture d’OGM. Cette déci-
sion pourrait faire jurisprudence.  ■

paS trÈS pédago 
Fin décembre, une centaine de per-
sonnels précaires de l’enseigne-
ment agricole public ont occupé les 
locaux de la Direction générale de 
l’enseignement et de la recherche, 
manifestant leurs inquiétudes au 
sujet de l’application de la loi dite 
de « déprécarisation » (voir TRI 
n°420). Leur entretien avec l’admi-
nistration ne les aura que davan-
tage inquiété. « Si [ses] affi rma-
tions devaient se confi rmer, jamais 
une administration du ministère de 
l’agriculture, même lorsqu’elle fut 
le relais de gouvernements ultra-li-
béraux, ne sera allée aussi loin dans 
l’abandon des missions du service 
public », ont déclaré les délégués 
du personnel.  ■

en bref

6

vivre ensemble

1 - Terres d’Ariège, 
10 août 2012. 

2 - Ariegenews, 
4 novembre 2011.

Plus d’infos : 
www.fi erdesespro-
ducteurs.com. 

Présentation d’un projet photographique, 
trait d’union entre producteurs en circuits courts 
et restaurateurs.

Thuriès Magazine, dédiée aux chefs 
étoilés, publie un article sur la dé-
marche. Raphaël Kann voyage pour 
photographier des agriculteurs et 
des artisans dans les Alpes, en Tou-
raine et en région parisienne. 
Les photographies de l’artiste 
s’attachent à mettre en avant les 
qualités des produits et la passion 
que peuvent mettre un homme ou 
une femme dans leur métier. Sépia, 
couleurs ou noir et blanc, surim-
pressions, jeux de lumière ou mise 
en scène… Raphaël Kann décline 
son concept qui ambitionne de per-
mettre au consommateur de faire 
le lien entre le plat qu’il a dans son 
assiette et un visage, un geste, un 
paysage. Le photographe espère 
ainsi « rétablir la confiance dans le 
milieu de la restauration mais aussi 
vis-à-vis du monde agricole »1. Pour 
les producteurs, c’est une recon-
naissance de leur travail, ainsi que 
l’exprime Alain Soucasse, produc-
teur laitier à Lescure en Ariège : 
« L’authenticité est au niveau de la 
salle et aussi dans l’assiette par le 
biais des producteurs, Nicolas [Cou-
tand] ne triche pas, du début à la fin. 
Cette adhésion est importante pour 
les restaurateurs de la région et pour 
les producteurs »2. Puisqu’il y a des 
adeptes des belles images, des par-
tisans de la consommation locale et 
des fi dèles de la bonne cuisine qui 
peuvent se l’offrir, on peut espérer 
que des projets de ce genre conti-
nueront d’agrémenter les salles des 
restaurants étoilés et qu’ils investi-
ront, pourquoi pas, des lieux plus 
populaires.

■ nataCha QuEntin

(rad/frCiVam BrEtaGnE)

À

et réalise deux grandes fresques à 
partir de photographies qui subli-
ment les produits, les agriculteurs, 
leurs gestes et les paysages qui les 
entourent. Quelques mois plus tard, 
Raphaël Kann, remarqué par le chef 
Gilles Goujon, est exposé dans l’Au-
berge du Vieux Puits (Aude) lors des 
festivités organisées pour l’obten-
tion de la troisième étoile au guide 
Michelin. Pour l’occasion, il réalise 
en quinze jours huit toiles de grand 
format et un tableau, qui illustrent 
l’aphorisme « Ce qui arrive dans 
votre assiette a une histoire ». Une 
centaine de chefs étoilés et de meil-
leurs ouvriers de France découvrent 
alors le travail du photographe et 
son talent pour mettre en avant la 
beauté d’un aliment et de celui qui 
le produit. Le projet « Fier de ses 
producteurs » prend son envol. Des 
restaurateurs le soutiennent, des 
reportages sont réalisés et la revue 

l’origine, il y a Raphaël Kann, 
un jeune photographe arié-
geois. En 2010, lors de son 

exposition « Autour de l’assiette », 
il rencontre le chef cuisinier Nicolas 
Coutand. Ce dernier, emballé par le 
travail du photographe, lui donne 
carte blanche pour renouveler la 
décoration de son restaurant Les 
Remparts, à Mirepoix en Ariège. 
Raphaël Kann met alors en lumière 
une des particularités de la cuisine 
de Nicolas Coutand : l’utilisation de 
produits frais et locaux. Il rencontre 
les producteurs qui le fournissent 

montrer que ce qui arrive dans 
notre assiette a une histoire

ag
ri
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Fier de ses producteurs
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1 - http://pays-
defayence.free.
fr/ grangeneuve/ 
102009expo/golfs.
pdf.

2 - www.agref.org/
Env5Gapil.html.

3 - Midi Libre, 19 
octobre 2012.

4 - www.ecocert.fr/
golf-ecodurable.

5 - http://lescro-
cosducabardes.
over-blog.com.
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le béton vert

ée dans l’aristocratie britan-
nique, la pratique du golf, 
arrivée en France à la fi n du 

XIXe siècle, s’est fortement popula-
risée dans les années 1980, jusqu’à 
devenir la septième fédération spor-
tive de France. Les golfs occupent 
25 000 hectares (40 en moyenne 
par structure) et sont principalement 
concentrés en Île-de-France, en Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur et en Aqui-
taine. Parfois appelé « béton vert », 
le golf est un paysage artifi ciel : 
l’organisation des reliefs et la répar-
tition de la végétation se fait en 
fonction des données techniques du 
jeu. Ainsi la création d’un parcours 
déstructure la morphologie origi-
nelle du site et perturbe l’équilibre 
écologique1. De plus, la consomma-
tion annuelle d’eau pour un golf de 
18 trous oscillerait entre 80 000 m3 
dans le Nord de la France et 200 000 
m3 dans le Sud2. En octobre dernier, 
le préfet des Pyrénées-Orientales a 
d’ailleurs invoqué la préservation de 
la ressource en eau du département 
pour interdire un projet de golf sur 
la commune de Villeneuve-de-la-
Raho3.

grEEn… WaShing
Les golfs essayent aujourd’hui de se 
défaire de cette mauvaise réputation 
de consommateurs d’eau, d’engrais, 
de pesticides et d’adopter de bonnes 
pratiques environnementales. En 
2010, une charte « golf et environne-
ment » a été signée par la Fédération 
française de golf et les ministères en 
charge de l’écologie, de l’agricul-
ture et des sports. Elle formalise des 
objectifs de réduction de la consom-
mation d’eau, de produits phytosa-
nitaires et prône la réutilisation de 

l’eau de pluie, des végétaux moins 
consommateurs d’eau, des moyens 
de lutte naturels, etc. En février 
2012, Ecocert a même créé un label 
« Golf écodurable »4, attentif à de 
nombreuses entrées (biodiversité, 
énergie, déchets…). Reste à savoir 
si les différents gestionnaires de 
golfs s’impliqueront volontairement 
dans ces démarches…
La politique de « verdissement » des 
golfs ne suffi t cependant pas à faire 
taire les opposants à la multiplica-
tion des parcours. La consommation 
de l’espace est elle aussi confl ic-
tuelle. Localisé à l’origine en zone 
périurbaine, à proximité de la clien-
tèle, le golf devient désormais un 
élément de la carte touristique, que 
chaque territoire souhaite pouvoir 
affi cher. Pour assurer la rentabilité 
des projets, il faut attirer la clien-
tèle et la loger ; la création de par-
cours s’accompagne de plus en plus 
de projets immobiliers et autres 
infrastructures touristiques (hôtels, 
restaurants, piscines). Ils sont gé-
néralement bien accueillis par les 
collectivités et ces dernières n’hé-
sitent pas à modifi er leur Plan local 

d’urbanisme (PLU) pour permettre 
l’accueil d’un golf. Localement des 
habitants et associations environne-
mentales s’élèvent contre ces nou-
veaux projets, consommateurs de 
foncier souvent agricole ou forestier. 
Ainsi, sur la commune de Fontiers-
Cabardès (Aude), un collectif5 s’est 
constitué en réaction à un projet de 
240 hectares. Dans les Landes un 
autre projet mobilise depuis 2011 
des associations environnementa-
listes : le département pourrait se 
voir doté de l’un des plus grands 
complexes français dédié au golf, en 
vue de la Ryder cup que la France 
accueillera en 2018. Un autre golf 
de 102 hectares (dont une majeure 
partie de terres agricoles) pour-
rait voir le jour sur la commune de 
Coggia (Corse)… Les dénonciations 
de projets pharaoniques, énergi-
vores, anti-écologiques et réservés 
à une catégorie aisée de touristes 
ne manquent pas ; ils posent égale-
ment la question : à qui appartient-il 
de décider du paysage ?

■ mÉlaniE thÉodorE 
(afip)

n

Entre consommation de foncier et mésusage 
des ressources naturelles les golfs sont au cœur 
de vives polémiques.

Le golf est un paysage artifi ciel parfois appelé « béton vert »…m
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vivre ensemble

u ne part importante des classes 
populaires réside aujourd’hui 
dans les territoires périur-

bains et ruraux, quand les popula-
tions les plus pauvres sont écartées 
des grandes métropoles, nous dit le 
géographe Christophe Guilluy (voir 
son interview dans TRI n°419). Les 
classes populaires seraient l’objet 
d’un déclassement et d’une relé-
gation spatiale mais aussi sociale, 
victimes de plans sociaux, de la 
précarisation de l’emploi ou encore 
« d’insécurité culturelle » face au 
multiculturalisme et à la mondialisa-
tion. Les ouvriers, groupe social em-
blématique des classes populaires, 
ont voté majoriatirement Front natio-
nal (FN) à la dernière Présidentielle, 
laissant pantois nombre d’analystes 
et de chroniqueurs politiques.

nouvEllES formES 
d’Emploi Et StigmatiSation
Suite à une étude de plusieurs 
années menée dans un territoire 
périurbain industriel, Violaine Girard, 
sociologue à l’Université de Rouen, 
a analysé les conséquences locales 
des mutations de l’emploi industriel 
entre précarisation, multiplication 
des employeurs et recours généralisé 
à la sous-traitance et à l’intérim. Cette 
recomposition des formes d’emploi 
et la baisse des effectifs ouvriers non 
qualifiés depuis les années 1970, 
ont, selon Violaine Girard, « rendu 
difficile la constitution de collectifs 
syndicaux et effrité l’identité ouvrière 
commune ». En plus du fait que le 
vote des classes populaires est très 
disparate (entre les abstentionnistes, 

les votes par intermittence et les non 
inscriptions aux listes électorales), 
d’après elle, « la thèse du “ déclas-
sement des classes populaires ” est 
un sésame explicatif insuffisant de la 
montée du vote FN. En effet, la zone 
industrielle que j’ai étudiée fait désor-
mais appel à des ouvriers spécialisés, 
des techniciens, dans des entreprises 
de logistique et de maintenance en 
croissance où une relative ascension 
sociale est possible. Avec des terrains 
constructibles moins chers qu’en 
ville, la frange supérieure des classes 
populaires a accès à la propriété pa-
villonnaire, synonyme pour eux d’une 
certaine respectabilité ». Les années 
1980 ont en effet marqué la diffu-
sion de l’accès à la propriété comme 
signe extérieur de promotion sociale 
pour ces ménages ouvriers. À cette 
période, est aussi apparue la déva-
lorisation des habitats sociaux et 
des grands ensembles, marquant la 

so
ci

ét
é Emploi et sociabilités :

deux ressorts du vote frontiste
La mutation des formes d’emploi industriel et la modification 
des rapports sociaux en campagne sont deux facteurs explicatifs 
de la montée du vote FN en milieu périurbain et rural.
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volonté de la frange supérieure des 
classes populaires de se distinguer 
des ménages populaires d’ascen-
dance immigrée qui vivent dans ces 
logements. « Parallèlement à cette 
ségrégation spatiale, il y eu une légi-
timation des discours de disqualifica-
tion des groupes sociaux précarisés, à 
droite comme à gauche, des propos 
politiques clivants qui parlent “ d’as-
sistés ”, de “ France qui se lève tôt ”, 
etc. », observe Violaine Girard. 
Pour la sociologue, « la montée du 
vote FN dans une partie des classes 
populaires n’est donc pas toujours 
liée à des trajectoires de déclasse-
ment, mais aussi à des trajectoires 
de courte promotion sociale. Ces 
classes populaires qui ont voté FN 
sont composées d’anciens ouvriers 
devenus techniciens ou contre-
maîtres, mais aussi d’artisans, de 
petits entrepreneurs familiaux. Ils 
n’ont pas le sentiment d’appartenir 

Dans les villages de la Somme, la déprise agricole, l’arrivée de nouveaux résidents et la 
désertification des services sont venues déstabiliser les rapports sociaux.
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aux classes dominantes mais ont 
aussi la volonté de se distinguer des 
groupes précarisés, en étant pro-
priétaires en zone pavillonnaire, à 
distance des quartiers de banlieue et 
de leurs résidents stigmatisés. À cela 
s’ajoute aussi une désillusion com-
mune vis-à-vis de la gauche et une 
défiance envers les effets concrets 
des mesures économiques ».

