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L’éducation à l’environnement 
pour le développement local 

e ses prémices il y a plusieurs décennies, à l’avènement de la notion de développement 
durable, les contours de l’éducation à l’environnement ont évolué, sans être toutefois 
clairement tracés (ont-ils besoin de l’être ?). L’éducation à l’environnement, à laquelle on 
a ajouté dans les années 1990 un « vers le développement durable », voire un « pour 

un développement durable » et qui tend à devenir dans le langage institutionnel une éducation 
« au développement durable » (où l’environnement a disparu), fait son chemin au gré des circu-
laires et des modes. Dans un contexte où l’injonction au développement durable est palpable et 
face aux enjeux écologiques de notre siècle, la contribution de l’éducation à l’environnement au 
développement d’une pensée critique et à la construction, tout au long de leur vie, de citoyens 
désireux et capables d’asseoir de nouveaux paradigmes de développement, semble plus qu’indis-
pensable. Aujourd’hui, des démarches d’éducation à l’environnement, initiées pour certaines il y 
a longtemps, prennent en compte diverses problématiques des territoires (mixité des populations, 
co-existence des activités, aménagement…) et mettent en œuvre des actions qui impliquent des 
acteurs de natures différentes. Concertées et transversales, elles apparaissent mieux à même de 
répondre aux objectifs ambitieux de l’éducation à l’environnement qui passe peut-être aussi par 
une éducation au territoire. En cette période où les acteurs de l’éducation à l’environnement et 
au développement durable tiennent leurs Assises nationales et décident d’une stratégie pour les 
années à venir, nous avons souhaité mettre en avant l’intérêt et les formes que peut prendre une 
éducation à l’environnement motrice de développement local. ■
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(des plus petits au plus grands), peuplent 
le paysage en évolution de l’éducation à 
l’environnement. Trois types d’approche 
(non exclusifs) sont souvent distingués : 
une éducation au su jet de l’environne-
ment (complexité des mi lieux, interactions 
des êtres vivants…) permet un accès à 
la connaissance et au développement de 
l’esprit critique, conditions d’exercice de 
la citoyenneté ; une éducation par et dans 
l’environnement dé veloppe le contact sen-
sible et la relation directe avec « les cho ses 
et les gens » ; enfin, l’éducation pour l’en-
vironnement privilégie l’action de citoyens 
éco-responsables, acteurs conscients des 
problèmes environnementaux2. 

DévEloppEMEnt 
DE Son EnvironnEMEnt
Que les acteurs se retrouvent dans une 
ou plusieurs de ces approches, la plupart 
partagent en tous cas dans leurs activités 
un lien fort avec leur environnement, leur 
territoire. Partir de problèmes vé cus par 
l’apprenant (aménagement d’un espace, 
pollution, nuisance…), replacés dans le 
con   texte dans lequel il évolue (ac teurs, his-
toire, enjeux…), constitue le point de départ 
pour la mise en œuvre des projets péda-
gogiques d’éducation à l’environnement. 

S’il semble n’exister que peu de relations 
formelles entre les acteurs du développe-
ment local et les associations d’éducation 
à l’environnement, ces dernières peuvent 
très bien intégrer une dimension territo-
riale forte dans leur projet (cf. pVIII). « Au-
jourd’hui, la proximité est un des premiers 
mots clés de l’éducation à l’environne-
ment. “ J’apprends à me vivre comme res-
ponsable de ce territoire ” est une ambition 
très forte de l’éducation à l’environnement 
dans sa di mension ci  toyenne, estime Ro-
land Gérard, co-directeur du Réseau école 
et nature3. C’est aussi de cela qu’il s’agit, 
apprendre à vi  vre au con tact du vivant, 
à être humain, à être ci toyen, à s’inscrire 
dans le produire et le consommer... » (cf.
pVI-VII). D’autres, à l’ima ge des Parcs natu-
rels ré gionaux (PNR) se disent d’ailleurs 
engagés dans une dé mar che « d’éducation 
au territoire » qui im  plique, selon eux, « la 
connaissance des pa trimoines  na turels 
et culturels, la prise en compte de leur 
préservation et plus globalement la ges-
tion du territoire dans toutes ses compo-
santes, géographiques, institutionnel les, 
humaines… L’enjeu étant d’inciter les 
jeunes à être acteurs de leur territoire ». 
Les Centres permanents d’initiatives pour 
l’environne ment (CPIE) ont, pour leur part, 

e 30 janvier dernier se tenaient à 
Dijon les Assises régionales de l’édu-
cation à l’environnement et au déve-

