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Le réseau des Centres d’initiatives pour 
valoriser 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’élabora-
tion d’un autre modèle 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.
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Jérôme Clair nous propose ce mois-ci « Giacomo et la papamobile », une photo prise dans un 
village sicilien en 2008. Cette image est issue d’un travail photographique autour du thème 
du vieillissement intitulé Génération isolée. À travers des portraits réalisés à l’intérieur d’une 
cage de verre, Jérôme Clair veut créer « des icônes archaïques d’une société en pleine mutation, 
en donnant à [ses] modèles la visibilité et le statut d’éternité des pièces de musée ».
www.jeromeclair.blogspot.fr



éditorial

p

prendre des vessies
pour des lanternes  

our sa cinquantième édition, qui se déroulait 
fi n février, le Salon international de l’agriculture 
proposait un nouveau concept : « “ l’agriculture 

au cœur ”… au cœur des hommes… des villes… 
des arts… et de chacun ». Autre nouveauté, cette 
année, non pas un mais sept animaux « égéries » ont 
été choisis pour représenter les espèces présentes au 
Concours général agricole. Ainsi, sur le site Internet 
de l’événement « anniversaire », les curieux, ou ceux 
qui veulent encore y croire, peuvent en un clic tout 
savoir sur la vie de Galilée, 18 mois, cochette Cul Noir 
Limousin (race qui a failli totalement disparaître et qui 
survit aujourd’hui grâce à la passion d’une poignée 
d’éleveurs), sur Lorenzo, 4 ans, bélier de race Mérinos 
de Rambouillet (un seul troupeau en France, moins de 
200 bêtes), mais aussi sur Rubens du Colombier l’âne 
de Provence, Floca de la Prahas le berger de Beauce, 
Douce la chèvre alpine, Aronde la vache normande et 
Upac la jument percheronne. 
En scrutant à la loupe le plan du Salon, on ne trouvait 
pas trace de stands Spanghero ou Comigel dans 
l’espace réservé à « La Gastronomie d’ici et d’ailleurs  », 
ni nulle part d’ailleurs. Ces entreprises spécialisées dans 
l’élaboration de plats cuisinés avaient sans doute mieux 
à faire que de distribuer à des badauds des échantillons 
gratuits du « minerai de viande » (savant mélange 
de raclure de billot agglomérée avec du collagène 
et congelée) qu’ils utilisent comme matière première 
carnée. Mais qu’on se rassure Danone et d’autres 
géants de l’agroalimentaire étaient fi dèles au poste et 
n’ont pas lésiné sur les offrandes. 
On ne trouvait pas non plus, sur le stand de la 
Commission européenne, d’atelier pédagogique 
expliquant pourquoi elle venait d’autoriser de nouveau 
les farines animales (tout en interdisant le cannibalisme) 
pour nourrir les poissons (à partir du 1er juin 2013) puis 
les volailles et les porcs (à partir de l’année prochaine). 
On a essayé de demander à Galilée, la cochette Cul Noir 
Limousin, ce qu’elle en pensait mais, étrangement, elle 
n’a pas répondu.  
 

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE RÉDACTION

I à VIII DoSSIeR CeNTRAL

L’éducation à l’environnement
pour le développement local   
À l’heure où les acteurs de l’éducation à l’environnement et au déve-
loppement durable tiennent leurs Assises nationales, ce dossier met 
en avant l’intérêt et les formes que peut prendre une éducation à 
l’environnement motrice de développement local et qui œuvre à la 
construction, tout au long de leur vie, de citoyens désireux et ca-
pables d’asseoir de nouveaux paradigmes de développement.
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ensemblevivrevivre ensemble

n septembre dernier, le ministre 
délégué à l’Économie sociale et 
solidaire (ESS) et à la Consom-

mation, Benoît Hamon, annonçait la 
préparation d’une loi-cadre sur l’ESS. 
Le Premier ministre avait alors saisi le 
Conseil économique, social et envi-
ronnemental (Cese), l’invitant notam-
ment à réfléchir à comment faciliter les 
reprises d’entreprises par les salariés 
et favoriser le développement local de 
l’ESS. Fin janvier, le Cese émettait son 
avis1, présenté par Patrick Lenancker 
(président de la Confédération géné-
rale des Scop) et Jean-Marc Roirant 
(secrétaire général de la Ligue de 
l’enseignement). 
Si pour les acteurs et les observateurs 

elon une enquête de la Confé-
rence permanente des coordi-
nations associatives (CPCA)1, 

en 2010, une association sur cinq 
avait conclu au moins un marché 
public et 46 % des commandes 
publiques (passant par des appels 
d’offres) ont été mises en œuvre par 
des communes ou des intercommu-
nalités. Toujours d’après la CPCA, les 
raisons invoquées par les collectivi-

E

S

1 - Accessible sur : 
www.lecese.fr.  

2 - Déclaration en 
ligne sur la page du 
« Groupe des entre-
prises » du Cese.  

1 - Dévelop-
pement des 
marchés publics : 
quels impacts et 
solutions pour les 
associations ? – 
CPCA – juin 2012 
– disponible sur : 
http://cpca.asso.fr.  

du secteur de l’ESS, cet avis ne regor-
gera pas de nouveautés ni d’ensei-
gnements majeurs, il a le mérite de 
rappeler quelques données chiffrées 
et de marteler, une fois de plus, qu’au-
jourd’hui l’ESS ne peut plus, être consi-
dérée comme simplement substitutive 
de l’action publique et du service 
public, ou curative des dérives d’un 
modèle qui serait « la vraie écono-
mie ». À noter que la quasi totalité des 
conseillers qui ont voté contre cet avis 
appartiennent au « Groupe des entre-
prises » du Cese (21 des 22 votants 
contre, sur 165 votants au total). Les 
conseillers de ce groupe reconnaissent 
que « développer et moderniser le sec-
teur de l’ESS, à côté des autres formes 

tés pour justifier ce mode de finance-
ment sont la recherche d’efficacité de 
la dépense publique, la volonté de 
transparence pour réduire les risques 
juridiques et la montée en puissance 
des collectivités territoriales dans le 
financement des associations. Pour 
José Menendez, directeur de la Fédé-
ration départementale des Foyers-
clubs du Haut-Rhin, « avec le transfert 
de compétences aux intercommuna-
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Des pistes
pour entreprendre autrement

La commande publique,
c’est pas automatique
Malgré la généralisation du recours à l’appel d’offres, des associations 
et des collectivités montrent qu’il est possible de faire autrement.

Le Conseil économique, social et environnemental vient de rendre son 
avis sur les leviers de développement de l’Économie sociale et solidaire. 

d’entreprises, [leur] paraît souhaitable 
et répond à l’évolution de notre société 
dans laquelle les valeurs et les perfor-
mances sociales, sociétales et environ-
nementales prennent une importance 
croissante [sic] »2. En revanche ils ne 
peuvent que s’opposer à l’une des 
rares propositions nouvelles formulées 
dans cet avis, à savoir celle d’instaurer 
un droit de préférence aux salariés 
pour la reprise d’une entreprise saine, 
en l’absence de transmission familiale, 
ou d’une entreprise en difficulté. Pour 
eux, « instituer un droit de reprise pré-
férentiel allant à l’encontre du principe 
de la mise en concurrence des offres ne 
peut être admis »… 

■ Hélène Bustos (transrural)

lités, on a vu en parallèle s’accroître 
un  protectionnisme réglementaire 
et une certaine technocratisation 
locale. La commande publique [mar-
ché public et délégation de service 
public] permet d’avoir un cahier des 
charges très précis, de mieux maîtri-
ser les dépenses ». Enfin, la circulaire 
Fillon de 2010 ou le rapport Langlais 
de 20082, qui recommandait déjà de 
« passer de la culture de la subvention 
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« il fallait sans cesse faire rentrer nos actions 
dans les cases du Conseil général »

« Leur projet : tuer le désir, notre désir : tuer le projet ! » C’est par ce 
slogan ravageur que Le Pavé, « coopérative d’éducation populaire », 
débute son Cahier écrit à plusieurs mains par des coopérateurs. Cette 
première édition s’attaque à la méthodologie de projet qui « dénature, 
dépolitise, ou plus simplement détruit le sens de nombreux métiers 
[dont ceux qui] devraient servir à faire vivre les idées et les pratiques 
de l’éducation populaire ». Franck Lepage revient sur les origines de la 
méthodologie de projet, issue de théories libérales qui ont pour fi nalité « d’orienter toute activité 
humaine vers la production d’un résultat quantifi able ». On y trouve aussi pêle-mêle des témoi-
gnages de travailleurs sociaux sur leur vécu professionnel face à « l’idéologie du projet », des 
illustrations concrètes de comment travailler autrement que par projet ou encore une critique de 
l’évaluation devenue outil de contrôle et non outil de remise en discussion entre pairs. 