CriSE dES SoCiabilitéS
Sébastien Vignon, maître de confé-
rences en science politique à l’univer-
sité de Picardie, a quant à lui voulu 
replacer le vote FN observé dans 
des communes de la Somme dans le 
contexte social particulier de ce dé-
partement très rural, où plus de 80 % 
des communes comptent moins de 
2 000 habitants. Dans les villages, 
la déprise agricole, l’arrivée de nou-
veaux résidents ou la désertification 
des services sont venus déstabiliser 
les rapports sociaux. « Les territoires 
que j’ai étudiés sont composés de 
nombreux ouvriers, parmi lesquels 
des  fils d’agriculteurs ou d’artisans, 
qui ont un rapport distant à la poli-
tique, explique Sébastien Vignon. 
Les jeunes y ont aussi un niveau de 
formation en dessous de la moyenne 
nationale. »
Un fort ancrage du vote frontiste, dès 
2002, a été observé dans ces com-
munes, avec des scores supérieurs 
à la moyenne nationale qui se sont 
maintenus voire accrus en 2007 et en 
2012. « Mais si les ouvriers déclarent 
plus ouvertement voter FN, renchérit 
Sébastien Vignon, d’autres catégo-
ries sociales comme les agriculteurs 
ou les enseignants, assument moins 
leur vote, alors qu’ils sont parfois plus 
proche idéologiquement du discours 
frontiste…. Il est finalement difficile 
de dire que les ouvriers votent mas-
sivement pour Marine Le Pen, tant 
les études quantitatives sur le sujet 
comportent des biais méthodolo-
giques, comme la sous-déclaration de 
ce vote ou la forte hétérogénéité de 
l’électorat populaire. On entend sou-
vent dire, à tort, que le premier parti 

ouvrier, c’est maintenant le FN, alors 
que c’est l’abstention. » Pour ce cher-
cheur, à la restructuration des rap-
ports sociaux s’ajoute la fermeture 
des « lieux de sociabilité populaire » 
comme les cafés ruraux mais aussi la 
disparition de « pratiques collectives 
autochtones », comme les fanfares 
ou les corps de sapeurs-pompiers. 
Pour lui, cette « crise des sociabilités 
populaires », entraîne un repli sur la 
sphère privée familiale. « Les conflits 
interpersonnels et les rancœurs 
sociales sont récurrentes : le voisin 
chômeur est vu comme un assisté, on 
déplore le manque d’autorité paren-
tale, la dévalorisation de l’éthique du 
travail et on a le sentiment d’avoir 
perdu son statut social… Quant aux 
populations immigrées, même si 
elles sont quasi absentes de ces com-
munes, elles sont perçues comme une 
population à problème, une perturba-
tion supplémentaire. »

« la thèse du “ déclassement 
des classes populaires ” est un 
sésame explicatif insuffisant 
de la montée du vote fn »

pantalonnadE 
Le 29 novembre dernier, la ville de 
Nantes a reçu à Bruxelles le prix de 
« capitale verte de l’Europe 2013 ». 
Aucun élu écologiste du conseil mu-
nicipal n’était du voyage pour cause 
de conflit autour du projet du nou-
vel aéroport de Notre-Dame-des-
Landes… La ville a été récompensée 
pour « ses bonnes pratiques environ-
nementales » en matière de trans-
port, de préservation des espaces 
naturels ou encore de consomma-
tion d’eau. En septembre 2013, elle 
accueillera le sommet mondial des 
maires sur le climat. ■

Signal fort
L’Association des maires ruraux 
de France (AMRF) se félicite de 
la proposition de résolution rela-
tive au développement par l’État 
d’une « politique d’égalité des ter-
ritoires », déposée au Sénat le 13 
décembre dernier. En effet, l’AMRF 
déplorent que « huit mois après la 
création d’un ministère de l’égalité 
des territoires, aucun signe fort n’est 
venu répondre aux appels lancés lors 
des derniers scrutins par les élus et 
les citoyens et à l’aspiration à une 
meilleure prise en compte des diffi-
cultés spécifiques du monde rural ». ■

gâChiS
Selon un institut britannique de 
promotion de l’ingénierie, sur les 
4 milliards de tonnes de nourriture 
produites chaque année dans le 
monde « entre 30 et 50% n’attein-
dront jamais un estomac humain ». 
Les principales causes seraient 
les infrastructures et dispositifs 
de stockage inadaptés, les dates 
limites de vente trop strictes mais 
encore les offres « un acheté-un  
offert » ou  l’exigence de « perfection 
esthétique » de la part des consom-
mateurs.  ■

en bref

Sébastien Vignon s’est intéressé, par 
exemple, à un café rural tenu par 
un militant FN qui y a développé 
un entre soi frontiste ou encore à 
un agriculteur, élu FN, qui aide les 
jeunes du coin à faire leur CV, à orga-
niser des tournois de ping-pong… 
Selon lui, « le FN a revitalisé certains 
lieux de sociabilité, banalisant son 
discours facilement assimilable pour 
les électeurs les moins politisés. On 
observe ainsi dans certains territoires 
le déploiement par le FN de mobili-
sations de proximité. Les militants 
frontistes ont très bien compris que 
ces lieux et sphères de sociabilité en 
milieu rural étaient des terrains en 
jachère à réinvestir… »

■ miCkaël CorrEia (transrural)
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mentaire sonore ou audiovisuel. Pour 
cette pièce j’ai aussi assisté au débat 
public sur l’EPR de Penly2. À travers 
la chair et les mots, j’essaie d’incarner 
les différents protagonistes et je crée 
en quelque sorte mon propre média 
pour mieux transmettre les résultats 
de mon enquête. Je suis seul sur 
scène (avec à mes côtés un technicien 
et un musicien) pour des raisons éco-
nomiques car il est difficile de faire 
subventionner ce type de théâtre.

Le débat public autour de l’EPR de 
Penly en 2010 est au cœur de votre 
pièce. Que révèle-t-il de l’industrie 
nucléaire ?
N. L. : Le débat public utilise les 
mêmes outils que le théâtre : une 
scène, un public assis, des lumières. 
Dès le départ, celui de Penly a été 
construit comme un exposé fait pour 
convaincre et non pour débattre. Ce 
n’était pas un exercice démocratique 
mais un exercice de compréhension 
sur l’utilité de l’EPR de Penly : la déci-
sion de construire ce réacteur avait 
d’ailleurs été prise dès 2009 à l’Elysée ! 
La communication est essentielle à 
cette industrie. Quand j’enquêtais 

Entretien avec 
Nicolas Lambert 
qui, après sa 
pièce de théâtre 
d’investigation 
Elf, la pompe 
Afrique, s’attaque 
à l’industrie 
nucléaire avec 
Avenir radieux, une 
fission française.

dans les arcanes de l’atome

én
er

gi
e

ourquoi avoir travaillé sur le 
nucléaire après votre spec-
tacle sur l’affaire Elf 1 ? 

Nicolas Lambert : Je me suis inté-
ressé au départ à la corruption et je 
me suis renseigné sur le parti gaul-
liste, à une époque où il avait tous 
les leviers du pouvoir. Il y a dix ans, 
différents procès ont eu lieu : celui 
des marchés publics truqués d’Île-de-
France, des emplois fictifs de la Mai-
rie de Paris, l’affaire Elf… Il y avait 
là quelque chose à retransmettre sur 
les liens entre industrie et pouvoir, 
sur comment cela interroge notre dé-
mocratie. En me plongeant dans l’in-
dustrie pétrolière, j’en suis vite arrivé 
à l’industrie militaire et nucléaire. Elf 
la pompe Afrique est le premier volet 
d’une trilogie « Bleu, Blanc, Rouge, 
l’a-démocratie ». Avenir radieux, une 
fission française en est le deuxième 
volet et je prépare actuellement une 
troisième pièce sur l’armement.

Comment construisez-vous vos 
pièces ?
N. L. : Je réalise au préalable une 
enquête journalistique pendant plu-
sieurs années, comme pour un docu-

P sur le nucléaire, personne ne s’y inté-
ressait, puis après la catastrophe de 
Fukushima, en 2011, il y a eu un bar-
num médiatique. Mais dans le pays 
le plus dépendant du nucléaire au 
monde, quelques mois plus tard, la 
question nucléaire a été éludée. Cette 
industrie a repris en main la commu-
nication de façon très efficace voire 
manipulatrice : il faut savoir qu’EDF et 
Aréva dépensent plus de 100 millions 
d’euros par an en publicité…

Un personnage central vient ponc-
tuer votre pièce : Pierre Guillaumat, 
homme secret et occulte de la Ve 
République...
N. L. : C’est une figure totalement 
inconnue du grand public. Il fait 
partie de ces dirigeants de l’ombre 
qui étaient aux manettes de l’État 
pendant plus de quarante ans. Le 
gouvernement français a fait appel à 
cet ancien des Services secrets gaul-
listes pour administrer le Commissa-
riat à l’énergie atomique en 1951, 
puis créer et diriger Elf mais aussi 
présider EDF et être ministre des Ar-
mées durant la guerre d’Algérie. Cet 
ingénieur des Mines est le père du 

« J’incarne les différents protagonistes et je crée en quelque sorte mon propre média  
pour mieux transmettre les résultats de mon enquête. »
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nucléaire français et de notre indus-
trie pétrolière mais aussi l’artisan de 
la bombe nucléaire : il se situait au 
croisement entre industrie et exécu-
tif, un curieux mélange des genres.

Nucléaire civil et militaire sont-ils 
intimement liés ?
N. L. : Je reprendrais tout simple-
ment les mots de Pierre Guillaumat : 
« Il n’y a pas eu de bifurcation entre 
nucléaire civil et nucléaire militaire. 
Que fait un arbre en grandissant ? 
Il crée des branches… » Quand on 
regarde le bilan annuel d’Areva, 
les chiffres du nucléaire militaire 
n’apparaissent pas, alors qu’on 
sait qu’ils produisent et vendent 
des armes nucléaires, secteur où la 
France est mondialement très pré-
sente. C’est pourtant souvent sur les 
mêmes sites, dans les mêmes entre-
prises qu’on fabrique ces armes nu-
cléaires, mais sous couvert de secret 
défense, on nous tient à l’écart de 
tout cela.