loppement durable (EEDD) en Bourgo gne. 
Aujourd’hui, bailleurs sociaux, of  fices de 
tourisme et animateurs territoriaux expri-
ment un besoin croissant d’accompagne-
ment pour mieux prendre en compte les 
enjeux du développe ment du rable et ré -
pondre de manière efficace aux con traintes 
environnementa les imposées. Partant de 
ce constat, les organisateurs dé cidaient 
de consacrer une partie de ces Assises à 
« la place de l’EEDD dans les politiques 
con cer tées et les schémas di  recteurs ». 
« En Bourgogne, le Schéma régional du 
climat, de l’air et de l’énergie [document 
cadre traduisant en région les engage-
ments du Grenelle en matière de climat 
et d’énergie] a réellement pris le temps 
d’une concertation autour de l’éducation 
au développement durable. En général, si 
les institutions ont conscience de son im-
portance, elle reste dans les intentions et 
difficile à mettre con crètement en œuvre », 
explique Christine Cou durier, chargée de 
mission à Alterre Bourgogne. Éducation 
et/ou sensibilisation à l’environnement, 
pour, vers, sur, par, au développement du-
rable… Multiples sont les expressions (cf. 
encadré p.III) pour désigner « une éduca-
tion qui a pour but d’amener les individus 
et les collectivités à saisir la complexité de 
l’environnement tant naturel que créé par 
l’homme, complexité due à l’interacti vi -
té de ses aspects biologiques, physi ques, 
sociaux, économiques et culturels »1. 
Derrière cette « définition générale » (et 
donc pratique…) se cachent plusieurs 
décennies d’histoire de puis les premières 
« classes promena des » de la fin du XIXe 
siècle. Une grande diversité d’acteurs ainsi 
qu’une multitude de pratiques et de visées 
différentes selon les « publics » concernés 
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L’éducation à l’environnement 
à la rencontre du territoire    

Les acteurs de l’éducation à l’environnement doivent composer avec de nouveaux 
« partenaires » et donner un sens à la notion de développement durable. 
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revendi qué depuis leur création au début 
des années 1970, deux activités : l’éduca-
tion, sensi bilisation de tous à l’environne-
ment et l’accompagnement des territoires 
en ter mes d’ingénierie de projet. « Les CPIE 
ont toujours agit sur le terrain, en revanche 
no tre approche du territoire est peut-être 
en train de changer, se questionne Brigitte 
Giraud, directrice de l’Union nationale des 
CPIE. Si avant on considérait que de toutes 
façons on ne pouvait pas parler et avoir 
une approche sensible de l’environnement 
en étant “ hors-sol ”, aujourd’hui on essaie 
peut-être de davantage sensibiliser aux 
écosystèmes. Dans une vision de relocali-
sation des modes de vie, il s’agit de faire 
comprendre que tout ne se fait pas partout 
et que les territoires ont des spécificités 
géo graphiques et historiques. »
De nouveaux acteurs non professionnels 
n’ont pas attendu « l’avènement » de la 
no  tion de développement durable pour 
s’intéresser à l’éducation à l’environnement 
(cf. pV), néanmoins celle-ci change quelque 
peu la donne. Dès le début des années 
1990, l’éducation nationale saupou dre ses 
circulaires d’EEDD (la notion est générali-
sée en 2004 quand l’EEDD fait son entrée 
à l’école, de la maternelle à la terminale) 

EntrE ouvErturE à la CoMplEXité Et pErtE DE SEnS

et, dans le même temps, la préoccupation 
pour le « développement durable » dif-
fuse dans l’ensemble de la société. « Une 
des conséquences de la généralisation de 
la notion, assez opportuniste, de déve-
loppement du rable a été l’arrivée dans le 
champ de l’éducation à l’environnement de 
nouveaux acteurs comme des fondations 
ou des en trepri ses, analyse Dominique 
Bachelart, maî tre de conférence en science 
de l’éducation à l’Université de Tours. Ce 
n’est pas un problème en soi mais bien 
souvent ces nouveaux acteurs confondent 
éducation et communication… Ils mènent 
des actions sans inviter une seule seconde 
à se poser des questions sur notre modèle 
de société. Il s’agit bien souvent de changer 
sans rien changer. » 

avEnir DuraBlE
La reconnaissance de l’éducation à l’envi-
ronnement et son « institutionnalisation » 
(même si à l’école, cet « enseignement » 
reste assez léger…) ont, d’un côté, per-
mis une professionnalisation du secteur et 
une prise en compte des ses enjeux plus 
large. Elles ont, d’un autre côté, induit 
de nouvelles logiques d’acteurs (cf. pIV). 
« Dans nos relations aux élus, nous devons 

être vigilants face au risque d’instrumen-
talisation, indique Roland Gérard. Les 
appels d’offres sont une stérilisation de 
l’initiative sociale et peuvent nous mettre 
en concurrence en tre nous ce qui est une 
aberration quand, par nature, on essaie 
d’apprendre la so lidarité… » Depuis quel-
ques années, des es paces territoriaux de 
concertation en matière d’éducation à 
l’en vironnement s’organisent de façon 
plus ou moins formelle et à différentes 
échelles. En Poitou-Charentes, plusieurs 
espaces infra-régionaux existent, comme 
le Réseau d’éducation à la nature, à l’envi-
ronnement et au territoire (Renet) dans le 
Marais Poitevin ou le Réseau des ac teurs 
du développement durable de l’agglomé-
ration rochelaise (Raddar) à La Rochelle. 
Ces réseaux locaux regroupent des asso-
ciations, des institutions (parc, cham bre 
consulaire), des collectivités… Pour Chan-
tal Gaudichau, di  rectrice du Graine Poitou-
Charentes4, « cette forme d’organisation 
est très intéres sante car elle favori se une 
meilleure con naissance entre les acteurs 
et leurs champs de compétences. Cela 
permet de dé velopper des pro jets plus 
ambitieux que les structures n’auraient pas 
pu porter seules. La relation avec les col-
lectivités territoriales est aussi privilégiée : 
être dans la co-construction peut éviter la 
mise en marché, les appels d’offres systé-
matiques, au profit de vrais partenariats ». 
L’élaboration d’un avenir plus soutenable 
commence peut-être au bout de la rue. 

■ HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

1 - Défi nition donnée lors de la Conférence 
intergouvernementale sur l’éducation relative à 
l’environnement organisée par l’Unesco à Tbilissi 
en 1977.

2 - Histoires et facettes de l’éducation à l’envi-
ronnement, article d’Henri Labbe, paru dans le 
dossier du n°336 (juin 2007) de Transrural : La 
ferme, nouveaux champs pédagogiques. 

3 - Créé en 1983, le Réseau école et nature met 
en relation des éducateurs, des agents de l’État 
et des collectivités publiques, du secteur privé, 
etc., pour « mieux travailler dans le sens d’un 
développement durable ».

4 - Le Groupe régional d’animation et d’initiation 
à la nature et à l’environnement (Graine) Poitou-
Charentes se donne pour missions la rencontre 
des acteurs, l’échange des informations, savoirs 
et compétences, la formation et la recherche 
pédagogique pour faire progresser l’éducation à 
la nature et à l’environnement.

Éducation à l’environnement, pour, vers, sur, par, au développement durable… Si certains 
jonglent avec les expressions en les employant parfois comme synonymes, d’autres restent 
précis et circonspects quant au sens profond des glissements sémantiques que le secteur de 
l’éducation à l’environnement connaît depuis la généralisation du concept de développement 
durable. « Éduquer à l’environnement ou édu quer au développement même durable sont a 
priori deux finalités différentes de l’éducation », se demandait Philipe Baratel du Réseau école 
et nature, dans un numéro spécial (août 2007) de leur publication L’Encre verte con sacré à 
l’éducation à l’environnement et au développement durable. Il concluait en remarquant : « Si 
l’on s’en tient aux discours sur le développement durable (depuis Rio jusqu’à Johannesburg) 
notre projet d’éducation à l’environnement s’inscrit bien dans un développement durable. 
Si l’on s’en tient maintenant aux décisions politiques inexistant es ou peu courageuses, de 
mise en œuvre de cette stratégie de développement durable, alors il faut continuer à occuper 
le terrain d’une manière offensive pour que les valeurs que nous défendons guident cette 
éducation au développement qui s’impose à nous. » Les discours ont-ils changé, les décisions 
politiques sont-elles plus courageuses aujourd’hui qu’il y a cinq ans ? En tous cas, pour 
Dominique Bachelart, maître de conférence en science de l’éducation à l’Université de Tours, 
« on sent aujourd’hui chez les professionnels de l’éducation à l’environnement une lassitude ; 
ils en ont marre de débattre du développement durable. Pour les jeunes générations qui se 
forment, le développement durable est un allant de soi. Entre ces deux postures, il y peu de 
place pour continuer à travailler la notion dans l’espoir de lui donner du sens ». Et donc, un 
enjeu d’autant plus grand à le faire…
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Dans la Loire, le Cildea mène depuis une vingtaine d’années des actions d’éducation à 
l’environnement. L’association est aujourd’hui reconnue pour sa démarche.

un savant tissage de partenariats 
avec les collectivités

e Centre d’initiatives locales pour le 
développement de l’emploi et des 
activités (Cildea) a été créé en 1990 

dans un secteur plutôt rural, à Boën en 
centre Loire, pour répondre à un besoin en 
termes de développement local. Des agri-
culteurs, des enseignants, des travailleurs 
sociaux s’interrogeaient non sans crainte 
sur l’avenir de leur territoire qui venait de 
perdre beaucoup d’emplois ainsi que sur 
le devenir de son agriculture, notamment 
en moyenne montagne. Tourné en priorité 
vers le secteur agrico le, avec de l’accueil 
social à la ferme, l’accompagnement 
d’agriculteurs bénéfi ciaires des minima 
sociaux ou encore son chantier d’inser-
tion, le Jardin d’Astrée, le Cildea déve-
loppe aussi depuis ses dé buts des activités 
d’éducation à l’environnement et au dé-
veloppement du  rable (EEDD). Au départ, 
des agriculteurs et des enseignants de 
l’association ont créé un réseau de fermes 
ouvertes aux écoliers, le tout étant piloté 
par un salarié du Cildea. La diffi culté de 
fi nancer le poste et l’émergence de fermes 
pédagogiques sur le territoire ont conduit 
l’association à arrêter ; néanmoins une 
dynamique, re  con nue par les élus locaux 
et d’autres as sociations, était née… 