Scop Le Pavé – www.scoplepave.org – janvier 2013 – 68 pages – 12 € (frais de port inclus).

Leur projet : tuer le désir, notre désir : tuer le projet ! » C’est par ce 

lES CahiErS Du pavé n°1 – lE proJEt

à celle de la commande publique », 
sont également venus alimenter 
cette tendance.
Si les pouvoirs publics peuvent soute-
nir des projets associatifs via la sub-
vention, la commande publique ren-
verse la donne : l’initiative est prise 
par les collectivités. Les effets sont 
alors désastreux : « La commande 
publique étant très normalisante, elle 
casse tout esprit d’initiative et d’inno-
vation, toute capacité de mobilisa-
tion de bénévoles, sans compter que 
l’association est vue comme un pres-
tataire et non plus comme un parte-
naire », estime José Menendez.

DéMYStifiEr
Cependant, il n’existe aucune 
contrainte législative qui impose le 
recours systématique à la commande 
publique. La mise en place d’un mar-
ché public peut même, parfois, entraî-
ner jusqu’à 15 % de surcoût à presta-
tion comparable car celui-ci exclu les 
possibilités de co-fi nancement ou de 
mécénat3. « On peut voir par exemple 
pour la petite enfance – une compé-
tence reprise par les intercommunali-
tés – les pouvoirs publics demander à 
une association locale d’étendre le pro-
jet à l’ensemble de la communauté de 
communes, puis d’harmoniser sa tarifi-
cation sociale. On dénature ainsi petit 
à petit le projet originel, explique José 
Menendez. Il faut que les associations 
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gardent l’initiative et la maîtrise de leur 
projet associatif mais aussi qu’elles 
soient rigoureuses dans leurs rapports 
d’activités et financiers, qu’elles soient 
en relation avec des élus locaux pour 

valider et expliquer leur projet. Enfin 
les collectivités doivent comprendre 
que les contrats pluriannuels d’objec-
tifs sont beaucoup moins compliqués 
à mettre en œuvre et qu’ils permettent 
de garder une relation partenariale 
avec les associations. »

ContrE-piED
Des collectivités prennent cependant 
le contre-pied de la commande pu-
blique telle la Région Alsace qui, avec 
le Comité régional des associations 
de jeunesse et d’éducation popu-
laire, est en train de rédiger pour les 
collectivités une note invitant à ne 
pas systématiser les appels d’offres. 
Valérie Fourneyron, actuelle ministre 
en charge de la vie associative, a 
même récemment appelé « à recréer 
les conditions d’un partenariat avec 
les collectivités », sans « s’enfermer 
dans une logique du tout commande 
publique ou du tout subvention »4 
(cf. p. 21).

2 - Pour un parte-
nariat renouvelé 
entre l’État et les 
associations – 
www.associations.
gouv.fr/IMG/pdf/
rapport_langlais.
pdf – juin 2008. 

3 - La Gazette des 
communes – Dos-
sier « Collectivités 
territoriales et 
associations : 
reconstruire le par-
tenariat » – www.
lagazettedescom-
munes.com.

4 - Allocution 
au Forum des 
associations et des 
fondations, le 25 
octobre 2012.

Certaines associations n’hésitent pas 
à aller bousculer leurs élus. Dans le 
Finistère, la Fédération départemen-
tale des Civam (FDCivam) a ainsi 
réussi à renégocier en 2010 son fi -

nancement sur projets en subvention 
de fonctionnement auprès du conseil 
général. « Il fallait sans cesse faire 
rentrer nos actions dans les cases du 
conseil général, ce qui aboutissait à 
certaines absurdités vis-à-vis de nos 
choix politiques… On n’arrivait pas 
à développer vraiment ce que l’on 
voulait faire », témoigne Jean-Claude 
Ebrel, président de la FDCivam. Dans
ce cas comme dans de nombreux 
autres, l’appel à projets remet indirec-
tement en cause l’initiative associai-
tive (cf. encadré). Pendant deux ans, 
les administrateurs de l’association 
sont allés voir les élus pour discuter, 
convaincre et dépasser les blocages 
administratifs. « Cette logique est 
appliquée partout par les pouvoirs 
publics mais les élus savent parfois 
les difficultés que cela représente pour 
nous de répondre à des appels à pro-
jets », renchérit Jean-Claude Ebrel. La 
FDCivam doit désormais rendre des 
comptes auprès du Conseil général du 
Finistère sur son action globale et non 
plus sur ses projets. « Cela demande à 
ce qu’on défende chaque année notre 
bilan auprès des élus, ce qui est syno-
nyme de plus d’investissement de la 
part de nos administrateurs. Mais ils se 
sentent plus à l’aise pour promouvoir 
l’action globale de l’association, ses 
choix politiques, explique Jean-Claude 
Ebrel. Avec les élus, c’est une toute 
autre relation qui s’est établie, c’est un 
vrai partenariat. Enfin, les salariés se 
sentent plus libres, plus efficaces, car 
nous travaillons plus en accord avec 
notre projet associatif, nos idées, nos 
envies ! »

■ miCkaël Correia

(transrural)
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1 -  Présenta-
tion exhaustive 
disponible sur : 
http://cpca.asso.fr/
mutasso/diversite-
de-la-gouvernance-
associative. 

4 - Plus d’infos : 
http://cpca.asso.fr/
mutasso. 

et d’agir différemment. Les membres 
des instances y partagent des valeurs 
communes et le sentiment d’apparte-
nance à l’association est fort. La gou-
vernance « resserrée » s’incarne dans 
une ou plusieurs personnes impli-
quées et charismatiques. Le président 
y apparaît comme l’acteur incontour-
nable qui anime les débats et la dif-
fi culté à renouveler les dirigeants se 
pose ici de façon particulièrement cru-
ciale. Enfi n, la gouvernance « externa-
lisée » implique des parties prenantes 
externes (donateurs, représentants 
des fi nanceurs) et des bénéfi ciaires. 
Les membres du CA y siègent de 
droit plus souvent que dans les autres 
associations. De ce fait, l’implication, 
l’engagement et les valeurs jouent un 
rôle moindre dans la vie de la struc-
ture.
Pour affi ner ces premiers résultats, 
une étude qualitative sur des formes 
originales de gouvernance est actuel-
lement en cours. Ce travail s’inscrit 
dans le projet Mut’Asso2, animé par 
la CPCA, qui se donne pour ambition 
« de fournir des outils, des analyses et 
des clés de lecture sur les mutations 
économiques et sociétales des asso-
ciations dans un monde en évolution 
rapide ».

■ marie Herrault (mrjC)

L
tration (CA) joue généralement plus 
un rôle d’orientation dans les asso-
ciations non employeuses que dans 
celles qui ont des salariés  où il a aussi 
un rôle de contrôle, de surveillance ou 
de sanction. Enfi n, dans l’ensemble 
des associations, le bureau exerce un 
rôle stratégique d’orientation mais 
aussi d’anticipation, au-delà du suivi 
et de l’évaluation des actions.