Qu’espérez vous déclencher avec 
cette pièce ?
N. L. : Le nucléaire n’est pas une in-
dustrie comme les autres : c’est une 
activité irréversible. Tous les dix ans, 
il y a un accident grave, Fukushima 
en 2011 est malheureusement reve-
nu nous le rappeler... En France, on 
a choisi l’aveuglement total sur cette 
industrie, en termes de production, 
de conséquences à long terme. En 
tant que citoyen je veux juste savoir 
pourquoi on nous refourgue ça, sans 
avoir notre mot à dire et sans avoir 
le pouvoir de revenir en arrière.

■ miCkaël CorrEia

(transrural) 

1 - La société pétrolière Elf, en 2001, a 
été accusée de détourner de l’argent au 
profi t de dirigeants africains et de partis 
politiques français.

2 - En 2010, un débat public a eu lieu aux 
alentours de Dieppe sur la construction 
d’un réacteur nucléaire de troisième géné-
ration (dit EPR) à Penly, en Seine-Maritime.

tranSparEnCE
Le 13 décembre dernier, le Parle-
ment a adopté une loi relative à la 
participation du public dans l’élabo-
ration des décisions de l’État « ayant 
une incidence sur l’environnement ». 
Les amendements visant à renforcer 
la transparence en matière d’indus-
trie nucléaire ont été en revanche 
repoussés. Une ordonnance du 
gouvernement devrait, avant sep-
tembre 2013, statuer sur la partici-
pation au public pour les décisions 
impactant l’environnement prises 
par les collectivités territoriales.  ■

Solidarité 
Le Conseil général de l’environne-
ment et du développement durable 
(CGEDD) vient de publier un rap-
port qui s’oppose à l’indemnisation 
demandée par des communes ru-
rales qui servent de lieu de captage 
d’eau potable pour les grandes ag-
glomérations. Si cette question est 
révélatrice du « débat général sur 
les relations [...] entre milieu urbain 
et milieu rural », le CGEDD recom-
mande « le développement des soli-
darités intercommunales et des soli-
darités contractuelles [sic] entre les 
agglomérations et les intercommuna-
lités périurbaines et rurales ».  ■

hiStoirE d’Eau 
L’Agence de l’eau Loire-Bretagne a 
ouvert une consultation publique 
en ligne (www.prenons-soin-de-
leau.fr) sur l’avenir de l’eau et des 
milieux aquatiques, dans le cadre 
de la révision de son Schéma direc-
teur d’aménagement et de gestion 
des eaux, l’actuel prenant fi n en 
2015. La démarche a un mérite pé-
dagogique certain dans l’explica-
tion du fonctionnement des institu-
tions liées à l’eau. La consultation 
est ouverte jusqu’au 30 avril 2013. ■

en bref

Nicolas Lambert

Les spectacles que réalise et joue lui-
même Nicolas Lambert recyclent des 
extraits de comptes rendus offi ciels, 
d’interviews et de textes publics pour en 
faire ressortir, non pas des informations 
cachées, mais la révélation… de ce qui 
devrait sauter aux yeux ! Dans Elf, la 
pompe Afrique, cette méthode effi cace 
lui permettait de mettre en évidence 
l’incidence des enjeux pétroliers sur la 
défi nition de la politique étrangère de 
la France. Avec cette nouvelle produc-
tion, il attire l’attention sur les non-dits, les ambiguïtés et les purs mensonges 
qui ont permis aux « nucléocrates » de faire de notre pays le champion mondial 
des usages de l’atome. Cet ouvrage enrichit le texte de la pièce de très nom-
breuses informations complémentaires sur le sujet. « Entre rires étranglés et 
neurones irradiés, on comprend tout »… 

alain Chanard

Éditions L’Échappée – www.lechappee.org – juin 2012 – 128 pages – 10 €.

Nicolas Lambert

avEnir radiEux, unE fiSSion franÇaiSE  
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1 - Disponible sur : 
www.cafsa.fr. 

2 - Tels que 
« l’économie verte », 
« le changement 
climatique », 
« l’environnement 
et la biodiversité », 
voir partie 2 du 
Manifeste. 

3 - www.prosilva.fr. 

4 - Pour en 
savoir plus sur 
l’IBP : www.
foretpriveefrancaise.
com/ibp. 

l y a tout juste un an, l’union de 
co opératives forestières Alliance 
Forêts Bois publiait un « Manifeste 

en faveur des forêts de plantation en 
France »1. Pour ses auteurs, « la forêt 
de plantation se positionne d’emblée 
dans le champ économique, elle sup-
pose un investissement initial qui 
doit être rentable pour le sylviculteur 
et implique, le plus souvent, un lien 
fort avec l’industrie ». À la lecture du 
manifeste, on comprend rapidement 
qu’une forêt digne de ce nom, utile et 
rentable, ne peut que provenir d’une 
plantation… On parle classiquement 
d’une plantation de quelque chose 
(de douglas, d’épicéa, de pin…). 
Remplacer un nom (pin, chêne) par 
un statut (la plantation) est un non-
sens sémantique et une technique 
qui n’a pas grand chose à voir avec 
un écosystème forestier. 

un pEu d’hiStoirE
Le manteau forestier a beaucoup 
fl uctué depuis la Gaule. Les nécessi-
tés agricoles, pastorales puis indus-
trielles ont façonné l’emprise de la 
forêt : elle était défrichée ou très fré-
quemment exploitée. Elle ne couvrait 
plus que 7 millions d’hectares en 
1789. Puis le charbon et l’exode rural 
au début XIXe siècle lui furent « pro-
fi tables ». À cette époque, le pré-
cepte « imiter la nature et hâter son 
œuvre » était préconisé et les fores-
tiers suivaient les enseignements du 
naturaliste Buffon. Le Second Empire 
marqua la réalisation des grands tra-

i vaux d’assainissement de la Sologne 
et des Landes. L’écologie forestière 
était enseignée à l’École forestière 
de Nancy, créée en 1824. Après la 
Seconde Guerre mondiale, l’État lan-
çait le Fonds forestier national, des-
tiné à favoriser le reboisement des 
forêts qui aujourd’hui couvrent près 
de 15 millions d’hectares en France. 
Outre le fait que la guerre ait ravagé 
le pays, elle a probablement validé 
inconsciemment l’idée qu’il était pos-
sible de continuer à martyriser les sols 
et à asseoir toute technique sérieuse 
sur une formidable consommation 
de pétrole. La vulgarisation forestière 
copia les techniques productivistes 
agricoles : une seule essence d’arbre 
du même âge par parcelle et mise 
en coupe réglée par des plans de 
gestion. On « moissonne » avec des 
machines toujours plus grosses au 
mépris du sol et on replante. Adieu 
les préceptes d’écologie forestière 
« d’imiter la nature »…

un progrÈS ?
Si indéniablement, la forêt a gagné 
en surface, elle a beaucoup perdu en 
qualité. Les industriels se sont aper-
çus depuis 1990 que la tirelire des 
gros arbres s’épuisait. Ils ont modifi é 
leurs machines pour les adapter aux 
produits issus des reboisements, de 
diamètres beaucoup plus petits, qui 
arrivaient sur le marché. Les forestiers 
ont asséné par la suite avec convic-
tion : « Les industriels réclament des 
petits bois »… Ils imaginèrent alors 

une forêt qui produise en masse des 
arbres de petits diamètres adaptés 
aux machines. La forêt de plantation 
était née ! 
Le Manifeste d’Alliance Forêts Bois 
présente la forêt de plantation comme 
une « production économique » tout 
à fait en phase avec les « nouveaux 
défis »2 et passe rapidement sur les 
techniques peu économes en éner-
gie associées aux travaux lourds mis 
en œuvre (mécanisation, intrants) 
ainsi que sur la destruction des sols 
qu’elles engendrent. En sylviculture, 
le forestier récolte des arbres d’un 
diamètre respectable à partir de 60 
cm. Dans les forêts de plantation, 
le fi nancier cherche un âge optimal 
pour le retour sur investissement 
et récolte des arbres d’un diamètre 
de 10 à 45 cm. Or, des forestiers, à 
l’image de ceux réunis dans l’asso-
ciation Pro Sylva3, montrent qu’une 
gestion inspirée par la forêt naturelle 
respectant les écosystèmes, privilé-
giant la continuité écologique des 
peuplements sans mutiler les pay-
sages, est en mesure de répondre 
aux objectifs économiques et aspira-
tions sociales assignés à la forêt. Ces 
deux approches très éloignées l’une 
de l’autre pourraient être considé-
rées à l’aune d’un nouvel indicateur : 
l’Indice de biodiversité potentielle 
(IBP)4 qui permet de diagnostiquer 
les éléments à améliorer dans une 
perspective de gestion durable.

■ philippE BEnoist (CEdEpa) 

fo
rê

ts Sylviculture :
couper les idées inculquées 
sur la plantation
Les modes de gestion de la forêt se 
sont engouffrés dans le productivisme 
avec la forêt de plantation. d
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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. ■

E
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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
. r

.
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i

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

…

E
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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) 
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un autreun autre développement développement

1 - www.produi-
sons-autrement.fr. 

2 - Auteur de Vive 
l’agro-révolution 
française !, (voir TRI 
n°422).

3 - www.
natureetprogres.
org/communiques/
actu180.pdf. 

ébattre autour de « nouveaux 
modèles agricoles, performants 
économiquement et écologi-

quement » afi n de « remettre l’agro-
écologie au cœur du système », tels 
étaient les objectifs de la conférence 
nationale « Produisons autrement »1 
qui se tenait le 18 décembre dernier 
à Paris. Stéphane Le Foll, ministre 
en charge de l’agriculture, déclarait 
même en ouverture : « Il faut faire de 
la France le leader européen de l’agro-
écologie. »
Tout au long de la journée, des témoi-
gnages sur le travail biologique du 
sol, l’autonomie des exploitations ou 
encore l’agroforesterie se sont succé-
dés. Un agriculteur breton a présenté 
le fonctionnement de sa ferme, sans 
pesticides, et Philippe Pastoureau, 
agriculteur sarthois, a quant à lui fus-
tigé « le conseil agricole [qui] n’est là 
que pour faire des prestations et nous 
aider à remplir des tableaux ». Quen-
tin Delachapelle, agriculteur du Civam 
de l’Oasis, a enfoncé le clou : « Nous 
ne voulons pas des experts mais des 
animateurs, de l’accompagnement 

d pour échanger sur nos pratiques agri-
coles. » Une position bien entendue 
par l’un des grands témoins, Vincent 
Tardieu2, journaliste scientifi que, qui a 
présenté les agriculteurs comme « des 
ingénieurs en écologie de terrain » et 
affi rmé que la réussite d’un projet 
agroécologique résidait, entre autres, 
dans le travail en réseau, l’expérimen-
tation et la refonte du conseil agricole.

agroéCologiE induStriEllE ?
Des chercheurs de l’Institut natio-
nal de la recherche agronomique 
(Inra) étaient également présents tel 
Jean-Louis Peyraud qui a rappelé la 
pertinence des systèmes herbagers 
économes tout en assumant que « [la 
recherche agronomique] a peut-être 
dans le passé, promu des solutions 
à court terme, sans trop penser aux 
impacts… » Cette vision ne semblait 
pas partagée par la chercheuse Syl-
vie Bonny, intervenue dans le public, 
pour affi rmer : « La nature est une mé-
gère. C’est bien beau de parler de lom-
brics, de diminuer les intrants, mais 
moi je veux vous parler des charges 
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une (in)certaine vision de l’agroécologie
Le ministère en charge de l’agriculture a présenté 
son « projet agroécologique pour la France », 
lors de la conférence nationale « Produisons autrement ».