SE forMEr Et MoBiliSEr
L’équipe du Cildea s’est alors mobilisée 
pour développer ses compétences en ma-
tière d’EEDD, démultiplier les parte na riats 
de terrain qui pour certains étaient déjà 
très forts. Vers l’an 2000, l’association a 
commencé à mener des actions de sen-
sibilisation sur les déchets (tri, composta-
ge…) auprès du grand public et des sco-
laires pour la Communauté de communes 
du Pays d’Astrée. Elle a également pris en 
charge le volet communication du Contrat 
de rivière porté par le Syndicat mixte du 
bassin versant du Lignon, de l’Anzon et du 

Vizézy. Le processus était lancé et l’asso-
ciation a alors proposé ses services à la 
Communauté d’agglomération Loire-Forez 
toute proche, à d’autres communautés 
de communes, au conseil général… Par 
ses actions, le Cildea entend donner aux 
enfants, mais pas seulement, des élé-
ments de compréhension, des clés pour 
faire des choix ; il s’agit, par l’apport de 
connaissances, de mettre les personnes en 
situation de réfl échir, plutôt que d’arriver 
avec des solutions toutes faites et un côté 

moralisateur. Cette posture est d’ailleurs 
parfois à défendre devant les élus qui sont 
aussi les fi nanceurs.

fortE DEManDE Du politiquE 
Le métier d’animateur EEDD est exigent, 
a fortiori au Cildea, où le poste requiert 
aussi des compétences de développement 
et de gestion. Depuis plusieurs années, 
l’association adhère au Groupe régional 
d’animation et d’initiation à la nature et 
à l’environnement (Graine), au collectif 
départemental de différentes structures 
de l’EEDD, informel certes, mais qui favo-
rise les échanges, une coordination dans 
les réponses aux collectivités et parfois 
une mutualisation de moyens (formation, 
veille réglementaire…).

c
iL

d
ea

 

Intervention avec un médecin nutritionniste de l’hôpital de 
Feurs (Loire) auprès de scolaires lors de la manifestation 

« Ayez la fraîche attitude ».

Quelque part, les collectivités attendent 
une complémentarité de nos actions 
d’EEDD avec les leurs en matière de déve-
loppement durable, voire un retour sur in-
vestissement. Elles tiennent aujourd’hui à 
travailler avec une association locale, qui 
connaît le territoire et y est impliquée... 
pour plus « d’effi cacité », même si cette 
notion reste diffi cile à appréhender à court 
terme. Un des principaux bénéfi  ces pour 
les collectivités est lié à leur impossibilité 
d’internaliser ces actions car leurs compé-
tences générales ne concernent jamais 
di   rectement l’EEDD et qu’il leur est donc 
souvent diffi cile de justifi er un poste. 
Les programmes d’actions (comme les 
Contrats de rivière) dépendent de procé-
dures et de choix po litiques qui peuvent 
changer, avec nous elles s’affranchissent 
des questions de re crutement, en nous 
utilisant un peu comme une variable 
d’ajustement. À nous de composer avec 
car nous y avons aussi notre intérêt : nous 
pouvons recruter une personne mieux 
qualifi ée, pour un emploi plus gratifi ant et 
la réponse n’en sera que meilleure. Nous 
travaillons à la qualité de nos prestations 
et avons construit de solides partenariats, 
que deux changements de personnels 
successifs n’ont pas ébranlé. En 2012, 
l’Inspection de l’Éducation nationale a 
souhaité valider notre présence dans les 
classes. Une convention a été signée, qui 
reprend une méthodolo gie co-construite, 
explicite le principe des interventions et 
leur intérêt au regard des programmes. 
Dans la mesure où elle alourdit seulement 
un peu les procédures, c’est une forme de 
reconnaissance professionnelle que nous 
avons appréciée. 

■ XAVIER DEJOB (CILDEA)

Plus d’infos : www.reseaucocagne.asso.fr/
jardins/boen.htm. 
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«

Les actions d’éducation à l’environnement menées par les agriculteurs, aujourd’hui 
partenaires pédagogiques à part entière, s’appuient sur le territoire tout en pouvant être 
motrices de son développement.

Sensibiliser dans les fermes 
et créer des dynamiques locales 

Dans notre région, près de 80 
agri culteurs font de l’accueil pé-

dagogique sur leur ferme.», estime Laura 
Jacob, ancienne salariée de la Fédération 
régiona le des Civam en Languedoc-Rous-
sillon. De puis le début des années 1990, 
certaines fer mes ouvrent leur portes aux 
enfants, en partenariat avec les équipes 
pédagogiques scolai res. « Chaque agri-
culteur accueillant a ses propres activités 
d’éducation à l’environnement, des anima-
tions inventées par lui-même ou trouvées 
au hasard d’Internet. Certains rencontrent 
des difficultés à adapter leur discours en 
fonction de l’âge des enfants sans compter 
que sur un atelier fromagerie, par exemple, 
on ne peut pas faire une animation pour 
plus de dix élèves, explique Laura Jacob. 
On a organisé des temps de rencontres 
en 2012 entre agri culteurs et enseignants 
pour adapter l’accueil pédagogique à la 
ferme en fonction des programmes sco-
laires mais aussi pour mobiliser plus de 
professeurs. » Cinq thématiques, comme 
le lien d’une ferme à son environnement 
ou le cycle de vie d’un produit alimentaire, 
ont été défi nies et pour chacune d’entre 
elles huit à dix jeux ont été créés. « On a 
réalisé ainsi une mallette pédagogi que 
dénommée Enquêtes d’agriculture à des-
tination des agriculteurs en lien avec les 
enseignants, raconte Laura Jacob. Certains 
jeux doivent être encore testés sur le terrain 
mais déjà deux formations d’utilisation à la 
mallette ont eu lieu. » 