DES StYlES trÈS DivErS
L’analyse des réponses collectées 
fait ressortir une grande diversité 
de modes de gouvernance associa-
tive. Dans l’enquête, quatre groupes 
principaux sont cependant dégagés. 
Premièrement, la gouvernance dite 
« professionnalisée » : dans ces asso-
ciations, les membres du CA sont 
d’abord choisis en fonction de leurs 
compétences. Le modèle de fonc-
tionnement est celui d’une entreprise 
mais avec des principes associatifs. 
Même si le pouvoir du président est 
important, le CA et l’AG ont un véri-
table rôle de surveillance de l’exécu-
tif et sont à même de donner des 
conseils au président et au dirigeant. 
Deuxièmement, la gouvernance « mili-
tante » rassemble des associations où 
les actions sont perçues comme un 
moyen de faire progresser une cause 

a  Conférénce permanente des
coordinations associatives (CPCA) 
et le Conservatoire national 

des arts et métiers ont mené, de fi n 
2010 à 2012, une enquête sur les 
modes de fonctionnement associa-
tif destinée à ouvrir le débat entre 
responsables politiques, chercheurs 
et acteurs associatifs. 2 350 per-
sonnes ont répondu à un question-
naire, l’échantillon se caractérisant 
par une forte représentation des 
secteurs de l’éducation/formation/
insertion, du sport, de la culture et 
de l’action sociale.

lES rÔlES DES inStanCES
La première partie de l’enquête1 se 
concentre sur les instances asso-
ciatives, qui sont défi nies comme 
avant tout politiques et centrées sur 
un projet collectif fédérateur. Mais il 
convient de distinguer les associations 
employeuses et non employeuses, 
qui ont des réalités et des fonction-
nements différents, notamment en 
termes d’investissement des adminis-
trateurs. Ces derniers sont notamment 
très impliqués dans l’activité quoti-
dienne des associations sans salarié. 
Dans les associations employeuses, 
l’assemblée générale (AG) ne dis-
pose que très rarement d’un réel 
pouvoir d’infl uence sur les décisions 
stratégiques et ses participants s’en 
remettent souvent aux choix de la di-
rection. À l’inverse, dans les structures 
sans salarié, l’AG est un lieu de défi -
nition des grands axes stratégiques 
de l’association. Le conseil d’adminis-

as
so

ci
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ns Diversité des modes d’administration 

des associations
La présence ou non de 
salariés dans les associations 
infl uence fortement leurs 
pratiques de gouvernance.
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1 - Cette opération 
de recherche 
qui s’achèvera à 
l’automne 2013 
est soutenue par 
la CNAF et de cinq 
caisses locales du 
Sud-Ouest et Centre-
Ouest.

2 - Le département 
Carrières sociales 
de l’IUT de Figeac 
a organisé une 
première rencontre 
participative le 14 
février à Cazillac 
(Lot) ; une seconde 
aura lieu le 14 
mars à Decazeville 
(Aveyron). Contact : 
dansac@univ-
tlse2.fr.

Q

so
ci

ét
é

travailler dans le social en milieu rural

uelles sont les spécifi cités de 
l’intervention sociale en milieu 
rural ? Tel est l’objet d’une 

étude menée en collaboration avec 
des étudiants et des enseignants du 
département Carrières sociales de 
l’IUT de Figeac et les Foyers ruraux 
du Lot1. Ce travail, mené sur cinq 
départements à dominante rurale, 
comporte un questionnaire, des en-
tretiens et des débats participatifs2 ; il 
s’intéresse à l’action sociale en milieu 
ouvert (hors institutions). Nous ne 
nous plaçons pas du point de vue 
des usagers car il s’agit ici de recueillir 
l’opinion des professionnels de ter-
rain : assistants de service social, édu-
cateurs, conseillers emploi-formation, 
animateurs socioculturels… Globa-
lement, ils perçoivent le monde rural 
dans une dynamique de développe-
ment. Cela étant dit, la nature de la 
profession exercée oriente leur repré-
sentation des publics accueillis et du 
territoire sur lequel ils interviennent. 
Par exemple, les travailleurs sociaux 
ont une opinion un peu plus négative 
de la vie à la campagne et envisagent 
l’avenir comme plus incertain. Les ani-
mateurs, au contraire, ont une vision 
plus optimiste et croient plus volon-
tiers en l’avenir de « leur » territoire.
Bien que les conditions de vie des 
ménages ruraux se soient nettement 
améliorées ces dernières décennies, 
il subsiste des poches de pauvreté 
en milieu rural (les personnes vivant 
sous le seuil de pauvreté peuvent 
représenter localement 20 % de la 
population) et les actions en direction 
des personnes en diffi culté d’inser-
tion diffèrent assez nettement d’un 
territoire à l’autre. À l’heure actuelle, 
il existe des permanences d’accueil 
mais les efforts se concentrent sur-

tout aux deux extrémités du parcours 
des âges, en direction des personnes 
âgées (portage de repas à domicile, 
animations, soutien aux personnes 
dépendantes) et des jeunes. Cette 
nouvelle offre de services répond aux 
besoins des familles ; elle s’inscrit aus-
si dans des combinaisons complexes 
de logiques politiques, administra-
tives et techniques. 

pluS DE DépEnDanCE
viS-à-viS DES finanCEurS 
Dans un contexte de décentralisa-
tion et de contraction des dépenses 
publiques, les principaux organismes 
qui conçoivent les programmes d’ac-
tion sociale ou proposent des services 
à la population auraient parfois ten-
dance à se replier sur leurs préroga-
tives ou à moduler leurs partenariats 
en fonction d’impératifs de gestion. 
Ce mouvement général provoque 
aussi, au sein des associations, une 
plus grande dépendance fi nancière 
vis-à-vis des principaux chefs de 
fi le de l’action sociale (collectivités 

locales, organismes de protection 
sociale) et témoigne d’une tendance 
plus large qui affecte le quotidien de 
bon nombre d’intervenants sociaux. 
En vue de pallier un certain désen-
gagement de l’État et de compenser 
la dématérialisation des procédures, 
il est très largement reconnu que des 
associations locales jouent un rôle 
important dans l’identifi cation des 
besoins et qu’un certain nombre de 
missions leurs sont déléguées. Ici, des 
initiatives ont été prises pour jeter un 
pont entre les mesures d’insertion et 
le développement local. Ailleurs, des 
moyens ont été accordés à la rénova-
tion de l’habitat ou à de l’animation 
culturelle… Un certain nombre de 
projets témoignent d’une volonté de 
s’adapter aux spécifi cités locales et 
de (re)créer du lien social. C’est sou-
vent dans le cadre de ces démarches 
participatives que se construisent 
encore des innovations. 

■ aleXandre pagès

(maÎtre de ConFérenCes À l’université de 
FranCHe-Comté, Coordinateur de l’étude)

Des étudiants et des enseignants du département Carrières sociales de l’IUT de Figeac et les Foyers ruraux du Lot ont 
mené une étude sur les spécifi cités de l’intervention sociale en milieu rural.
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Les acteurs de l’action sociale ont des points de vue sur leur 
territoire qui diffèrent selon la profession qi’ls exercent. 
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vivre ensemble

D ans votre ouvrage, vous in-
sistez sur l’importance des 
solidarités implicites entre 

les territoires. De quoi s’agit-il ? 
Laurent Davezies : Je parle d’un 
édifice massif et complexe des 
solidarités entre territoires car, en 
France, les dépenses publiques et 
sociales représentent aujourd’hui 
57 % du produit intérieur brut (PIB) ; 
ce n’est même pas massif, c’est 
énorme. Aucun pays socialiste n’est 
arrivé à un tel niveau de mutualisa-
tion et on a jamais vu dans l’histoire 
de l’humanité autant d’argent être 
pris aux uns et redonné aux autres 
sans violence, c’est fabuleux. Mais 
c’est aussi complexe, il y a beau-
coup de circuits et les effets de 
redistribution sont compliqués à 
mesurer car la géographie des pré-
lèvements (des centaines) n’est pas 
la même que celle des dépenses 
(des milliers). Il est très difficile 
d’évaluer à l’échelle d’un territoire 
combien il a contribué et combien 
il a reçu ; la notion même de contri-
bution n’est pas évidente et il y a 
beaucoup de données dont on ne 
dispose pas. Prenez l’exemple de la 
TVA des entreprises, elle est payée 
par les consommateurs, qui ne 
sont pas sur le lieu de l’entreprise 
qui a généré la taxe… De même, 
à qui profite le financement de la 
recherche agronomique, aux agri-
culteurs, aux consommateurs ? On 
a une obsession du déficit mais 
quasiment personne n’a réellement 

richesses menace de se défaire. 
En mettant sur la place publique, 
comme vous le faites dans vos tra-
vaux, les mécanismes de redistri-
bution plus ou moins implicites, ne 
risque-t-on pas de les remettre en 
cause ? 
L. D. : Il s’agit là d’une vraie ques-
tion d’éthique et d’un problème 
déontologique. Dans notre monde 
libéral de l’information parfaite et 
qui doit circuler, n’y a-t-il pas des 
sujets sur lesquels il est bon de 
faire dans la discrétion ? Pour ma 
part, j’ai professionnellement choisi 
mais la question de la transparence 
est très compliquée. Elle interpelle 
la foi qu’on a dans la démocratie 
et dans son fonctionnement. Dire 
ou pas ce qui est, revient à dire j’ai 
confiance ou pas dans la démocra-
tie. On constate quand même que 
si le mécanisme de redistribution 
est aveugle, il est acceptable car il 
renvoie à des grands principes idéo-
logiques. En revanche, savoir qu’on 
donne à untel ou untel est tout de 
suite beaucoup moins supportable 
et ce phénomène joue à toutes 
les échelles. C’est ce qui m’amène 
à me demander s’il n’y a pas des 
domaines où un certain secret n’est 
pas opportun, même si ça viole des 
principes de la démocratie et même 
de la pensée libérale économique. 
C’est un dilemme. 