fixes d’une exploitation, car tout ça 
a un coût. » Quant à Jean Boiffi n, 
chercheur à l’Inra d’Angers, il n’a pas 
hésité à déclarer qu’en termes d’inno-
vation « l’agroécologie a tout à gagner 
à se rapprocher de l’industrie ». Dans 
le dernier des cinq ateliers, l’agricul-
ture écologiquement intensive s’était 
substituée à l’agroécologie ; Hubert 
Garaud, président de la coopérative 
Terrena, a expliqué : « Terrena s’est 
engagée pour une agriculture écolo-
giquement intensive car nous voulions 
un projet d’entreprise et cette agricul-
ture convenait à notre sociétariat. […] 
Pour nous c’est à la fois de l’innovation 
et de la compétitivité. »
Si cette conférence nationale a certes 
permis (enfi n) de donner une tribune 
aux tenants d’une agriculture plus 
respectueuse de l’environnement, 
plus autonome et ancrée dans les 
territoires, « on voit que les discours 
transpirent encore la culture du ren-
dement », soulignait une intervention 
du public. Pour l’universitaire belge 
« grand référent de l’agroécologie » 
Philippe Barret, qui concluait la jour-
née, il faudrait allouer les mêmes 
moyens à l’agroécologie qu’aux bio-
technologies, faisant ainsi ressortir le 
manque de fi nancements et la néces-
sité de repenser les aides en matière 
d’agriculture. La Confédération pay-
sanne et Nature et Progrès émettaient 
des réserves3 quant à cette confé-
rence, rappelant que l’agroécologie 
ne se résume pas à une « technique 
agronomique » mais qu’elle porte en 
elle un projet de transformation socié-
tale, rejoignant ainsi Philippe Barret 
pour qui « produire autrement, c’est 
avant tout réencastrer l’agriculture 
dans la société ».

■ miCkaël CorrEia (transrural)
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1 - Disponible sur : 
http://issuu.com/
elusvertstoulouse/
docs/charte_agri_
cugt/3.
 
2 - Selon SPOT 
Thema, base 
de données 
d’occupation des 
sols à l’échelle des 
agglomérations.

3 - Annie Weidkn-
net – Amap, histoire 
et expériences – 
2011.

4 - À Besançon no-
tamment, en 2010 
– www.besancon.
fr/gallery_fi les/
site_1/1071/41093/
charteagricul-
ture2010.pdf. 

5 - Extrait de la 
charte, p2.

une charte pour 
l’agriculture
périurbaine 
toulousaine
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e 12 juillet dernier, la Commu-
nauté urbaine du Grand Tou-
louse et la Chambre d’agricul-

ture de Haute-Garonne, cosignaient 
une « Charte pour une agriculture 
durable en territoires périurbains »1. 
L’enjeu est de taille dans l’agglomé-
ration toulousaine : le diagnostic 
agricole établi dans le cadre de la 
rédaction de la charte fait état de 
la diminution du nombre d’exploi-
tations (passées de 548 en 2000 à 
346 en 2010) et de la disparition de 
terres agricoles (+ 29 % d’artifi cia-
lisation entre 1990 et 20072). Annie 
Weidknnet, cofondatrice des pre-
mières Associations pour le maintien 
de l’agriculture paysanne (Amap) en 
Midi-Pyrénées3, rappelle qu’« il y avait 
après-guerre plus de 1 500 maraîchers 
dans les environs de Toulouse ». Cette 
charte, dans la continuité d’initiatives 
semblables4, saurait-elle mettre un 
sérieux coup de frein à la disparition 
de l’agriculture périurbaine ?
« Cette signature est très positive, car 
elle justifie la présence de l’agricul-
ture à l’intérieur du Grand Toulouse. 
Jusqu’au début des années 2000, 
l’agriculture était reconnue légitime 
seulement à plus de 150 kilomètres de 
la ville. Ce document permet de sortir 
de la vision unique d’une alimentation 
seule prise en charge par les secteurs 

de l’agroalimentaire et de la grande 
distribution : les producteurs locaux 
ont désormais leur place », estime 
Annie Weidknnet. Dans cette charte 
évaluée et révisable tous les trois 
ans, la problématique est claire : « Il 
s’agit de concilier le développement 
urbain avec la préservation d’une acti-
vité agricole sur le territoire », déclare 
Antoine Maurice, vice-président de 
la communauté urbaine. Si les défi s 
(planifi cation du développement ur-
bain, reconnaissance de l’agriculture 
comme activité économique et nour-
ricière, importance du maraîchage…) 
sont précisément identifi és, l’objectif 
demeure global : « Réduire de 50% la 
consommation annuelle des terres au 
profit de l’urbain et protéger stricte-
ment les espaces agricoles protégés et 
préservés non concernés par l’exten-
sion urbaine. »5

lEvEr lES diffiCultéS
Pour Marie Desbeaux, installée en 
maraîchage biologique depuis 1996 
à Saint-Jory, à une vingtaine de kilo-
mètres de Toulouse, « il y a des avan-
tages extraordinaires à produire aux 
portes de la ville, la commercialisation 
est au plus proche des consomma-
teurs. Le paysage n’est certes pas celui 
des Comminges, mais nous profitons 
d’un sol riche en alluvions dû à la 

l proximité de la Garonne, idéal pour 
le maraîchage ». Cultivant sous abri 
froid et en plein champ des légumes 
à destination des marchés et de deux 
Amap, Marie Desbeaux souligne 
cependant certaines diffi cultés : trans-
missibilité de la ferme, voisinage avec 
des exploitations conventionnelles ou 
encore pollutions dues à la proximité 
de l’aéroport de Toulouse. La charte 
complète ce constat de terrain en 
pointant d’autres obstacles tels que la 
rareté, la cherté et le morcellement du 
foncier, le peu d’entreprises de trans-
formation ou encore la faible présence 
d’organisations collectives agricoles. 
Pour les surmonter, la charte s’accom-
pagne d’un plan d’actions piloté par 
différents acteurs (institutions, terri-
toires voisins, Terre de Liens…) qui 
se rencontreront annuellement. Parmi 
ces actions, sont déjà prévues la ré-
habilitation d’une ferme communale 
à Quint-Fonsegrives, le maintien de 
l’activité de maraîchage dans celle de 
Borde-Bio dans le quartier des Izards 
à Toulouse… Néanmoins, la vigilance 
est de mise pour Annie Weidknnet : 
« La charte n’étant pas un document 
opposable juridiquement, son carac-
tère tient plus de la recommandation 
que de la réglementation. »

■ mathildE lEriChE

(CiVam dE l’hurEpoiX)

« Il y a des avantages extraordinaires à produire aux portes de la ville, au plus proche des 
consommateurs », explique Marie Desbeaux maraîchère à une vingtaine de kilomètres de Toulouse.

L’agglomération a mis 
en place une charte qui 
reconnaît l’agriculture 
en zone urbaine.
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n Bretagne, en Picardie, ou 
encore dans l’Essonne, on voit 
désormais, ça et là, des espaces 

verts ou des espaces naturels sen-
sibles entretenus par des animaux de 
races rustiques pâturant. Cette pra-
tique, l’éco-pastoralisme ou éco-pâtu-
rage, au-delà de sa fonction première 
d’élevage d’animaux, valorise grâce 
au pâturage des espaces fragiles ou 
diffi cilement accessibles.  
Les structures qui ont recours à l’éco-
pastoralisme ont plusieurs formes. 
Certaines sont des entreprises pri-
vées (Eco-Terra, GreenSheep…) qui 
vendent le service « écologique » 
d’animaux (les leurs ou ceux d’agri-
culteurs avec qui elles travaillent) à 
des collectivités, des entreprises ou 
des particuliers. D’autres initiatives 
viennent de collectivités elles-mêmes, 
comme c’est le cas à Nîmes ou en 
Ille-et-Vilaine où, respectivement la 
communauté d’agglomération et le 
conseil général, font pâturer des es-
paces naturels par des animaux gérés 
par leurs agents. De telles démarches 
sont aussi une opportunité pour pro-
téger des races en voie de disparition 
comme la vache Pie Noire Bretonne, 
le mouton d’Ouessant, les Chèvres 
des Fossés… Un troisième type 
d’initiatives, comme dans les landes 
morbihannaises de Locarn, reprend 
l’idée ancienne de certaines estives 
où des terres sont mises à disposition 

en temps de travail. Ce mode de ges-
tion extensif renvoie aussi une image 
positive des milieux concernés, image 
valorisée par les entreprises et collec-
tivités initiatrices des projets. Ailleurs, 
des éleveurs ont eu l’idée d’utiliser 
cette image bucolique et rustique 
pour commercialiser des produits de 
qualité issus de ces milieux naturels 
tels que l’agneau de prés salés élevé 
sur les polders du Mont Saint-Michel. 
Enfi n, le pastoralisme contribue à 
l’amélioration de la diversité biolo-
gique des milieux, en créant différents 
étages de végétation et par l’apport 
de déjections. Cet entretien en « mo-
saïque » dirigé par les animaux crée 
des milieux de vie pour différentes 
espèces de plantes, de mammifères, 
de reptiles, d’oiseaux, de batraciens 
et d’insectes. La promotion de l’éco-
pastoralisme remet sur le devant de 
la scène une méthode de valorisation 
ancestrale des milieux naturels. Il ne 
faut pourtant pas oublier le pastora-
lisme en zone de moyenne montagne 
où la biodiversité et les paysages font 
la richesse des milieux. La dynamique 
créée autour de l’éco-pastoralisme en 
zones périurbaines bénéfi ciera-t-elle 
aux sites naturels de montagne ?

■ EtiEnnE lErÉtrif 
(frCiVam BassE normandiE)

E

1 - http://entretien-
nature-territoire.
fr/?page_id=13. 

l’éco-pastoralisme, 
retour du pastoralisme ?ag
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par la collectivité à des agriculteurs 
non propriétaires pour le pâturage de 
leurs animaux. Entre la préservation 
de l’environnement, le maintien de 
l’agriculture et la création d’activité en 
zone périurbaine, ce type d’éco-pas-
toralisme s’inscrit dans une démarche 
gagnant-gagnant, alors que dans les 
deux premières formes, l’objectif se 
cantonne à l’entretien des espaces. 

tondEuSES du futur 
Le 15 mars 2012, en Mayenne, étaient 
organisées les premières rencontres de 
l’éco-pastoralisme intitulées « Adop-
tez les tondeuses du futur ! »1. Par le 
titre, ce colloque annonçait la cou-
leur : l’animal tondeuse… Certains 
intervenants proposaient même au 
particulier d’acheter un mouton pour 
tondre le gazon de leur jardin ! Parmi 
les organismes présents lors de ces 
journées, des entreprises (RTE Ouest, 
Charier Déchets Valorisation…) ont 
présenté des expériences d’éco-pas-
toralisme, leur permettant d’entre-
tenir des espaces qui ne pourraient 
l’être autrement. Parmi les avantages 
de l’entretien des espaces par pâtu-
rage des ligneux, broussailles, prairies 
humides ou encore zones de landes, 
étaient citées les économies en car-
burant, en produits phytosanitaires et 

Certaines collectivités territoriales utilisent l’éco-pastoralisme pour gérer leurs espaces verts.