DéBouChéS 
pour lES proDuCtEurS loCauX
Toujours en Languedoc-Roussillon, les 
agriculteurs du Civam bio 66 ont été sol-
licités dès 2010 pour participer à un projet 
associant le Comité départemental d’édu-
cation pour la santé, les associations Terres 

vivantes, Nature & Progrès, Slow Food 
Roussillon et les Jardins écoles Slow Food. 
Destiné aux structures petite enfance du 
département des Pyrénées-Orientales, le 
programme « Plaisir, nature et santé dans 
mon assiette », a pour objectif de sensibi-
liser à une approche globale de l’alimen-
tation les enfants mais aussi les élus, les 
parents et les cuisiniers de la restauration 
collective (cf. encadré). « Trois communes 
pilotes ont été désignées en 2012. Les 
agriculteurs du Civam sont associés 
comme partenaires pédagogiques à tra-
vers l’accueil à la ferme pour des échanges 
parents-enfants autour de l’alimentation 
biologique, indique Alenka Mas du Civam 
bio 66. Cinq agriculteurs interviennent 
dans les crèches et les écoles maternelles 
pour faire de l’éducation à l’environne-
ment et au goût, de l’éveil sensoriel, des 
recettes participatives avec les parents et 

leurs enfants… » Financé par l’Agence 
régionale de santé et la Direction régionale 
de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt ainsi que par le conseil général, le 
projet est également soutenu par les com-
munes pilotes qui, par exemple, mettent 
à disposition des bus pour les visites à la 
ferme. « Il y a un enjeu de développement 
économique pour les producteurs : il existe 
plus de 250 structures d’accueil de la pe-
tite enfance dans les Pyrénées-Orientales 
qui peuvent offrir des débouchés, rajoute 
Alenka Mas. Des liens se sont tissés entre 
les agriculteurs et la Communauté de com-
munes de Roussillon Conflent [à laquellle 
appartient l’une des communes pilotes] : 
les producteurs locaux se sont déjà ras-
semblés pour pouvoir répondre à un appel 
d’offres afin d’introduire des repas bio 
dans l’ensemble des écoles du territoire. »

■ MICKAËL CORREIA (TRANSRURAL)
ferme en fonction des programmes sco-
laires mais aussi pour mobiliser plus de 

. » Cinq thématiques, comme 
le lien d’une ferme à son environnement 

unE éDuCation à l’EnvironnEMEnt pour lES aDultES ?

Si l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) s’adresse en priorité 
aux « générations futures », la mobilisation des adultes devient primordiale pour les acteurs 
de l’éducation à l’environnement dont beaucoup revendiquent la notion « d’éducation 
à l’environnement pour tous et tout au long de la vie ». Chantal Gaudichau, directrice du 
Groupe régional d’animation et d’initiation à la nature et à l’environnement (Graine) Poitou-
Charentes, préfère éviter de parler « d’éducation » pour les adultes et privilégie les notions 
de sensibilisation d’information et de formation. Selon elle, beaucoup d’élus locaux doutent 
de « l’effi cacité » de l’EEDD pour les adultes, considérant qu’on ne peut pas faire changer ce 
public… « Or nous ne croyons pas tant à un changement des pratiques des gens par la loi, 
qu’aux démarches volontaires qu’il faut accompagner, estime-t-elle. La sensibilisation à l’envi-
ronnement des adultes passe par l’accompagnement à la prise de conscience et à la capacité 
d’agir pour rendre possible la participation au débat public. » Si les occasions de s’adresser 
à un public d’adultes sont multiples (événements ponctuels, lieux de passage, festivals…), 
les modalités d’intervention restent à inventer. Pour Chantal Gaudichau, l’introduction d’un 
volet sensibilisation à l’environnement dans les dispositifs de formation  professionnelle est 
un autre enjeu majeur : « Nous bataillons par exemple pour l’introduction d’EEDD dans la 
formation professionnelle initiale et continue, en concentrant pour le moment nos efforts sur 
les Centres de formation d’apprentis, mais tout reste à faire… »
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Dans le Doubs, des acteurs de l’éducation à l’environnement 
et du développement local se mobilisent pour former, 
informer et organiser une réflexion citoyenne globale 
sur un projet d’implantation d’éoliennes. 

dont une partie s’effectue dans le cadre de 
l’insertion par l’activité économique. Ces 
différentes activités servent de support 
à des actions d’éducation à l’environne-
ment s’adressant à de multiples publics ; 
TRI témoigne par l’exemple de démarches 
qui tendent vers un développement (plus) 
durable et sensibilise en « montrant » des 
possibles. Dans l’association, plusieurs 
commissions animent des réflexions qui 
cherchent à associer la population locale 
aux réflexions de développement territorial. 
Ainsi, les habitants mobilisés par le projet 
de la ZDE « Quingey Val-Saint-Vitois » et la 
commission « consommation citoyenne » 
de l’association TRI ont organisé le 14 dé-
cembre dernier une réunion d’information 
posant les questions : « Quelles implica-
tions citoyennes dans le projet éolien ? », 
« Avec quels objectifs ? », « Comment le 
territoire dans son ensemble peut-il s’ap-
proprier ce projet ? » Beaucoup des 80 
participants présents ont relevé un manque 
certain d’information et une curiosité à vou-
loir imaginer les choses différemment. 