En même temps que vous rédigiez 
votre livre, naissait un ministère 

mesuré les effets géographiques 
des dépenses publiques et sociales 
qui sont le premier mécanisme de 
rééquilibrage économique et social 
territorial en France. 

1 - Délégation 
interministérielle 
à l’aménagement 
du territoire et 
à l’attractivité 
régionale.

« Si le mécanislme de 
redistribution est aveugle, il est 
acceptable car il renvoie à des 
grands principes idélogiques »

am
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La solidarité entre territoires
en temps de crise 
Interview de l’économiste enseignant et consultant Laurent Davezies, 
auteur de La crise qui vient - La nouvelle fracture terrtoriale (cf. encadré), 
un essai consacré aux effets de la crise financière et de celle de la dette 
sur les mécanismes de rééquilibrage territorial en France.

Je qualifie cette politique d’implicite, 
par opposition à d’autres comme 
celles de la Datar1 ou la politique de 
la ville qui elles sont des politiques 
explicites, mais aux montants déri-
soires par rapport aux dépenses pu-
bliques. Le passage du prélèvement 
à la dépense produit des effets géo-
graphiques très puissants de redis-
tribution des territoires riches vers 
les territoires pauvres. Le gros des 
solidarités en France fait l’objet d’un 
déni par les politiques de gauche 
comme de droite ; les gens ont en 
tête que la Province paye pour Paris, 
ce qui est faux ; en 2006, l’Île-de-
France était à l’origine de 29 % de 
la valeur ajoutée créée dans le pays 
mais elle ne disposait que de 22 % 
du revenu disponible brut national. 
Cet écart suggère l’ampleur et le 
sens des transferts à l’œuvre…

Dans certains pays comme l’Es-
pagne ou la Belgique, le lien entre 
unité politique et partage des 
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en charge de l’égalité des terri-
toires. À quelques semaines de la 
présentation d’un projet de loi sur 
la décentralisation, pensez-vous 
qu’autonomie croissante des col-
lectivités et égalité des territoires 
soient compatibles ?  
L. D. : C’est complètement contra-
dictoire et il n’y a pas besoin d’avoir 
fait des études supérieures pour le 
comprendre… L’égalité des terri-
toires est une absurdité, un triangle 
des Bermudes conceptuel. La ques-
tion de l’égalité sociale est une vraie 
question. L’égalité des territoires n’a 
pas de sens historique. De même, 
économiquement parlant, quand 
dans un pays on a de la croissance, 
ce n’est jamais dans tous ses terri-
toires en même temps ! Il y a des 
différences et des inégalités entre 
les territoires, mais sur la longue pé-

BooM SéCuritairE 
Selon l’Insee, le secteur de la sécu-
rité (sécurité privée, systèmes de 
sécurité…) est en forte croissance : 
de 1998 à 2010, son volume de 
chiffre d’affaires a progressé en 
moyenne de 5,5 % par an et le ralen-
tissement de l’activité économique 
depuis 2009 n’a que peu impacté le 
secteur qui aurait profi té « du déve-
loppement récent de la demande 
en sécurité des collectivités territo-
riales ». En 2011, un Conseil natio-
nal des activités privées de sécurité 
a même été créé et placé sous la 
tutelle du ministère de l’Intérieur. ■

un rapport éClairant
L’Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire (IRSN), qui joue 
un rôle d’expert public dans le 
domaine des risques nucléaires, a 
remis le 6 février dernier un rapport 
sur l’impact qu’aurait un accident 
nucléaire grave en France. Au rayon 
fi nancier, l’IRSN évalue le coût de ce 
type d’accident entre 120 et 430 mil-
liards d’euros, soit jusqu’à 20 % du 
PIB, ce qui représenterait l’équiva-
lent de dix années de croissance…  ■

ChartE ÈS-parité
Le 28 janvier dernier une « charte 
pour la parité dans l’enseignement 
supérieur » a été signée par les pré-
sidents d’universités, les directeurs 
des grandes écoles et des écoles 
d’ingénieurs. L’objectif ? Aboutir 
au plus vite à la parité dans toutes 
les disciplines, tant chez les étu-
diants que parmi les chercheurs, 
les dirigeants, le personnel ensei-
gnant, etc. Actuellement, dans la 
recherche, les femmes sont encore 
très minoritaires (27 %) et seuls 
23,4 % des professeurs et 10 % des 
présidents d’universités sont des 
femmes.  ■

en bref
riode il y a des effets de redistribu-
tion. De quelle égalité parle-t-on ? 
Des revenus, des droits, d’accès au 
service ?
Prenez par exemple la politique de 
la ville, elle doit servir les gens et 
non les territoires ; dans les Zones 
urbaines sensibles qui accueillent 
des gens dans des situations tou-
jours plus précaires, une politique 
de la ville qui marche est une poli-
tique ou mécaniquement les terri-
toires iront de plus en plus mal et 
les gens qui en partiront de mieux 
en mieux. Que le quartier aille 
mieux ou moins bien n’est pas ce 
qui compte, l’important c’est sa 
capacité à transformer, à aider les 
gens dans leur parcours de vie.

■ propos reCueillis par Hélène Bustos  
(transrural)

Laurent Davezies 

Dans son dernier ouvrage, l’économiste Laurent Davezies s’emploie à 
« déconstruire les statistiques générales sur lesquelles notre appréhen-
sion de la crise est fondée » et entend « mener une approche territo-
riale fi ne » pour comprendre les diffi cultés qui touchent notre pays. Le 
théoricien de la notion d’économie résidentielle, professeur au Conser-
vatoire national des arts et métiers et à Sciences-Po, propose dans 
cet ouvrage clair et concis d’une centaine de pages, une analyse des 
effets dans les territoires de la crise fi nancière de 2008 et de celle de 
la dette (qui a débuté à l’été 2011). Outre l’établissement d’une typologie de territoires qui 
découpe l’Hexagone en quatre zones « qui s’en sortent » plus ou moins bien, l’auteur met en 
lumière l’effet « amortisseur » qu’ont joué les dépenses publiques et sociales au cours des 
dernières décennies. Avec la crise de la dette qui ne fait que commencer, met en garde Lau-
rent Davezies, nous toucherions à la fi n d’un cycle de solidarité (et accessoirement aussi à 
la fi n d’une croissance uniquement fondée sur la consommation solvabilisée par la dette), 
« cycle qui, depuis une trentaine d’années, avait vu croître parallèlement la mondialisation 
et la mutualisation par le biais des fonds publics et sociaux ». La troisième et dernière partie 
du livre est consacrée aux perspectives de nouveaux moteurs de croissance nationale. Pour 
Laurent Davezies qui se défi nit comme un social-démocrate épanoui, défenseur du système 
capitaliste libéral, il faut désormais faire une croix sur le secteur public comme accélérateur 
de croissance et « il ne nous reste donc que la voie de l’ajustement structurel aux conditions 
actuelles de l’économie européenne et mondiale ». Cette partie prospective a donc de quoi 
laisser parfois perplexe, elle n’en apporte pas moins des éléments de réfl exion intéressants 
sur la question des mobilités et la notion « d’égalité des territoires ». 