Alors que les zones pastorales 
de montagne restent menacées 

par la déprise agricole, des 
initiatives d’éco-pastoralisme 
voient le jour, notamment en 

milieu périurbain.
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Fin 2012, 56 associations étaient 
concernées par le renouvellement 
de leur agrément de protection de 
l’environnement qui, notamment, 
leur permet d’engager des recours 
juridiques (sur la réforme de l’agré-
ment, cf. TRI n°409). Si  l’agrément 
des Amis de la Terre, de FNE, de la 
LPO ou encore de la Société pour 
la protection des paysages et de 
l’esthétique de la France (!) ont été 
renouvelés, il n’en va pas de même 
pour Nature et Progrès, l’Institut 
européen d’écologie (fondé et dirigé 
par le botaniste Jean-Marie Pelt), 
ni pour le Comité de recherche et 
d’information indépendantes sur 
le génie génétique (Criigen) dont le 
conseil scientifi  que est présidé par 
Gilles-Éric Séralini.  ■

Clubbing
L’Inra, la Caisse des dépôts et l’As-
semblée permanente des chambres 
d’agriculture viennent de créer un 
« Club Climat Agriculture » pour 
« promouvoir la mutualisation des 
connaissances sur les moyens tech-
niques et les incitations économiques 
pour atténuer et s’adapter au chan-
gement climatique ». Un des objec-
tifs majeurs de ce club est de faire 
bénéfi cier au secteur agricole des 
nouveaux revenus issus du marché 
du carbone.  ■

rECYClagE
Depuis 2008, l’association Recyvalor 
recycle les pneus abandonnés prove-
nant d’une soixantaine de décharges 
sauvages de l’Hexagone. Ils sont réu-
tilisés comme combustible de subs-
titution, granulats pour fabriquer des 
murs anti-bruit ou des revêtements 
d’aires de jeux pour enfants. En 2016, 
l’association envisage de recycler les 
800 000 tonnes de pneus utilisés en 
agriculture pour couvrir les silos. ■

en bref

de simples récupérateurs 
de rue ont révolutionné 
le système de gestion des 
déchets ménagers dans la 
métropole de buenos aires

n 2001, l’Argentine est tou-
chée de plein fouet par la plus 
grave crise économique de son 

histoire : près de 50 % de la popu-
lation sombre dans la pauvreté. 
Pour nombre d’habitants de Buenos 
Aires, la récupération des déchets 
devient le seul moyen de subsis-
tance. Mais cette activité étant 
illégale, les cartoneros1 s’affrontent 
quotidiennement avec la police. À 
la faveur de la montée en puissance 
du rôle politique des coopératives, 
à partir de 2001, ils s’organisent 
afi n de pouvoir exercer leur activité 
légalement. 
Avec le soutien d’universitaires, 
d’avocats et d’ONG locales, comme 
Gaia ou Greenpeace Argentine, les 
cartoneros amorcent une réforme 
inédite et durable dans la gestion 
des déchets ménagers à l’échelle 
métropolitaine. Une première loi 
est votée en 2003, qui reconnaît le 
rôle positif des récupérateurs. Puis, 
en 2005, Buenos Aires adopte la loi 
dite « Zéro déchet » qui prévoit une 
diminution progressive des déchets 
ménagers. Enfi n, plus récemment, 
treize coopératives ont pu participer 
à l’appel d’offres lancé par la ville 
en vue des nouveaux contrats de 
collecte des déchets recyclables.
Les récupérateurs ont fi nalement 
obtenu une reconnaissance via 
un statut juridique : promoteurs 
environnementaux, ils ont un rôle 
de sensibilisation auprès des habi-
tants de la ville, notamment grâce 
à la collecte porte à porte qu’ils ont 
mise en place dans certains quar-
tiers. Ils souffrent ainsi de moins en 
moins de l’image d’indigence qui 
jusqu’alors leur collait à la peau. 
À Tigre, dans la province de Bue-
nos Aires, des récupérateurs de la 

1 - Nom argentin 
désignant les récu-
pérateurs de rue.

Le projet Les 
Recuper’Acteurs 
est à découvrir sur : 
www.curiozworld.
com.

E

recyclage social à buenos aires
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Les coopératives d’habitants qui récupèrent les 
déchets sont aujourd’hui reconnues par la collectivité. 

coopérative Creando Conciencia 
déclarent : « Travailler dans la coo-
pérative est source de respect dans 
le quartier. De plus nous œuvrons 
pour l’environnement. » La ville de 
Buenos Aires apporte également 
un soutien fi nancier – de 700 à 800 
pesos (soit entre 106 et 121 euros) 
– et technique – transport, construc-
tion de centres de tri – à certaines 
coopératives. Elle met enfi n pro-
gressivement en place un système 
de protection sociale pour certaines 
coopératives : sécurité sociale, 
équipement, crèches, etc., les poli-
tiques restant assez inégales selon 
les coopératives. Les campagnes de 
sensibilisation restent insuffi santes 
et la question des récupérateurs 

indépendants, qui ne veulent pas 
intégrer une coopérative, reste sans 
réponse et confl ictuelle. Mais, en 
moins de dix ans, de simples récu-
pérateurs de rue ont révolutionné le 
système de gestion des déchets mé-
nagers dans la métropole de Buenos 
Aires. Les cartoneros sont devenus 
des acteurs incontournables de la 
gestion des déchets et participent 
aujourd’hui à leur collecte aux côtés 
des grandes entreprises privées qui 
en détenaient jadis le monopole.

■ maëVa morin

(lEs rECupEr’aCtEurs), 
paru dans altErmondEs n°32

(dÉCEmBrE 2012)
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i la Chine est aujourd’hui le 
premier producteur mondial 
de soie, c’est peut-être parce 

que l’histoire de cette fi bre naturelle 
a débuté dans l’Empire du Milieu 
entre 3 000 et 2 000 ans avant notre 
ère. Ce n’est qu’après des millé-
naires de secrets de fabrication bien 
gardés que la production de soie 
voit progressivement le jour en Eu-
rope occidentale, à la fi n du Moyen-
Âge. L’Italie qui produisait à cette 
époque des tissus précieux (velours, 
satin ou taffetas) se lance dans la 
soie jusqu’à devenir le principal 
fournisseur du marché mondial. 
Mais les tissus italiens sont coûteux 
et les artisans peinent à dévelop-
per des étoffes plus légères pour la 
fabrication des vêtements, ce qui 
favorisera le développement de la 
soierie dans d’autres pays d’Europe 
occidentale.

lES débutS dE la 
SériCiCulturE En franCE : 
unE hiStoirE d’éCu
Le développement de la soie en 
France, c’est au départ une histoire 
de sous. Au regard de la part impor-
tante de la soie dans le défi cit de la 
balance commerciale de la France 
avec l’Italie, le roi Louis XI décide, 
en 1466, de développer une pro-
duction nationale à Lyon. La ville 
devient même la capitale euro-
péenne de la soie dès le XVIe siècle. 
À cette époque, Olivier de Serres, 
considéré comme le père de l’agro-
nomie française, lance sa ferme 
modèle en Ardèche : le Domaine 
du Pradel. Il y introduira la culture 
du mûrier dont les feuilles servent 
de nourriture au ver à soie. L’agro-
nome obtiendra d’Henri IV, à la fi n 
du siècle, la plantation de quatre 

gnaneries, lieux d’exploitation de 
sériciculture. Cette « nouvelle » pro-
duction et les travaux de transfor-
mation réalisés par les femmes en 
particulier (fi lage, traitement de la 
soie) vont offrir un revenu d’appoint 
aux familles paysannes. 
Toutefois, à la fi n du XIXe siècle, la 
sériciculture commence à décliner 
en France et plus généralement en 
Europe. Plusieurs épidémies tou-
chant les vers à soie se sont dé-
veloppées durant le siècle, entraî-
nant une baisse de la production à 
l’origine de la hausse des prix de la 
soie européenne. De plus, la concur-
rence avec les pays d’Asie tels que 
la Chine et le Japon s’accroît suite 
à l’ouverture du canal de Suez en 
1869. Enfi n, la soie artifi cielle voit 
le jour en 1884. De fi l en aiguille, 
la fi lière s’effondre après la Première 
Guerre mondiale. Si bon nombre de 
mûriers ont disparu des paysages 
aujourd’hui, le passé séricicole est 
retracé dans quelques musées : 
l’atelier-musée de la soie en Drôme 
provençale, le Musée de la soie 
dans les Cévennes ou la Maison des 
Canuts à Lyon.

la filiÈrE SoiE auJourd’hui
Dans les années 1990, le programme 
européen Eurochrysalide est mis en 
place pour relancer la fi lière de la 
soie en Europe. Il est fi nancé par des 
fonds européens, les régions Rhône-
Alpes et Languedoc-Roussillon et 
des partenaires industriels comme 
Hermès International. Suite au non 
respect des conventions par l’une 
des parties prenantes, l’ensemble 
du projet échoue… Pour autant, 
la production de soie n’a pas com-
plètement disparu de l’Hexagone. 
En effet, l’ancienne capitale euro-

S

la déroute de la soie ?
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millions de mûriers en Ardèche, 
dans le Dauphiné et dans les Cé-
vennes et donc un développement 
à grande échelle de cette culture, 
indispensable pour la sériciculture 
(nom donné à l’élevage du ver à 
soie). La culture du mûrier s’étend 
progressivement jusqu’en Provence 
aux XVIIIe et XIXe siècles, facilitée 
par des catastrophes naturelles à 
l’image de l’hiver 1709 pendant le-
quel les châtaigniers des Cévennes 
et les oliviers de l’ensemble du Midi 
gelèrent, obligeant les paysans à 
trouver de nouvelles ressources. 
Progressivement se développent, 
dans le Sud de la France, des ma-

La fi bre de soie est issue du cocon produit par la chenille du bombyx 
(papillon) du mûrier.

Alors que la fi lière soie est en déclin en France, le ver à soie possède 
néanmoins d’autres ressources pour tirer son épingle du jeu.
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Neuf organisations de développe-
ment agricole et rural de la région 
Provence-Alpes Côte d’Azur, « se 
reconnaissant dans les valeurs d’une 
agriculture paysanne, alternative et 
solidaire », ont créé en octobre der-
nier un pôle d’Initiatives pour une 
agriculture citoyenne et territoriale 
(InPACT) autour de trois grandes 
propositions : une agriculture pay-
sanne, solidaire et écologique, la 
reconquête de la souveraineté ali-
mentaire et travailler autrement en 
agriculture.  ■

Eau ChaudE
D’ici l’été 2013, la ville de Cherbourg 
devrait équiper le quartier de la 
Divette de deux pompes à chaleur, 
fonctionnant avec de l’eau de mer, 
pour chauffer plus de 1300 loge-
ments et éviter l’émission de l’équi-
valent de 1 700 tonnes de CO2 par an. 
L’eau sera pompée directement dans 
le port de la ville et circulera via un 
réseau souterrain de 300 mètres de 
long. Pour les habitants du quartier 
(dont beaucoup sont en logements 
sociaux), les factures de chauffage, 
qui devraient diminuer d’un tiers, 
seront beaucoup moins salées !  ■

parrainagE
L’association L’abeille de compagnie 
propose depuis peu des parrainages 
de ruches à des particuliers et des 
entreprises afin « de participer au 
repeuplement de l’abeille noire en 
milieu rural ». Pour 90 euros, vous 
pouvez parrainer 4 500 abeilles (soit 
environ un dixième de ruche) et rece-
voir en échange 14 pots de miel à 
votre nom et issus de « votre » ruche 
ainsi que votre nom sur la ruche ou 
encore des photos de vos abeilles. 
Les entreprises peuvent quant à elles 
apposer leur logo sur leurs ruches… ■

en bref

1 - Centre d’études 
pour le dévelop-
pement d’une 
pisciculture auto-
nome, association 
du réseau Civam. 
Philippe Benoist 
contribue également 
à Transrural. 