l y a cinq ans, lors du Grenelle de 
l’environnement, la France réaffirmait 
l’adoption des résolutions européennes 

en matière énergétique1 et se fixait comme 
objectif majeur de porter à au moins 23%, 
en 2020, la part des énergies renouve-
lables dans la consommation énergé-
tique2. Dans un contexte où le gaspillage 
et la précarité énergétique s’accroissent, 
nombre d’observateurs estiment que 
ces engagements auront du mal à être 
tenus. Cependant, la transition énergé-
tique est en marche et les territoires s’y 
impliquent selon des approches très di-
verses. Certains d’entre eux ne remettent 
en question qu’une modeste part de notre 
modèle de développement et, pire, font 
l’économie de la réflexion sur nos modes 
de consommation et sur l’idée même de 
sobriété énergétique. Le recours aux éner-
gies renouvelables, sources de nouvelles 
richesses pour les territoires, doit non seu-
lement prendre en compte les aspects de 
production, de transition, de sobriété et 
d’efficacité énergétiques mais aussi leur 
modèle de développement, de l’investis-
sement à la gestion des installations. C’est 
un pari d’avenir, où le territoire peut rester 
maître de nombre d’orientations. 
Pour des installations de parcs éoliens, 
des territoires à l’image de celui du Lo-
mont en Franche-Comté ou de ce qui se 
dessine à Quingey dans le Doubs, des 
« développeurs » soutenus par des fonds 
d’investissements étrangers proposent 
des marchés « clés en main » aux com-
munes qui échangent un droit d’exploiter 
(pouvant aller de 30 à 60 ans !) contre 
loyers et taxes afférentes. Les enjeux de 
gouvernance des outils et les recettes de 

production échappent ainsi aux territoires. 
Ces situations constituent d’excellents 
« supports » de concertation, où les élus 
doivent repenser et réinventer des modes 
de faire et associer les différents acteurs, 
les investisseurs, les « développeurs » 
pour définir ensemble de nouveaux mo-
dèles de coopération. 

organiSEr la ConCErtation 
Le 21 janvier dernier, le préfet du Doubs 
signait l’autorisation de création de la Zone 
de développement de l’éolien (ZDE) « Quin-
gey Val-Saint-Vitois ». Ce projet de parc éo-
lien, déposé à la préfecture en juin 2012, est 
porté par la Communauté de communes du 
Canton de Quingey et par celle du Val-Saint-
Vitois ; il consiste en l’implantation de huit 
machines réparties sur trois communes. La 
société de consultants Opale énergies natu-
relles développe le projet, bénéficie d’une 
promesse de bail avec un droit d’exploiter 
lui permettant de déposer les permis de 
construire. Opale Velocita, filiale du fonds 
d’investissement américain Riverstone hol-
ding, spécialisé dans le pétrole et les gaz de 
schiste, assurerait l’investissement global et 
recevrait donc les dividendes du vent (en de-
hors des taxes, des loyers et d’un retour sur 
des mesures financières dites d’accompa-
gnement). Ces derniers échapperaient ainsi 
au territoire. Il y a quelques mois, des habi-
tants des cantons concernés, en lien avec la 
commission « consommation citoyenne » 
de l’association TRI3 ont découvert ce pro-
jet et ont commencé à s’y intéresser. TRI est 
une association de développement local, 
installée à Quingey, qui combine plusieurs 
activités (une ressourcerie, une blanchisserie 
et la gestion d’un espace naturel sensible) 

Quel modèle de 
développement pour l’éolien ? 
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Le recours aux énergies renouvelables doit prendre 
en compte les aspects de production et de transition 

énergétique mais aussi leur modèle de développement, 
de l’investissement à la gestion des installations.
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inCitEr au portagE loCal
DES invEStiSSEMEntS D’avEnir
Il n’y a pas forcément grand-chose à inven-
ter, il s’agit d’abord de s’informer, de se 
nourrir d’expériences voisines (parc de Cla-
mecy dans la Nièvre, de Chamole dans le 
Jura, Éoliennes en Pays de Vilaine, Réseau 
Taranis en Bretagne…) et d’amplifi er les 
contributions collégiales. Les participants se 
sont également insurgés contre le fait que, 
pour un projet local de 30 millions d’euros, 
ce sont des puissances fi nancières étran-
gères qui interviennent et non des acteurs 
locaux ou nationaux… Une partie des élus 
présents ne semblaient pas vraiment concer-
nés par ce point, trop heureux de trouver 
des fi nanceurs extérieurs pour satisfaire 
aux exigences de la transition énergétique 
nationale. Suite à cette rencontre, un collec-
tif s’est structuré pour tenter d’instiller une 
dynamique d’information et de formation et 
permettre la confrontation des différentes 