Éditions du Seuil – collection La République des Idées – octobre 2012

Laurent Davezies 

la CriSE qui viEnt - la nouvEllE fraCturE tErritorialE 
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ture sur les émissions de gaz à effet 
de serre. Les engrais industriels 
contenant de l’azote génèrent du 
protoxyde d’azote lorsqu’ils sont 
épandus dans les champs. Le pro-
toxyde d’azote est un gaz à effet de 
serre 275 fois plus puissant que le 
dioxyde de carbone, avec une durée 
de vie de 120 ans. Ce gaz provient 
« essentiellement de la transforma-
tion des produits azotés (engrais, 
résidus de récolte…) dans les sols 
agricoles », explique l’Institut natio-
nal de la recherche agronomique. 
Les semences d’OGM d’Arcadia 
Bioscience sont donc supposées 
réduire l’usage d’engrais azotés.

grEEnwaShing ?
Développées en collaboration avec 
l’Université des sciences de la forêt 
et de l’agriculture de Ningxia (Chine), 
ces OGM ont déjà été testés en 
plein champ en Chine. La firme a 
signé des accords avec Monsanto 
pour une exploitation de cette tech-
nologie sur le colza (2005), avec 
DuPont sur le maïs (2008), avec  
Vilmorin sur le blé (2009), avec 
United State Sugar Corporation sur la 
canne à sucre (2012) et avec SESVan-
derHave sur la betterave à sucre. Les 
premières semences sont attendues 
pour 2016, annonce l’entreprise.
Monsanto, DuPont, Vilmorin, les plus 
grandes firmes semencières sont sur 

Des plantes génétiquement modifiées 
pourraient bientôt bénéficier de 
financements estampillés « climat ».

Modification
génétique
contre changement 
climatique

cl
im

at
entreprise Arcadia Biosciences, 
basée en Californie, a mis au 
point un procédé permet-

tant, selon elle, aux plantes de mieux 
« fixer » l’azote, très présent dans 
les engrais industriels et fortement 
émetteur de gaz à effet de serre. 
Mais pour rejeter moins d’azote 
dans l’atmosphère, ces plantes sont 
modifiées génétiquement. Ce pro-
cédé, dénommé « Nitrogen Use Effi-
ciency » (NUE), vient d’être homolo-
gué, le 19 décembre dernier, par le 
Conseil exécutif du Mécanisme de 
développement propre (MDP) qui 
dépend des Nations unies.
Or, ce mécanisme est censé favori-
ser les investissements des entre-
prises des pays industrialisés dans 
des technologies moins polluantes 
en leur accordant en échange des 
« droits à polluer ». Concrètement, 
cela signifie que les plantations où 
auront été semées des plantes mo-
difiées par le procédé NUE, pourront 
obtenir des certificats de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre 
valorisables sur les marchés du car-
bone. Une entreprise investissant 
dans ces organismes génétique-
ment modifiés (OGM) pourra donc 
en bénéficier.

MoinS D’EngraiS azotéS
Pour se justifier, Arcadia met en 
avant l’impact majeur de l’agricul-

L’

1 - www.
infogm.org/spip.
php?article5302. 

les rangs. Et ce n’est pas un hasard 
selon Christophe Noisette de l’asso-
ciation Inf’OGM qui relève que « les 
variétés utilisant la technologie NUE 
sont des hybrides génétiquement mo-
difiées nécessitant de nombreux pes-
ticides »1. L’association Attac France 
dénonce de son côté une décision 
qui « cherche à redorer le blason et 
étendre l’usage des OGM sous cou-
vert de lutte contre le changement cli-
matique, tout en offrant de nouveaux 
échappatoires à des industriels et 
pays du Nord qui refusent de réduire 
leurs propres émissions ».
Le MDP semble en effet avoir per-
mis aux industriels d’engranger des 
sommes importantes pour des réduc-
tions d’émissions de gaz à effet de 
serre largement fictives. Il a généré 
215 milliards de dollars d’investis-
sement en moins de dix ans ce qui 
en fait le plus grand marché de com-
pensation carbone. […] Pour l’asso-
ciation Inf’OGM, « la solution au 
changement climatique passera par 
une modification importante et radi-
cale des pratiques culturales et non 
par une technique qui n’a pour but 
que de donner une image plus verte à 
l’agriculture intensive et industrielle ».

■ sopHie CHapelle

artiCle paru dans Basta !  
le 17 janvier 2013

www.Bastamag.net/artiCle2885.Html 

Arcadia Biosciences a signé des accords avec Monsanto pour une exploitation de leur 
biotechnologie sur le colza dès 2005.
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st-ce une stratégie pour 
contraindre les États frileux, 
notamment en Europe, à accep-

ter les organismes génétiquement 
modifiés (OGM) ? Depuis peu, l’agroin-
dustrie a lancé une offensive d’enver-
gure en Amérique latine : demande 
d’autorisation pour cultiver du maïs 
transgénique au Paraguay, projet de 
construction de la plus grande usine 
latino-américaine de transformation de 
maïs transgénique et modification de 
la loi sur les semences en Argentine, 
tentatives de remise en cause de l’inter-
diction de la culture d’OGM en Bolivie, 
Équateur et Costa Rica… Mais c’est au 
Mexique, berceau d’origine du maïs, 
que Monsanto et Pioneer pourraient 
implanter dès cette année 2,4 millions 
d’hectares (environ la superficie du 
Luxembourg !) de maïs transgénique.

ContaMMination planifiéE
Suite  à la demande d’approbation 
déposée par les deux géants auprès du 
gouvernement mexicain en septembre 
2012, des scientifiques1, des associa-
tions, des communautés paysannes 
et des habitants des grandes villes ont 
sonné l’alerte rouge. Leurs inquiétudes 
sont relayées par l’ONG internationale 
Grain dans un rapport édifiant2paru en 
novembre dernier. Selon eux, le maïs 
étant la base de l’alimentation du pays, 
aussi bien en ville que dans les cam-
pagnes, « il s’agit d’une contamination 
planifiée de manière tout à fait délibé-
rée ». En effet, le gouvernement s’étant 
toujours opposé à l’étiquetage des 
produits contenant des OGM, il n’est 
pas prévu de constituer de filière spé-
cifique et tracée ; le maïs transgénique 
sera récolté, stocké, transformé avec 
d’autres maïs dits « natifs »… et donc 

La société civile mexicaine s’alarme de la probable 
plantation massive de maïs transgénique dans le pays.

invasion transgénique
au Mexique 
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1 - Notamment 
l’Union des scienti-
fiques engagés pour 
la société – www.
unionccs.net.  

2 - Alerte ! Ava-
lanche transgénique 
au Mexique – 
novembre 2012 –  
www.grain.org/fr/
article/entries/4624-
alerte-avalanche-
transgenique-au-
mexique.pdf. 

sera ingurgité massivement par la 
population mexicaine dont la consom-
mation moyenne de maïs s’élève à 
115 kilos par an et par habitant. 
Cette mobilisation citoyenne a éga-
lement une autre motivation : la pré-
servation de la richesse en termes de 
diversité, plusieurs milliers de variétés 
de maïs étant aujourd’hui cultivées 
au Mexique. Pour Grain, « une culture 
massive d’OGM se traduirait par une 
pollution massive et irréversible [des 
variétés locales de maïs] », avec à 
terme la disparition de la diversité 

piégEr pour éDuquEr
Le 5 février dernier, la ministre en 
charge de l’écologie annonçait l’ex-
périmentation dans onze Parcs na-
turels régionaux d’une méthode de 
capture innovante des loups, desti-
née à mieux prévenir les attaques. 
Elle repose sur l’utilisation de 
pièges olfactifs censés « éduquer » 
les loups à ne plus revenir. Pour 
France nature environnement, « on 
donne à la société humaine l’illusion 
de contrôler une espèce sauvage. […] 
La seule cohabitation possible passe 
par une meilleure protection des 
troupeaux et, en tout dernier recours, 
des tirs, strictement encadrés par 
l’État ».  ■

BonnE âME 
Dans un communiqué du 8 février, 
Syngenta, célèbre pour son Cruiser 
OSR (insecticide interdit depuis 
2012 en France pour son impact 
néfaste sur les abeilles), déclare 
être engagé dans la protection des 
ruchers. Et oui, on le sait moins, 
mais l’industriel suisse vend aussi 
des produits contre certaines mala-
dies de l’abeille et s’insurge « des 
retraits ou des restrictions de techno-
logies innovantes [...] pour des motifs 
purement politiques »…  ■

aDDiCtion 
La commission des affaires éco-
nomiques du Sénat vient de com-
mander à l’Office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques 
et technologiques une étude, à pa-
raître fin 2013, sur les alternatives 
à la fracturation hydraulique pour 
l’exploration et l’exploitation des 
hydrocarbures des schiste. François 
Hollande avait annoncé en novembre 
dernier qu’il « prendrait ses respon-
sabilités » si une nouvelle technique 
respectueuse de l’environnement 
apparaissait.  ■

en bref

La préservation de la diversité 
génétique du maïs est un enjeu 
majeur de la mobilisation citoyenne 

génétique du maïs, sans compter que 
« ce sont les peuples indigènes et 
paysans qui ont créé et maintenu ce 
trésor génétique du maïs, l’une des 
principales cultures dont dépend l’ali-
mentation humaine et animale sur la 
planète ».
Cette menace qui pèse aujourd’hui de 
façon aiguë sur le Mexique pourrait 
avoir des incidences plus globales. Si 
la ressource en maïs « natifs » dispa-
raît, si le maïs transgénique n’est pas 
tracé, c’est l’ensemble de la popula-
tion mondiale qui consommera, bon 
gré mal gré, des OGM. Une nouvelle 
illustration d’un désordre global qui 
dépendra de solutions locales ? Quoi 
qu’il en soit, l’agroindustrie a déjà ga-
gné une bataille : le Mexique importe 
actuellement un tiers de son maïs des 
États-Unis et d’Afrique du Sud… es-
sentiellement génétiquement modifié.