2 - www.fao.org/
forestry/ediblein-
sects/65429/
fr – 1 400 insectes 
dont le ver à soie 
sont déjà denrées 
courantes dans le 
monde. 

le ver à soie, déjà 
consommé en asie, figure 
sur la liste des insectes 
qui pourraient nourrir la 
planète demain 

péenne de la soie n’a pas perdu le 
fil de son histoire. La soie lyonnaise 
a su conserver une filière grâce à 
l’industrie du luxe et au savoir-faire 
français. Elle pèse même 16 000 
emplois dans la région Rhône-Alpes 
en 2012 et sert principalement l’in-
dustrie du luxe, pour l’habillement 
ou l’ameublement. Ainsi, l’indus-
trie du luxe contribue aujourd’hui 
à conserver des savoir-faire tradi-
tionnels de fabrication de tissus 
comme la dentellerie et la soierie 
ou de travail d’étoffes comme le 
plissage. Elle œuvre indirectement à 
la préservation de certains métiers 
d’art et plus généralement au patri-
moine national constitué par ces 
métiers. Au regard de la filière soie 
lyonnaise et malgré l’échec du pro-
gramme européen, la soie authen-
tique a aujourd’hui un débouché 
privilégié pour une industrie du luxe 
qui ne connaît pas la crise. À ce jour 
pourtant, aucun nouveau projet de 
relance de la production de soie, 
sur d’autres territoires, n’est sur les 
rails. Mais le ver à soie est regardé à 
la loupe pour d’autres raisons. 

dES protéinES d’avEnir ?
Philippe Benoist du Cedepa1 décrit 
le ver à soie comme « un insecte 
prodigieux ! La larve met trente 
jours à se transformer et multiplie 
son poids par 10 000. Elle représente 
une base protéique importante ». 

Le ver est ainsi étudié comme un 
aliment possible pour les poissons 
d’élevage. « Il pourrait également 
avoir un intérêt pour nourrir l’hu-
manité », précise Philippe Benoist. 
En effet, la richesse en protéines 
des insectes est envisagée comme 
une des réponses à l’augmenta-
tion des besoins en protéines due 
à l’accroissement de la population 
mondiale et comme une alternative 
intéressante à l’élevage de bétail, à 
l’origine d’émissions de gaz à effet 
de serre. Ainsi, l’Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture promeut la consomma-
tion d’insectes2. Le ver à soie, déjà 
consommé en Asie, figure sur la liste 
des insectes qui pourraient nourrir 
la planète demain. Si le potentiel 
protéique du ver venait à se confir-
mer et sa consommation à des fins 
alimentaires à se développer, les 
mûriers et les vers pourraient faire 
leur retour dans l’Hexagone. 

■ audE torChy

(afip)
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la recherche
dÉCEmBrE 2012
OGM, vérités & mensonges. 
Avec un titre qui se veut défi -
nitif, ce dossier se pose sans 
complexe en arbitre des élé-
gances. Pourtant, les infor-
mations synthétiques qu’il 
présente sur « les deux types 
d’OGM les plus fréquents » et 
sur le processus d’évaluation des OGM sont très 
loin de clore le débat. Le « battage médiatique » 
qu’a récemment initié le Nouvel Observateur 
autour des travaux de l’équipe du professeur 
Séralini est dénoncé pour son absence de précau-
tions et de nuances, mais le sociologue Francis 
Chateauraynaud renvoie la balle : « Croit-on qu’il 
y ait un véritable échange d’arguments dans les 
grands projets de recherche et les colloques qui les 
accompagnent, où les chercheurs défilent au pas de 
charge avec des diaporamas préagencés comme des 
produits de communication ? »
La Recherche n°470 – 17, route des Boulangers 
78926 Yvelines cedex 9 – www.larecherche.fr – 
6,20  € – abonnement un an (douze numéros, dont 
deux spéciaux) : 62 €.

la lettre du 
maire rural
10 dÉCEmBrE 2012
Pâté d’alouette. La re-
cette de cette lettre plus ou 
moins confi dentielle reste 
immuable : une alouette 
d’idéologie libérale plutôt 
bien emballée (l’édito du 

fondateur Guy Sorman) et un cheval d’informa-
tions juridico-pratiques présentées et commentées 
de manière pertinente. Dans cette livraison, les 
petites piques rituelles du patron à l’encontre de 
l’État, puis un point sur la prochaine réforme du 
mode de scrutin dans les petites communes, les 
pouvoirs du maire en cas de refus d’élagage de la 
part des riverains, les obligations des préfets face 
aux projets d’éoliennes qui ne s’insèrent pas dans 
le paysage, l’agrandissement des cimetières…
La Lettre du maire rural n° 383 – 13, rue d’Uzès 
75002 Paris – www.lalettredumairerural.com – abon-
nement un an (onze numéros) : 218 €.

dÉCEmBrE 2012
La notion d’intensifi cation 
écologique. Le sociologue Fré-
déric Goulet livre une « radio-
graphie critique » du succès que 
rencontre cette notion « auprès 
d’un certain monde agricole 
français ». En rapprochant deux 
termes a priori contradictoires, 
l’intensifi cation écologique 
permet peut-être à des vieux 

adeptes du « productivisme » de commencer à 
glisser vers d’autres pratiques, mais le risque est 
que la prise en compte de l’environnement n’en 
sorte que très relativement gagnante.
Alors que l’agriculture urbaine suscite de plus 
en plus d’intérêt, un autre article analyse le cas 
de la production de cresson à Antananarivo. Ce 

En revues
PAR ALAIN CHANARD

www.adabio-autoconstruction.org
Issu de l’Association des producteurs biologiques du Nord-Est 
de Rhône-Alpes (ADABio), un groupe de maraîchers et de tech-
niciens a créé, en octobre 2011, ADABio Autoconstruction, dont l’objectif est 
de « développer et diffuser la pratique de l’autoconstruction de matériel agricole issu des adaptations 
des paysans ». L’association est en effet « partie du constat qu’un certain nombre de bonnes trouvailles 
émergent constamment du bricolage irrépressible et intuitif des agriculteurs ». Elle s’est en conséquence 
lancée dans le recensement du matériel ainsi élaboré pour identifi er ce qui répond le mieux aux 
besoins de leurs utilisateurs, pour en tracer les plans (et, éventuellement, « pour en corriger quelques 
axes ») afi n, au fi nal, de promouvoir les solutions retenues, notamment dans le cadre de formations. 
Un camion transportant machines, matériaux et consommables permet ainsi de conduire des ate-
liers et chantiers mobiles directement sur les exploitations, « de ferme en ferme ».
Cette activité de « diffusion de technologies appropriées (appropriées aux et par les paysans) » s’appuie 
également sur un Guide de l’autoconstruction : outils pour le maraîchage biologique (250 pages – 16 
tutoriels – 145 €), qui peut être commandé sur le site de l’ADABio Autoconstruction. Les tutoriels 
permettent de construire seize outils en expliquant comment découper, percer, assembler, souder…
Le site de l’association fait par ailleurs écho à des initiatives et à des débats susceptibles d’intéresser 
les maraîchers bio. Il relaie par exemple des informations sur Farm Hack, un groupe d’une quaran-
taine de « paysans bricoleurs » qui développe un projet similaire aux États-Unis. D’autres contributions 
invitent à « sortir les Amaps de l’économie » ou expliquent « pourquoi bio et local sont indissociables ».
ADABio Autoconstruction espère se transformer bientôt en « coopérative des savoirs paysans », sans 
doute sous la forme d’une SCIC. L’objectif est d’être « autant banque de connaissances dans laquelle 
piocher qu’atelier créatif dans lequel souder ». Le site expose longuement les divers enjeux ainsi 
que la philosophie de ce positionnement et un forum cherche dès maintenant à étoffer ce « réseau 
d’échange de savoirs et savoir-faire autour du machinisme agricole ».

« légume d’eau » est très prisé des Malgaches et 
les nutritionnistes leur donnent assez largement 
raison, mais les conditions de production dans la 
capitale de Madagascar soulèvent des questions : 
l’eau utilisée est souvent polluée, voire très pol-
luée. Les premières études conduites semblent 
toutefois montrer que les risques sanitaires sont 
minimes (et, au passage, que le cresson est un 
excellent « dépollueur » de rivières !). Les auteurs 
concluent en plaidant pour que les recherches de 
ce type « soient menées en partenariat étroit avec 
les pouvoirs publics locaux » et non pas avec une 
posture d’expert fermé à la multiplicité des enjeux 
de son domaine d’analyse.
Le Courrier n°62 – Mission d’anticipation Recherche/
Société (MaR/S) – Inra – 147, rue de l’Université 75338 
Paris cedex 07 – www.inra.fr/lecourrier – gratuit !

niciens a créé, en octobre 2011, ADABio Autoconstruction, dont l’objectif est 

la lettre du 
maire rural
10 dÉCEmBrE 2012
Pâté d’alouette.
cette de cette lettre plus ou 
moins confi dentielle reste 
immuable : une alouette 
d’idéologie libérale plutôt 
bien emballée (l’édito du 

 » est très prisé des Malgaches et 
les nutritionnistes leur donnent assez largement 
raison, mais les conditions de production dans la 
capitale de Madagascar soulèvent des questions : 

le Courrier de l’environnement de l’inra
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décou  rir
études foncières

noVEmBrE-dÉCEmBrE 2012
Logement abordable : un souffl e d’optimisme ? La revue de 
l’Association des études foncières (Adef) pointe « l’importance, tout au-
tant que la difficulté, de produire des logements adaptés à la demande ». 
Elle reste sceptique quant aux résultats que pourra donner le volon-
tarisme affi ché par le gouvernement en ce domaine (encadrement des 
loyers, aide à l’investissement, prochaine loi d’urbanisme), mais note 
que « force est aussi de constater l’échec des experts à éclairer l’action 
publique ». Leurs doctes analyses sur l’évolution à venir des prix ayant 
trop souvent tendance à être démenties, « admettre l’imprévisibilité 

des marchés pourrait être un bon début »… C’est donc avec une certaine modestie que le dossier 
présenté dans ce numéro questionne la notion de « logement abordable », fournit des exemples de 
réalisations intéressantes et se garde d’en conclure qu’il serait simple de les généraliser.
Études foncières n°160 – Adef – 7, avenue de la République 75011 Paris – www.etudesfoncieres.fr – 
20 €– abonnement un an (six numéros) : 120 €.

l’enseignement agricole
dÉCEmBrE 2012
Éducation : quelques infl exions, mais bien timides ! La revue du 
Syndicat national de l’enseignement technique agricole public (Snetap) 
est mitigée quant aux premiers mois du nouveau gouvernement. La 
reprise du dialogue social dans l’enseignement agricole est bienve-
nue, mais la lutte contre la précarité d’une partie du personnel se fait 
encore attendre (cf. TRI n°420).
L’enseignement agricole n°348 – 251, rue de Vaugirard 75732 Paris cedex 15 – www.snetap-fsu.fr

noVEmBrE-dÉCEmBrE 2012
Logement abordable : un souffl e d’optimisme ?
l’Association des études foncières (Adef) pointe « 
tant que la difficulté, de produire des logements adaptés à la demande
Elle reste sceptique quant aux résultats que pourra donner le volon-
tarisme affi ché par le gouvernement en ce domaine (encadrement des 
loyers, aide à l’investissement, prochaine loi d’urbanisme), mais note 
que « 
publique
trop souvent tendance à être démenties, « 

Depuis une vingtaine d’années, des processus de décentralisation sont en cours dans 
quasiment tous les pays d’Afrique de l’Ouest, visant à renforcer la démocratie locale et 
améliorer la délivrance de services de base. Ces processus cherchent à impliquer les acteurs locaux dans le fonctionnement des services publics et le développement de leur territoire. Des démarches participatives sont menées tous azimuts pour produire des planifi cations dites « concertées », censées guider l’action publique locale. Souvent mises en œuvre pour répondre aux injonctions de politiques 

nationales ou de bailleurs de fonds, plus qu’à une volonté et une prise d’initiative des acteurs locaux, ces démarches sont aujourd’hui 
remises en cause. Elles se traduisent en effet souvent par des approches standardisées, sans réelle réfl exion sur les objectifs et les méthodes les plus adaptées aux contextes et enjeux. Leurs produits sont alors peu utiles à l’action (plans de développement communaux, plans d’action, etc.), car très généraux, sans priorités défi nies, et irréalistes par rapport aux moyens existants pour les mettre en œuvre. 