perspectives de portage de ce projet. Une 
réunion, sur le thème « Quel développement 
éolien en Franche-Comté ? », organisée le 17 
janvier dernier dans le cadre d’un débat 
public et soutenue par la Direction régionale 
de l’environnement, de l’aménagement et 
du logement de Franche-Comté et le conseil 
régional, montre combien il est important 
de nourrir le sujet. Et de ne pas se précipiter.
Par les débats, les actions de sensibilisation 
et la mobilisation autour du projet de ZDE 
« Quingey Val-Saint-Vitois », il y a la volonté 
de donner de l’information, d’apporter une 
approche complexe pour que les habitants 
et les élus aient les moyens de se position-
ner conjointement. Il s’agit aussi d’interpel-
ler d’égal à égal les « développeurs » et pro-
moteurs afi n de réfl échir à la globalité des 
enjeux.
Les Commissions nationales de transition 
énergétique, qui organiseront en région le 
débat national, sont bien évidemment des 

lieux à investir, des espaces relais pour re-
dire que, face à l’urgence de cette transition 
énergétique, il est aussi urgent de prendre 
son temps. Les processus d’animation ter-
ritoriale s’effectuent sur des temps longs, 
ils ne s’opposent pas au changement mais, 
bien au contraire, nourrissent l’enjeu vital 
du développement d’une véritable démo-
cratie environnementale.

■ JEAN-FRANÇOIS DUGOURD 
(AFIP BOURGOGNE-FRANCHE COMTÉ, PRÉSIDENT DE TRI)

1 - Objectif des « 3 x 20 en 2020 » : diminuer 
de 20% des émissions de gaz à effet de serre, 
diminuer de 20% la consommation d’énergie et 
augmenter de 20% la part des énergies renou-
velables dans la consommation.

2 - www.legrenelle-environnement.fr/IMG/pdf/
memento_maires.pdf. 

3 - Plus d’infos sur TRI ou « comment mettre la 
protection de l’environnement au service de 
l’emploi et l’emploi au service d’environne-
ment  » : www.association-tri.com. 

L’environnement et le lien social 
comme moteur 

Le territoire du Mené [en centre Bre-
tagne] traverse une mu ta  tion his-

torique que les statistiques disponibles 
peinent à cerner : hier société marquée par 
l’agriculture-élevage et par la transmission 
du patrimoine familial ; aujourd’hui, une re-
composition sociale ina chevée marquée par 
le poids des salariés de l’agroalimentaire et 
des employés de services, à la recherche de 
bien être individuel et familial », écrit Paul 
Houée, sociologue natif du Mené1. L’his-
toire, des années 1960 à nos jours, de « [ce] 
pays qui ne veut pas mourir », est l’un des 
exemples de développement rural « ascen-
dant » les plus connus de France. Parmi les 
nombreux acteurs de cette expérience, il y a 
l’association Mené initiatives rurales (Mir). 
Créée en 1997 et portée à ses début sur tout 
par des agriculteurs, elle se donnait comme 
objectifs d’accompagner de nouvelles acti-
vités rurales (en agriculture, ar tisanat, éner-
gies renouvelables), d’améliorer la qualité 
de vie des habitants, la participation des 
femmes, les liens sociaux entre ruraux et 

avec les urbains et de transmettre, échan-
ger, diffuser des savoirs et des connais-
sances dans les domaines de l’environ-
nement, du milieu et du patrimoine rural, 
en particulier vers le monde scolaire. « Mir 
est un laboratoire d’idées qui, une fois 
lancées gagnent en autonomie, explique 
Jean-Marc Potier, facteur et administrateur 
de l’association. Ces der niè res années, 
les nombreuses réalisations, notamment 
en matière d’énergies renouvelables, ont 
drainé pas mal de forces vive en dehors 
de Mir. Les administrateurs et leurs préoc-
cupations ont changé, sachant que nous 
sommes, comme toutes les associations, 
confrontés à la problématique du renou-
vellement des bé névoles. » En 2012, l’as-
sociation a donc souhaité revoir son projet 
au regard des évolutions de son équipe, 
moins agricole mais toujours rurale. « Je 
pense que nous avions aussi besoin de 
recentrer nos activités, estime Jean-Marc 
Potier. Nous avons des compétences en 
animation, le travail avec les enfants nous 

plaît et il y a sur notre territoire un fort 
potentiel environnemental non exploité. » 
Pour toutes ces raisons, l’éducation à l’en-
vironnement s’impose aujourd’hui comme 
l’un des éléments les plus structurants de 
Mir, « mais toujours dans une perspective 

« lES proJEtS D’avEnir Sont 
ConStruitS Sur DES valEurS 
huMainES. ça fait auSSi partiE DE 
l’éDuCation à l’EnvironnEMEnt »

de lien social, les projets d’avenir sont 
construits sur des valeurs humaines, il 
faut que les gens se rendent compte qu’ils 
font des choses bien, s’empresse d’ajouter 
Jean-Marc Po tier. Ça fait aussi partie de 
l’éducation à l’environnement ». 

■ HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

1 - Le Mené, Territoire pionnier ou, « le récit 
d’une aventure commune écrit par l’un de ses 
promoteurs » – janvier 2013.

«
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ouvez-vous nous présenter l’as -
sociation et nous rappeler les origines 
du projet Garrigue ?

Manuel Ibanez : L’association des Écolo-
gistes de l’Euzière1 a été créée en 1974 par 
des naturalistes et s’intéresse à tout ce qui 
touche à la diffusion et à la vulgarisation 
de l’écologie scientifi que. Elle a toujours 
travaillé sur les garrigues héraultaises et 
gardoises à travers une approche natura-
liste et l’animation nature. Ces milieux ont 
cependant subi d’importantes modifi ca-
tions : la fi n de l’agriculture paysanne locale 
a entraîné la fermeture du paysage et le 
développement de grosses agglomérations 
a favorisé l’étalement urbain. Le projet Gar-
rigue a débuté en 2005-2006 avec l’expo-
sition itinérante « Mais où sont passées nos 
garrigues ? » pour aller à la rencontre des 
communes, se questionner sur l’avenir de 
ces espaces. L’objectif était de collecter les 
représentations que chacun se fait des gar-
rigues, sur le terrain, avec les habitants, les 
acteurs locaux. Le tout était accompagné de 
sorties de terrain, d’animations nature pour 
tous publics et de débats participatifs. Nous 
avons été sur plus de quarante sites et vu 
près de 15 000 personnes en quatre ans.

Quels enseignements avez-vous tirés de ce 
projet ?
M. I. : Que nous devions avoir une dé-
marche d’éducation à l’environnement avec 
une approche plus territoriale. Il nous est 
apparu suite à l’exposition qu’il existait un 
territoire des garrigues, avec une même his-
toire, un même paysage, les mêmes usages 
et perceptions. Grâce à cette mobilisation 
de terrain, des individus et des structures 
ont créé le Collectif pour les garrigues, un 
réseau qui regroupe beaucoup d’associa-
tions environnementalistes, de sauvegarde 
du patrimoine mais aussi des acteurs de 

l’agriculture, du tourisme, des élus locaux 
et rassemble une dizaine de communau-
tés de communes. Mais les garrigues 
demeurent un territoire sans projet : elles 
ont une connotation négative et sont vues 
comme des arrière-pays d’agglomération. 
Ce sont des zones de vide d’aménagement, 
à la merci de toutes les ambitions (réserve 
foncière, décharge) alors qu’il y a beaucoup 
d’initiatives éparses en termes de réinstalla-
tion agricole, de circuits courts, etc.

Comment l’éducation à l’environnement peut-
elle aider à défi nir un projet de territoire ?
M. I. : Nous sommes là pour apporter de 
la matière afi n que le débat se fasse. Dans 
un premier temps, il y a eu l’idée de créer 
une encyclopédie vivante des garrigues2 
qui compile de nombreuses connaissances 
(naturalistes, culturelles, patrimoniales, 
etc.) et sert de centre de ressources pour les 
acteurs locaux. Le collectif a aussi lancé un 
projet d’atlas des garrigues, un travail de 
co-écriture d’un état des lieux des caracté-
ristiques et des enjeux du territoire. Ce sont 
des travaux collectifs qui servent à faire de 
la prospective, au service des politiques 
territoriales. On a en quelque sorte un peu 
changé de métier : d’animateur nature aux 
Écologistes de l’Euzière on est devenu ani-
mateur de réseau ! On a donc plus un rôle 

p

Dans l’Hérault et le Gard, l’association des Écologistes de l’Euzières anime le projet Garrigue, 
alliant éducation à l’environnement et développement local. Interview de Manuel Ibanez, 
responsable du projet. 

« L’éducation à l’environnement 
pour être acteur de son territoire »

de facilitateur, de passeur, pour co-construire 
un projet de territoire partagé.
Au sein du collectif, nous travaillons éga-
lement par thématique : l’eau, les chartes 
paysagères, le patrimoine en pierre, la car-
tographie partagée par et pour les habitants 
des garrigues, les confl its d’usage. Au sein 
de la thématique agriculture, des produc-
teurs et des consommateurs se sont ren-
contrés et des Associations pour le maintien 
de l’agriculture paysanne se sont créées. En 
garrigue, on ne peut pas faire une agricul-
ture intensive et le territoire se prête plutôt 
à une agriculture de proximité et de qualité.
L’éducation à l’environnement se fait donc 
ici à plusieurs niveaux : à l’environnement 
en tant que tel (en transférant des connais-
sances), à ce qui nous environne (pour 
mieux comprendre le territoire) mais aussi 
en éduquant à la citoyenneté pour que 
l’aménagement du territoire revienne dans 
le débat public et soit réapproprié par tous. 
L’éducation à l’environnement est en ce sens 
un excellent outil pour expliquer aux gens 
leur environnement, leur donner des bases, 
des connaissances pour être acteur de leur 
territoire. 

■ MICKAËL CORREIA (TRANSRURAL)

1 - www.euziere.org.

2 - www.wikigarrigue.info.
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Les garrigues demeurent un territoire sans projet : elles ont une connotation 
négative et sont vues comme des arrière-pays d’agglomération.