■ FaBienne Bois

(FrCivam Basse-normandie)
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ménager les ressources

1 - Dossier de 
presse collectif de 
décembre 2012, 
disponible sur :  
www.fne.asso.fr/
com/dossierpresse/
dp-commun-pnx-vf.
pdf. 

n 2006, la loi Giran réformait 
celle de 1960 relative à la créa-
tion des Parcs nationaux. Un 

des objectifs de cette réforme était 
la prise en compte du respect de 
l’environnement dans les activités 
économiques et sociales, particu-
lièrement pour les zones périphé-
riques des Parcs, renommées pour 
l’occasion Aires optimales d’adhé-
sion (AOA). L’idée de cette loi était 
aussi d’améliorer l’appropriation des 
Parcs par les résidents et les acteurs 
du territoire. Ainsi, la loi Giran rend 
obligatoire l’instauration de chartes 
de Parc, défi nissant notamment des 
feuilles de route pour le dévelop-
pement des AOA. Dans la Vanoise, 
les résultats de l’enquête publique 
auprès des citoyens concernant le 
projet de charte ne sont pas encore 
connus. Mais, fi n 2012, la consulta-
tion de la trentaine de communes 
« partenaires » concernées avait 
été unanime : aucune d’entre elles 
n’avait émis d’avis favorable au pro-
jet présenté ! C’est dans ce contexte 
tendu qu’un ensemble d’acteurs se 
mobilise depuis la fi n de l’année sous 
la bannière « Les Parcs nationaux en 
danger »1.
Isabelle Mauz, présidente du conseil 
scientifi que du Parc national de la 

E
Vanoise, retrace les enjeux environ-
nementaux de l’AOA du Parc. Enjeu 
paysager : les paysages ont été pro-
fondément marqués par l’installation 
d’équipements lourds pour le ski et 
l’urbanisation qui les accompagne. 
Enjeu sur l’eau : le type de tourisme 
qui se développe est très gourmand 
en eau. Enfi n, enjeu sur les milieux 
fragiles et les zones humides. De leur 
côté, les associations environnemen-
talistes sont très vigilantes quant à la 
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les paysages ont été profondément 
marqués par l’installation 
d’équipements lourds pour le ski
et l’urbanisation qui les accompagne

pression exercée par ceux pour qui le 
développement économique assuré 
par les sports d’hiver est prioritaire. 
La Coordination montagne, qui re-
groupe les acteurs d’activités nature 
en montagne et de l’alpinisme, es-
time que « la montagne peu ou pas 
aménagée doit impérativement être 
préservée ». France nature environ-
nement affi rme de son côté que la 
« zone cœur » du Parc est fragilisée, 
que la gouvernance est déséquilibrée 
depuis la loi Giran et qu’il manque de 
moyens fi nanciers et humains. Yves 

Paccalet, administrateur du Parc et 
conseiller régional de Rhône-Alpes, 
lance un « Appel pour la Vanoise » où 
il exhorte ses concitoyens à « peser 
sur les autorités et les élus, afin que 
le texte de la charte et sa cartogra-
phie, tels qu’ils ont été arrêtés par 
le conseil d’administration, soient 
adoptés par toutes les parties ». Phi-
lippe Lheureux, directeur adjoint du 
Parc national de la Vanoise, indique 
à propos du rejet du projet de charte 
par les communes de l’AOA : « Il est 
évident que si rien n’est fait, il y a 
toutes les chances qu’elles transfor-
ment leur avis négatif en décision de 
refus d’adhésion [prévue pour 2014]. 
Nous savons que nous avons à 
rendre cette charte plus concrète en 
lui adossant un programme plurian-
nuel d’actions. Nous aurons encore 
beaucoup de pédagogie à faire. » 
Il faut espérer qu’en confi ant la ma-
jorité dans les conseils d’administra-
tion des Parcs à des acteurs locaux 
qui, pour certains, sont autant pous-
sés par la défense d’intérêts catégo-
riels que par les valeurs des Parcs 
nationaux, la loi Giran ne mène pas 
à une impasse. Sinon, il faudra bien 
(ou peut-être), pour reprendre l’ex-
pression de défenseurs historiques 
des Parcs, « (re)nationaliser les Parcs 
nationaux ».

■ jean-marC Bureau     
(FnCivam)

Le Parc national de la Vanoise, qui fête ses 50 ans cette année, a instauré un espace protégé au milieu des 
plus grands domaines skiables des Alpes.
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t faudra-t-il (re)nationaliser la vanoise ?
En émettant 

un avis 
négatif sur le 

projet de charte 
du Parc national de 

la Vanoise, en Savoie, 
les communes de 

son territoire mettent 
à mal sa nouvelle 

gouvernance.
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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. ■

D
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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 

L

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…).
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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.
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Transrural 
initiatives 

la revue associative des territoires ruraux

Transrural initiatives est une revue mensuelle portée par des mouvements associatifs d’édu-

cation populaire à vocation rurale et agricole. 
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1 - À lire sur : http://
fermedesbouillons.
blogspot.fr. 

2 - Le site est 
ouvert au public les 
mercredis, samedis 
et dimanches après-
midis.

Aujourd’hui, jour du 21 décembre 
2012, fin d’un monde selon les 

Mayas, nous, occupants de la ferme 
des Bouillons, proclamons la création 
de la 2e République Bouillonnaise »1. 
Depuis décembre dernier, un petit 
air de révolution souffl e sur Mont-
Saint-Aignan, commune de l’agglo-
mération rouennaise. Une association 
s’est récemment créée pour sauver la 
ferme des Bouillons et son bâti datant 
du XVIIIe siècle (des fouilles attestent 
même de l’existence d’une ferme gal-
lo-romaine à proximité de l’actuelle 
ferme), devenue propriété d’Immo-
chan, fi liale immobilière du groupe 
Auchan, en janvier 2012. Recouvrant 

« environ 4 hectares, celle-ci est entou-
rée de routes plus que d’habitations. 
La présence de trois grandes surfaces 
commerciales à moins de 1 500 m 
laisse perplexe quant aux projets 
d’Immochan pour cette surface, un 
quatrième hypermarché ?

Contr’aDDiCtionS
Selon Tatiana Gameroff, co-présidente 
de l’Association de protection de la 
ferme des Bouillons, les terres ayant 
étant vendues et les bâtiments faisant 
l’objet d’un permis de démolition, la 
seule option était d’occuper les lieux 
pendant plus de 48 heures, rendant 
ainsi nécessaire la mise en route 

ag
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le changement n’est pas
pour maintenant 

d’une procédure d’expulsion par le 
propriétaire. 
En plus du noyau dur qui occupe les 
lieux depuis décembre dernier en 
compagnie de quelques animaux 
d’élevage, l’association compte plus 
de 200 adhérents, quelque 1 400 
personnes ont signé la pétition en 
ligne, des événements sont organi-
sés régulièrement2 et la démarche est 
soutenue par la Confédération pay-
sanne. Outre la proximité d’un cam-
pus universitaire, donc d’étudiants, 
et un rapprochement évident avec 
la mobilisation de Notre-Dame-des-
Landes, cet engouement s’explique 
peut-être par un fonctionnement 

Cette élection des représen-
tants aux chambres d’agri-
culture a été marquée par un 
net recul de la participation 
dans le collège « exploitants et 
assimilés » (passé de 65,5% en 
2007 à 54,1%). Avec 20,97% 
des suffrages exprimés, la 
Coordination rurale devient 
de second syndicat d’exploi-
tants, devant la Confédération 
paysanne qui reste stable, 
autour de 20%. Le Modef 
voit son score national passer 
de 2,64% en 2007 à 1,49% 
aujourd’hui.  

retour à la terre à Mont-Saint-aignan ?

m
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L’appel à la sauvegarde de la dernière ferme du plateau 
de Mont-Saint-Aignan, près de Rouen, pointe du doigt 
les contradictions politiques des collectivités.