Pourtant, la question de l’implication des 
acteurs est clé pour le fonctionnement d’un service. Il est donc nécessaire de réfl échir aux principes et méthodes de la concertation pour redonner du sens à ces approches et en faire de réels outils de réfl exion et d’action au service d’objectifs cohérents. 

Le Gret et ses partenaires, Cuf, le Gerdal et le Laboratoires Citoyennetés, tirent les premiers enseignements de l’expérience de concertation expérimentée dans le cadre du programme Agora en cours au Burkina Faso. 

Les enjeux de la concertation 
La construction et l’animation d’un dialogue pluri-acteurs visant l’élaboration de l’action publique locale est tout sauf un processus normatif et standardisé. C’est une démarche itérative et exigeante, aux fi nalités autant po-litiques que pratiques. Menée avec rigueur et adaptée aux contextes et aux enjeux, les dé-marches de concertation peuvent contribuer à la défi nition d’actions collectives pertinentes, et favoriser l’engagement effectif des acteurs pour leur réalisation.

Au-delà des résultats concrets, les effets in-duits de ce type de démarche sont tout aussi fondamentaux. Le dialogue et l’apprentissage collectif produits par une « véritable » concer-tation peuvent en effet contribuer, à travers la défi nition de nouvelles règles d’action collective, au changement des perceptions, des relations et des rapports de force entre les acteurs d’un territoire. C’est pourquoi il est aujourd’hui né-cessaire de redonner ambition et moyens à ces processus de dialogue et de concertation.

Agora : l’expérimentation d’un 
processus de concertation
Depuis 2011, Cités Unies France, en partena-riat avec le Gret, le Laboratoire Citoyennetés au Burkina, et les associations des municipalités du Burkina Faso, du Bénin et du Mali, appuient dans le cadre du programme Agora l’élaboration et la mise en œuvre de politiques locales concertées en vue de l’amélioration des services publics. Ils développent une approche de recherche-action, 

Ces notes sont destinées à alimenter la réflexionsur les politiques de développement en se fondantsur l'expérience du Gret et de ses partenaires.

Fondé en 1976,
le Gret est une 
association
sans but lucratif, 
regroupant des 
professionnels du 
développement 
solidaire.
Il soutient des 
processus de 
développement 
durable, en
milieux urbain
et rural, en
s’appuyant sur 
l’équité sociale,
la promotion 
économique et
le respect de 
l’environnement.
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Quelle concertation pour améliorer 
les services publics en Afrique ?
L’expérience du programme Agora

en vue de la recherche de solutions qui fassent l’objet d’un accord. 

Des compétences et une posture
d’animation exigeantes
>  Animer le dialogue : concilier
plusieurs postures

Si l’effi cacité du processus de concertation est liée à la pertinence du dispositif et à la mobilisa-tion des acteurs, elle dépend aussi des compé-tences de l’animateur pour conduire le dialogue avec deux fonctions :
une fonction d’aide à l’expression et à la précision du discours. Il s’agit d’encoura-ger une parole issue de l’expérience des ac-teurs et d’éviter la production d’un discours trop général. Il s’agit également de prendre en compte les écarts de positions sociales pour favoriser l’expression équilibrée des dif-férents des points de vue, y compris ceux des groupes sociaux en position « inférieure » ;
une fonction de clarifi cation et de structura-

tion des débats qui permet aux participants d’avancer dans le processus de construction collective, en faisant le lien entre les points de vue exprimés, sans pour autant perdre la précision du contenu, ni transformer la parole des acteurs. 

>  La parole des experts, un complément 
nécessaire mais non substituable

Les apports d’experts dans les démarches de concertation sont nécessaires mais présentent des risques. La mobilisation d’une expertise sec-torielle présente le risque de focaliser les débats sur des questions techniques aux dépens de l’ex-périence des acteurs. L’expertise est complémen-taire aux connaissances exprimées par les acteurs pour alimenter la réfl exion. Utilisée à bon escient, elle peut aider à cerner les marges de manœuvre, à évaluer la faisabilité des propositions et à élargir le champ des solutions possibles.

Les enjeux externes de la 
concertation
La conduite d’une concertation est une démarche exigeante qui peut se heurter à des contraintes externes :

la concertation nécessite du temps et des moyens importants dont elle bénéfi cie ra-

 Lexique/sigles 

Gerdal : Groupe d’expérimentation et de re-
cherche pour un développement agricole local.

Cuf : Cités unies France.
APE : associations de parents d’élèves.

 Références 

Cahiers de la coopération décentralisée nu-
méro 3, Cités unies France, septembre 2012.

La concertation peut-elle contribuer à la ges-
tion durable d’une ressource halieutique ? 
Morlat L. et al., Gret, 2009.

À propos de la concertation participative, 
réfl exions sur les enjeux d’une fonction de 
médiation.  Dans : La formation au dialogue territorial. Clés issues d’une réfl exion collective, 
Ruault C., Caudau J., 2006, Éducagri éditions.
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rement, pour permettre aux acteurs locaux une réelle appropriation des problématiques et des solutions conçues collectivement ;
la durée de tels processus peut entraîner le découragement des acteurs, en attente de résultats concrets. Un équilibre est à trouver entre approfondissement du dialogue et passage à l’action ;
les résultats en termes d’amélioration du service public peuvent se heurter à des contraintes qui ne sont pas du ressort de l’action locale, liés notamment à l’instabi-lité institutionnelle et à l’inachèvement ju-ridique des politiques sectorielles dans de nombreux pays. 

Qu’il s’agisse de processus de concertation réalisés dans le cadre de projets de développe-ment ou de politiques nationales, la clarifi cation des enjeux, méthodes et moyens mobilisés est nécessaire pour que ces démarches jouent plei-nement leur rôle en termes d’amélioration des services locaux et de renforcement du dialogue démocratique local. 

Émilie Barrau (Gret), Claire Ruault (Gerdal),Amadou Barry (Laboratoires Citoyennetés) etZoé Vauquelin (Gret / Laboratoires Citoyennetés)

la garance voyageuse
hiVEr 2012
100 plantes insolites. Quand 
aucun accident ne s’est produit 
en route, un trimestriel qui fête 
ses 25 ans fête en même temps 
sa centième livraison. C’est ce 
qui arrive à la « revue du monde 
végétal », qui a choisi pour l’oc-
casion de célébrer une centaine 
des plantes qui lui semblent 
être les plus étonnantes, remar-
quables, extraordinaires… Elle reconnaît que 
sa sélection est des plus discutables car « les 
végétaux sont déjà tous en eux-mêmes des êtres 
insolites ! Être capable de vivre uniquement à partir 
de ressources minérales et lumineuses, c’est déjà 
en soi une singularité, singularité dont dépend 
d’ailleurs, plus ou moins directement, l’existence 
de tous les autres êtres vivants. » Au fi nal, les 
histoires invraisemblables (mais vraies) dont 
regorge ce numéro devraient convaincre les plus 
réfractaires de se convertir à la botanique !
La Garance voyageuse n°100 – 48370 Saint-
Germain-de-Calberte – www.garancevoyageuse.org 
– 8,60 € – abonnement un an (quatre numéros) : 28 €.

Politiques & Pratiques
de développement
noVEmBrE 2012
Quelle concertation pour amé-
liorer les services publics en 
Afrique ? Cette « contribution au 
débat » des « professionnels du déve-
loppement solidaire » que rassemble 
le Groupe de recherche et d’échanges 
technologiques (Gret) s’appuie sur 
l’expérience du « processus de concer-
tation » Agora, actuellement testé au Burkina Faso, 
pour avancer quelques principes et proposer des élé-
ments de méthode qui peuvent favoriser la participa-
tion des citoyens à une réorganisation des services 
publics : diagnostic préalable, élaboration collective 
d’une problématique de travail puis de propositions 
de solutions, forum local multi-acteurs, animation du 
dialogue visant notamment à la prise en compte des 
différents points de vue…
Politiques & Pratiques de développement n°11 – 
Gret – Campus du Jardin tropical - 45 bis, avenue de la 
Belle-Gabrielle 94736 Nogent-sur-Marne cedex – téléchar-
geable gratuitement sur : www.gret.org.

livre noir / livre blanc de l’installation
propositions pour une amélioration du 
parcours et de la politique d’installation

Trois petites fermes valent mieux qu’une grande. En 
douze pages bien serrées, la Confédération paysanne décrit 
de façon sévère et argumentée « l’échec des politiques d’ins-
tallation de 1995 à 2010 » : de la Charte claironnée par le 
syndicat Jeunes Agriculteurs il y a dix-huit ans au « Nou-
veau pacte » qu’il vient d’annoncer, le nombre d’installa-
tions aidées a subi une chute spectaculaire tandis que les 

« non aidées » représentent aujourd’hui deux installations sur trois. Les dispositifs mis en place avec 
des crédits d’État fonctionnent mal et sont trop souvent détournés au profi t de la galaxie FNSEA.
Une fois retourné dans l’autre sens, le même livret révèle douze nouvelles pages qui, cette fois, 
célèbrent les « luttes et victoires de la Confédération paysanne dans le parcours à l’installation ». Ces 
combats ne visent pas qu’un simple respect de l’application des textes en vigueur (neutralité de 
l’information, pluralisme de l’accompagnement…), mais également une reconnaissance de l’ins-
tallation progressive, des adaptations de la formation agricole ou encore une promotion plus ac-
tive de la transmission. Une série de conseils sont en outre adressés aux candidats à l’installation.
Confédération paysanne – novembre 2012 – 24 pages – téléchargeable gratuitement sur :
www.confederationpaysanne.fr.

propositions pour une amélioration du 
parcours et de la politique d’installation

Trois petites fermes valent mieux qu’une grande
douze pages bien serrées, la Confédération paysanne décrit 
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un million de révolutions 
tranquilles
Comment les citoyens 
changent le monde  
BÉnÉdiCtE maniEr

« Aujourd’hui, des millions d’hommes 
et de femmes se détachent d’un sys-
tème économique jugé trop brutal pour 
l’humain et l’environnement et exigent 
un nouveau modèle de société. Et localement, ils 
se mobilisent pour le construire. » De la renaissance 
d’un système ancestral de collecte des eaux de pluie 
et d’irrigation à grande échelle en Inde au soutien 
à l’installation agricole que conduit l’association 
Terre de liens en France, en passant par les 1 200 
cliniques de soins gratuits que comptent les États-
Unis, les « paysans-chercheurs » du Burkina Faso, 
les 240 coopératives spécialisées dans le recyclage 
en Argentine (cf. p17) ou encore la « petite révo-
lution villageoise » qu’est en train d’opérer la mé-
thanisation des déchets organiques au Népal, les 
dizaine d’exemples qu’évoque la journaliste Béné-
dicte Manier constituent la meilleure des réponses 
à la sinistrose ambiante. Les reportages rédigés de 
façon très vivante alternent avec des considérations 

Court circuit
stÉphanE sarpauX Et 
nathaliE CruBÉZy

En nous invitant à passer « un an 
avec quatre agriculteurs qui ont réin-
venté leur métier », un journaliste et 
une photographe nous font par-
tager le quotidien, les doutes, les 
réussites et, surtout, les réfl exions 
de quatre producteurs de l’Amap 
des Jardins du Pays d’Aubagne, à proximité de 
l’agglomération marseillaise. On assiste au passage 
à la naissance des cabris chez Magali et Luc Falcot, 
à l’émergence d’idées de diversifi cation de ses dé-
bouchés dans la tête du maraîcher Bruno Knipping, 
aux transhumances apicoles de Claude Bargin, au 
départ à la chasse de l’arboriculteur Bernard Cal…
Éditions Yves Michel – 5, allée du Torrent 05000 
Gap – www.yvesmichel.org – collection Société civile 
– septembre 2012 – 150 pages – 14 €.
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au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

Alors que le bâtiment est le plus 
gros consommateur d’éner-
gie en France et qu’il produit 
presque un quart des émissions 
nationales de gaz à effet de 
serre, notre pays continue de 
développer un « tissu diffus 
de maisons individuelles » qui 
sont le plus souvent moins 
économes et qui obligent à 
davantage de déplacements 

que l’habitat collectif et/ou groupé. De plus, 
« en France, en dix ans (de 1995 à 2005), la popu-
lation a crû de 4 % alors que les terres urbanisées 
se sont étendues de 17 %, soit quatre fois plus 
vite ». Seule l’augmentation du prix du pétrole 
semble pouvoir freiner cette course à l’espace 
car les deux tiers des urbains rêvent de posséder 
une maison à la campagne ou à la périphérie 
d’une ville. Ajoutons que certains accusent ce « 
mode d’habiter » privilégié des Français de favo-
riser le repli sur soi, voire de conduire au vote 
Front national.
Dans cet ouvrage qui prolonge un colloque 
organisé en 2011 à l’École nationale supérieure 
d’architecture de Paris-La Villette, Stéphane 
Cordobes, Romain Lajarge et Martin Vanier 
centrent leur propos sur la périurbanisation 
en cours. Pour eux, le problème qu’elle pose 
« n’est pas tant l’étalement urbain et le caractère 
insoutenable de la “ ville ” qu’il fait advenir » que 
« l’absence – ou la grande faiblesse – du projet 
territorial qui la déploie et la gouverne ici et là, 
ou, dit autrement, la défaite du politique qu’elle 
sous-entend. […] Aucune logique d’occupation 
de l’espace n’est en elle-même fautive ou ver-
tueuse. ». Dans les scénarios qu’ils esquissent, 
plusieurs hypothèses invitent à aller « vers des 
périurbains assumés ».
Moins prospectifs, Guy Tapie et André Caron 
éclairent, pour l’un, les rouages psycho-socio-
logiques et, pour l’autre, les rouages écono-
miques qui sont à l’œuvre dans le processus 

la maison individuelle
vers des paysages soutenables ?    
sous la dirECtion dE yann nussaumE, aliki-myrto pErysinaki Et Johanna sEry

d’accès à une maison individuelle. Beaucoup 
plus critique, le géographe et philosophe Au-
gustin Berque ne se résout pas à cette quête 
d’« une petite maison dans la Prairie, autrement 
dit une maison individuelle au plus près de la 
nature » car il y voit d’abord et avant tout une 
agression contre cette dernière.
Les autres contributions s’intéressent plutôt 
à la recherche d’un moindre impact environ-
nemental de l’habitat individuel. Différentes 
entrées sont pour cela empruntées. Ainsi, les 
architectes Johanna Sery et Aliki-Myrto Perysi-
naki traitent de « l’amélioration technique des 
enveloppes et des équipements » en analysant 
les efforts que font certains constructeurs pour 
réaliser une « maison individuelle soutenable ». 
L’architecte et urbaniste Philippe Madec rap-
pelle quant à lui que « la parcelle est un pro-
jet politique » tandis que, partant du constat 
que « construire n’est ni un acte neutre ni un 
acte isolé : construire, c’est ajouter un élément 
au paysage », le juriste Philippe Guttinger 
évoque les apports et les limites du Grenelle 2 
en matière de consommation d’espace et 
d’inscription des nouvelles constructions dans 
leur environnement. Dans un autre registre, 
l’ethnologue Pauline Frileux fait référence à 
l’agglomération rennaise pour montrer qu’une 
« reconquête écologique des bocages pavillon-
naires » est tout à fait envisageable.
La quinzaine de contributions rassemblées 
dans l’ouvrage parlent en outre d’effi cience 
énergétique, de la place des « trames vertes et 
bleues » et de démarches originales conduites 
dans les Alpes autrichiennes, en Suisse et au 
Japon. L’ensemble de ces informations pré-
cises et de ces réfl exions stimulantes constitue 
une remarquable contribution à l’important 
débat qu’il faudrait développer sur nos façons 
d’habiter l’espace.
Éditions de la Villette – collection Études et 
recherches – www.paris-lavillette.archi.fr/editions 
– septembre 2012 – 150 pages – 14 €.
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mondes paysans
innovations, 
progrès technique 
et développement   
mariE-ChristinE ZÉlEm
« Comment développer les territoires 
dans le respect des identités et des 
cultures locales ? » En posant cette 
question, Marie-Christine Zélem ne 

remet pas en cause l’éventuel bien-fondé de la dif-
fusion du « progrès technique », mais invite à s’inté-
resser aux mécanismes psycho-sociaux ainsi qu’aux 
conséquences culturelles, sociales et économiques 
liés à la réception d’innovations par une commu-
nauté paysanne.
Sept situations sont fi nement analysées pour ali-
menter une réfl exion qui devrait passionner tous 
ceux que le thème (et la pratique…) du déve-
loppement intéresse : la résistance séculaire des 
producteurs de cantal à qui l’on voulait imposer 
la technique de fabrication du comté ; la tentative 
conduite par des aménageurs au service de l’État 
pour « faire entrer le paysan picard dans le vingtième 
siècle » en s’appuyant sur la réorganisation « ra-
tionnelle » et « exemplaire » d’un village qui avait 
été rasé en 1940 ; un projet de puits et de pompes 
hydrauliques parachuté sur un village malgache ; 
un essai de développement du maraîchage pour 
valoriser une partie des déchets organiques de Da-
kar… Dans tous les cas, la leçon retirée est que les 
« développeurs » ont tout intérêt à fortement tenir 
compte de la culture, des savoirs et des savoir-faire, 
des modes d’organisation, etc., de la communauté 
concernée !
Éditions L’Harmattan – collection Logiques so-
ciales – juillet 2012 – 206 pages – 21 €.

Femmes du milieu rural : entrepreneuses
et créatrices d’activités
parcours de femmes
BÉatriX VÉrillaud

Une chocolatière, deux créatrices sonores, une gérontologue indépendante, une 
« végétanne » (productrice et transformatrice de plantes aromatiques et médici-
nales), une « agricultrice sociale » (accueil d’autistes, pension de famille pour adultes 
exclus…), une historienne pratiquant l’accueil, une paysanne boulangère, une 
responsable « plateforme de distribution » de produits bio… Ce « kaléidoscope de 

métiers féminins en région Rhône-Alpes » résume les parcours de vingt-sept créatrices, en dégage les « points 
remarquables » et en tire quelques réfl exions qui pourraient susciter ou conforter d’autres vocations…
WECF France – www.wecf.eu/francais – octobre 2012 – 40 pages – 5 € (frais de port inclus).
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Quand des territoires interpellent les chercheurs
l’ambition d’un conseil de développement
Trop de conseils de développement (toutes les communautés d’agglomération et tous les 
Pays sont censés en avoir un) n’ont qu’une activité symbolique, sont morts depuis plus ou 
moins longtemps… ou n’ont jamais vu le jour ! Celui du Grand Poitiers démontre pourtant 
qu’il est à la fois possible et intéressant de faire vivre une telle instance. Cette démonstration 
est notamment faite dans cet ouvrage par la richesse des interventions d’une quinzaine de 
chercheurs (Denis Clerc, Jean-Michel Servet, Jacques Lévy, Alain Bourdin…) qui ont été 
invités à fournir des clés pour mieux construire la ville de demain, relever les nouveaux défi s 
sociaux et conforter la cohésion sociale. Elle se manifeste également dans la vitalité des débats qui en ont 
résulté. Ainsi, par exemple, dans un territoire où cette notion relève presque du sacré, le sociologue Robert 
Castel maintient aussi courtoisement que fermement ses remarques critiques sur « la mythologisation du 
local » et il confi rme sa défense d’un « État social » face à ceux qui voudraient généraliser l’économie 
sociale et solidaire… La démocratie ne s’use que quand on ne s’en sert pas !
Éditions La Librairie des territoires – association Lires 32120 Sarrant – www.lires.org – juin 2012
 – 192 pages – 20 €.

Comment j’ai créé 
des chambres 
d’hôtes avec 
succès
mariE GÉrard

Au-delà des informations 
juridiques et techniques qu’il 
fournit, ce guide pratique offre le témoi-
gnage d’une praticienne qui parle en détail 
de la dimension économique de ce type 
d’accueil, de « la gestion quotidienne des 
chambres et des hôtes », de l’intérêt des ren-
contres avec ces derniers, mais également 
des « déconvenues, imprévus, pièges… ». 
Éditions du Puits fl euri – 22 avenue de 
Fontainebleau 77850 Hericy – collection Le 
Conseiller juridique pour tous – février 2012 – 
158 pages – 18,20 €. 
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l’impossible nostalgie
l’effondrement 
de l’idéologie de progrès
simon CharBonnEau

Très tôt sensibilisé à la défense de 
l’environnement par les deux précur-
seurs de « l’objection de croissance » 
qu’ont été son père, Bernard Char-

bonneau, et le philosophe Jacques Ellul, Simon 
Charbonneau craint que les jeunes générations et celles à 
suivre soient de moins en moins en situation de regretter 
les équilibres et les beautés de la nature puisqu’elles ne les 
auront guère connus qu’à travers des images stockables 
dans des machines. Lui-même se souvient avec émotion 
des journées qu’il a passés dans de vastes forêts assez 
sauvages ou au bord de rivières limpides quand il chassait 
ou pêchait (eh oui !). Un texte un peu crépusculaire.
Éditions Médial – Sang de la Terre – www.sangdelaterre.fr – 
2e trimestre 2012 – 126 pages – 13,50 €.

l’effondrement 
de l’idéologie de progrès
simon CharBonnEau

Très tôt sensibilisé à la défense de 
l’environnement par les deux précur-
seurs de « 
qu’ont été son père, Bernard Char-

bonneau, et le philosophe Jacques Ellul, Simon 

plus générales sur la recherche de nouveaux modes 
de vie, sur la relocalisation de la consommation, sur 
les possibilités d’habiter ensemble et « autrement », 
sur l’invention en cours d’une démocratie plus 
citoyenne, sur une réappropriation plus générale 
du monde par la société civile… Se démarquant de 
l’inertie et du manque d’imagination des pouvoirs 
économiques et politiques dominants, des initiatives 
et de nouveaux modes de mobilisation ont d’ores 
et déjà commencé, un peu partout sur la planète, à 
« déconstruire la globalisation libérale » et à esquisser 
une « post-mondialisation » solidaire et respectueuse 
de l’environnement.
Éditions Les liens qui libèrent – novembre 2012 
– 326 pages – 22,90 €.



Ce m
ois-ci, Ivan Constantin (w

w
w

.ivanconstantin.fr) nous propose une photo de Philippe, éleveur bovin près d’Aigurande, dans l’Indre et de Jean-Pierre, retraité. Q
uand arrive la 

période du vêlage, Philippe a besoin de plusieurs cordes qu’il fabrique lui-m
êm

e et Jean-Pierre n’hésite jam
ais à lui donner un coup de m

ain. 