Liste d’Union FNSEA/JA
ou FNSEA majoritaire

Coordination rurale majoritaire

Confédération paysanne majoritaire

Liste d’Union Coordination rurale/
Confédération paysanne majoritaire

Divers

Sources : http://agriculture.gouv.fr/Departe-
ments,2282 et www.chambres-agriculture.fr.

résultats par département des éleCtions 2013 auX CHamBres d’agriCulture pour le Collège 
« eXploitants et assimilés »
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no puçaran
Fin janvier, une « manif’transhu-
mance » partait de Mornans dans 
la Drôme pour protester contre l’in-
dustrialisation de l’élevage et le pu-
çage électronique (voir TRI n°422). 
La cinquantaine de bergers et d’éle-
veurs ainsi que les 200 moutons 
du cortège ont mis cinq jours pour 
atteindre la préfecture de Valence 
où ont été déposées des revendica-
tions. Les éleveurs ont exprimé leurs 
inquiétudes « sur l’avenir d’une 
société qui puce de plus en plus large-
ment les êtres vivants et qui ne voit de 
salut que dans toujours plus de tech-
nologie ».  ■

réCup’légalE
En Belgique, deux villes (Namur et 
Herstal) ont déposé des décrets mu-
nicipaux obligeant les supermarchés 
à proposer leurs surplus alimen-
taires aux associations d’aide aux 
démunis avant de les jeter. L’astuce ? 
Un décret wallon sur la gestion 
rationnelle des déchets ; cette base 
juridique est faible mais pour un élu 
municipal de Namur : « [Même si] 
c’est du plâtre sur une jambe de bois, 
les conséquences sociales de cette 
décision sont évidentes. » (Source : 
Terraeco.net)  ■

taBou
Le 5 février dernier, les services des 
ministères en charge de l’agriculture 
et de l’écologie rendaient public un 
rapport sur la méthanisation agri-
cole dans lequel ils estiment que 
« le frein principal au développement 
massif de la méthanisation agricole 
est certainement le refus des cultures 
énergétiques à titre principal ». « Le 
problème des cultures énergétiques, 
mis à part le cas particulier de la filière 
agrocarburant, semble avoir un côté 
tabou en France »… ■

en bref

ouvert, en conseil d’administration 
élargi, avec des commissions : com-
munication, juridique, projets, évé-
nements.
Le contexte politique est complexe ; 
le permis de démolition a été délivré 
en juillet dernier par l’ancien maire, 
élu député en 2012. Depuis, celui-
ci a démissionné en octobre pour 
respecter le non-cumul des mandats 
et son successeur, Patrice Colasse, a 
signé le Schéma de cohérence terri-
toriale de la Communauté d’agglo-
mération Rouen-Elbeuf-Austreberthe 
(CREA). Le Projet d’aménagement 
et de développement durable de la 
CREA « affirme le principe d’une ges-
tion économe et d’un usage rationnel 
de l’espace et fait de la lutte contre 
l’étalement urbain, c’est-à-dire le gri-
gnotage progressif et la régression 
des surfaces naturelles, agricoles et 
forestières, une priorité ». Ce grand 
écart ne serait pas unique… Interve-
nant lors du colloque « Agriculteurs 
vs Urbains : le face à face »3 organisé 
en novembre dernier, le président 
de la Société d’aménagement fon-
cier et d’établissement rural (Safer) 
d’Île-de-France, Hervé Billet, estimait 
que « le discours actuel est favorable 
à l’agriculture, mais les positionne-
ments sont ambigus. L’actuel Schéma 
directeur régional vise à une réelle 
maîtrise de l’espace agricole, souvent 
en contradiction avec la pratique des 
collectivités ».

L’objectif immédiat de l’association 
de défense des Bouillons est d’évi-
ter la démolition en jouant sur ces 
contradictions. Ensuite, il s’agit de 
faire reclasser les terres en zones 
naturelles.

MiSSion iMpoSSiBlE ?
Au-delà, l’association « n’est pas là 
pour reprendre la ferme. D’ailleurs, 
on ne peut pas se permettre de mon-
ter un projet sans sécurité foncière. 
Mais il y a une demande en région ». 
Tiphanie François, de Terre de liens 
Haute-Normandie, confirme : « Une 
cinquantaine de porteurs de projets 
d’installation agricole est suivie par 
la plate-forme installation que nous 
formons avec d’autres associations. » 
Elle nuance cependant : « Tous n’ont 
pas un problème d’accès au foncier, et 
les projets sont très variés en termes 
de types de production ou de besoins 
de surface ».
Plusieurs témoignages lors du col-
loque « Agriculteurs vs Urbains : le 
face à face » se rejoignent pour dire 
que les enfants et adultes urbains 
connaissent très mal le monde agri-
cole. Alors, exploitation agricole pro-
ductive, ferme urbaine pédagogique, 
patrimoine historique à valoriser… 
ou énième grande surface commer-
ciale ? Choix difficile pour une collec-
tivité désormais bien sensibilisée aux 
enjeux.

■ viCtoria selwyn (FnCivam)

L’association de protection de la ferme des Bouillons compte plus de 200 adhérents et quelque 1 400 personnes ont signé la 
pétition en ligne.

3 - Actes dispo-
nibles sur : www.
colloque-aev-agri-
culture.fr. 
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Donnez vie aux bonnes 
idées ! », « Le clic solidaire », 

« Les petits prêts font les grandes 
histoires », sont autant de slogans 
qui s’affi chent en tête des sites de 
crowdfunding. Le crowdfunding, 
c’est-à-dire littéralement « le finan-
cement par la foule » ou fi nancement 
participatif en ligne, est apparu en 
2004 aux États-Unis et en 2008 en 
France. En effet, emprunter auprès 
des banques étant devenu mission 
impossible lorsque l’on a peu de 
ressources et les aides publiques 
posant un cadre d’éligibilité restric-
tif, de plus en plus de particuliers 
et d’entrepreneurs font appel aux 
réseaux sociaux en ligne pour fi nan-
cer des projets.

35 000 « intErnautES 
SoliDairES »
De nombreuses plates-formes de 
fi nancement participatif ont éclos 
sur Internet et les projets à soutenir 
peuvent aller du robot maraîcher au 
web-documentaire, en passant par 
la création d’une petite entreprise ou 
l’enregistrement d’un album de mu-
sique. Le principe est simple, rapide 
à mettre en place et peu contrai-
gnant. Le « créateur » propose une 
présentation de son « projet créatif 
et innovant », avec le montant qu’il 
désire récolter, à la plate-forme 

ding regrouperait aujourd’hui près 
de 35 000 « internautes solidaires », 
offrant un soutien à environ 15 000 
porteurs de projets en France, pour 
une somme globale de 6 millions 
d’euros1. Et si des sites Internet 
comme KissKissBankBank.com et 
Ulule.com deviennent de plus en 
plus populaires, il existe égale-
ment des plates-formes de prêt de 
particuliers pour des projets dans 
les pays du Sud (Babyloan.org) et 
d’investissement solidaire en capital 
(Spear.fr).

intErMéDiation
Les journalistes Sarah Lachhab et 
Emmanuel Galant vont réaliser un 
web-documentaire sur la vie au 

«

1 - Les projets de 
financement colla-
boratif sur le web : 
une ethnographie 
exploratoire – 
Hugo Barthalay 
–  mémoire 
de Master – Juin 
2012. 

Le crowdfunding, nouveau « circuit 
court » de financementso

ci
ét

é

qui décide de le mettre en ligne, 
ou non. Puis, les « contributeurs » 
(n’importe quel internaute) ont de 
quelques semaines à quelques mois 
pour soutenir le projet, de diffé-
rentes manières selon les sites : par 
un don (en échange d’une contre-
partie symbolique), par un prêt, par 
un investissement dans le capital ou 
par un pré-achat du produit. Si la 
totalité de la somme est récoltée à 
la date prévue, le projet se réalise, 
dans le cas contraire, les promesses 
de contribution n’aboutissent pas. 
Ce système « sécurise » à la fois le 
contributeur (il est sûr que son ar-
gent sera utilisé à la réalisation du 
projet qu’il a choisi de soutenir) et 
le porteur de projet. Le crowdfun-

Les plates-formes de fi nancement participatif jouent sur l’image que le don fi nancier va 
directement au créateur du projet ou à l’entrepreneur.

Entre soutien à des 
projets solidaires et micro-
investissement dans des 
petites entreprises, le 
fi nancement participatif 
en ligne est en pleine 
croissance.

d
.R

.
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La Fondation Nicolas Hulot a 
annoncé le 30 janvier dernier la 
création d’un groupe de réflexion 
autour de la transition écologique. 
Ce think tank  se veut un « labora-
toire d’idées innovantes, apolitique 
et indépendant dédié à l’écologie » ; 
son conseil scientifique rassemble 
une quarantaine d’universitaires 
comme l’écologue Robert Bar-
bault, l’agronome Marc Dufumier, 
le philosophe Dominique Bourg ou 
encore l’économiste Bernard Maris.  
(http://think-tank.fnh.org).  ■

ça CoulE DE SourCE !
À Besançon, l’eau est gérée en 
régie municipale et on en est fier 
au point que la ville a déposé la 
marque « La Bisontine ». Clin d’œil 
aux eaux minérales en bouteille, 
« La Bisontine » est disponible au 
robinet et estampillée de qualité, à 
boire en carafe, 100 % municipale, 
mais aussi écologique et écono-
mique. Selon le directeur technique 
de la régie municipale, un foyer qui 
abandonne l’eau en bouteille plas-
tique peut réaliser jusqu’à 1 000 
euros d’économie par an. ■

60 MillionS
Dans un récent rapport, l’Organisa-
tion internationale du travail (OIT) 
estime que « la conversion à une 
économie plus respectueuse de 
l’environnement pourrait générer de 
15 à 60 millions d’emplois supplé-
mentaires à l’échelle mondiale au 
cours des vingt prochaines années 
et sortir des dizaines de millions de 
travailleurs de la pauvreté ». D’après 
l’OIT, les énergies renouvelables, 
le recyclage ou encore l’agriculture 
sont parmi les secteurs les plus 
prometteurs en termes de création 
d’emplois. ■

en bref

Le crowdfunding regrouperait 
aujourd’hui près de 35 000 
« internautes solidaires », offrant 
un soutien à environ 15 000 
porteurs de projets en france

quotidien dans le Transsibérien 
grâce au crowdfunding. En trente 
jours, ils ont réussi à obtenir les 
2 300 euros qu’ils avaient budgé-
tés, avec 84 contributeurs. Sur la 
somme récoltée, 8 % financent le 
fonctionnement de la plate-forme 
(ici Kisskissbankbank.com). Selon 
eux, « si c’est un processus qui de-
mande beaucoup d’implication pen-
dant la période de levée de fonds, 
cela donne une autre ampleur au 
projet : il y a un engagement moral 
et une motivation accrue du fait de 
la confiance de particuliers ». Ce 
type de financement favorise égale-
ment les échanges avec les contri-
buteurs et une certaine proximité ; 
« en quelque sorte, les internautes 
s’approprient notre projet, s’y en-
gagent », estiment-ils.
Ces sites web mettent en avant 
la proximité entre contributeur et 
acquéreur et laissent à penser que 
le don financier va directement au 
créateur du projet ou à l’entrepre-
neur. Cependant les plates-formes 
de collecte de dons sont tout 
d’abord des intermédiaires et se 
rémunèrent via leur service de mise 
en relation entre porteur de projet 
et contributeurs (commission de 5 
à 8 %) ou encore par la facturation 
des frais de transaction bancaire au 
porteur de projet. La plupart d’entre 
elles collectent et transfèrent les fi-
nancements de l’épargnant vers une 
banque (ou une institution de mi-
crofinance quand il s’agit de projets 
dans les pays du Sud). Le circuit de 
financement manque aussi parfois 
de transparence. Ainsi, la Banque 
Postale ou le Crédit Agricole, par 
exemple, sont les partenaires dis-
crets de Kisskissbankbank.com, Ba-
byloan.org ou Friendsclear.com. 

flou légiSlatif
Avec des taux de croissance de 100 
à 200 % par an1, le développement 
de ces plates-formes ces trois der-
nières années en France est remar-
quable. Certains y voient même une 
réponse à la crise : les porteurs de 

2 - Citée dans 
L’Express, 3 mai 
2012.

projet doivent trouver de nouvelles 
formes de financements et ce sys-
tème concerne surtout les projets à 
petit budget. Les sommes deman-
dées sont de l’ordre de quelques 
milliers d’euros et les contributions 
sont en moyenne de 45 euros (pour 
les dons avec contrepartie). Lau-
rence Parisot, présidente du Medef, 
ne s’y trompe pas : « Nous allons au 
Medef proposer une modalité qu’on 
appelle aux États-Unis le crowdfun-
ding, c’est-à-dire que nous voulons 
que tout entrepreneur puisse via 
Internet s’adresser à des quantités 
d’investisseurs même modestes qui 
pourraient online mettre quelques 
milliers d’euros dans l’entreprise. »2 
L’épargne des citoyens, une nou-
velle solution pour relancer l’entre-
preneuriat ? Le cadre légal de ce 
système de financement est cepen-
dant encore flou. Une association 
a récemment été créée : Finance 
Participative France. Elle regroupe 
les principales plates-formes partici-
patives en France et a pour objectif 

de devenir un lobby français et eu-
ropéen pour faire avancer la légis-
lation dans ce domaine. Le 29 jan-
vier dernier, Fleur Pellerin, ministre 
en charge des petites et moyennes 
entreprises, a déclaré lors de sa 
conférence de presse au Salon des 
entrepreneurs qu’elle voulait déve-
lopper le crowdfunding et que le 
gouvernement comptait regarder 
« quels pourraient être les verrous 
réglementaires à faire sauter pour 
faciliter ce type de financement ». 

■ gwladys porraCCHia (mrjC) et 
miCkaël Correia (transrural)
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GUIDE PRATIQUE

du tri et de la prévention
des déchets

« À vous de jouer ! »

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DE REDON
66 RUE DES DOUVES
CS 40264 - 35605 REDON CEDEX
tél. 02 99 72 13 84
www.cc-pays-redon.fr

es chiffres affolent : 25 à 40 % 
(suivant les sources) des pro-
duits alimentaires seraient gas-

pillés dans le monde. Il y a ce qu’on 
ne voit pas : dans les restaurants, les 
magasins ou encore les industries de 
fabrication. Il y a aussi ce que l’on 
voit : la nourriture jetée à partir de 
nos frigos et de nos assiettes. C’est à 
ce dernier point que des collectivités 
s’intéressent, notamment au travers 
de la gestion des déchets issus de 
la restauration collective. La com-
mune de Saint-Jacut-les-Pins, dans le 
Morbihan, compte plusieurs établis-
sements de restauration collective 
(cantine scolaire municipale, pour 
le lycée agricole et technologique, 
pour les maisons de retraite et dans 
un établissement pour personnes 
handicapées). Cette commune de 
1 750 habitants appartenant à la 
Communauté de communes du Pays 
de Redon (CCPR) sert chaque jour 
entre 1 500 et 2 000 repas en restau-
ration collective. Dans le cadre d’une 
démarche de sensibilisation et de 
réduction des déchets, initiée par la 
CCPR depuis un an, Saint-Jacut-les-
Pins s’est portée candidate pour une 
expérimentation avec l’ensemble 
des établissements qui, contactés en 
novembre dernier, se sont tous enga-
gés. Première étape : sensibiliser et 
motiver les protagonistes, y compris 

la « peur de manquer » qui amène à 
pratiquer de la surproduction. Pour 
lui, la qualité, l’utilisation de pro-
duits de saison variés et une pré-
sentation soignée sont essentielles 
pour lutter contre les gaspillages, 
notamment en restauration collec-
tive. L’animation et la communica-
tion sont aussi importantes pour 
faire accepter les nouveautés qui 
suscitent le plus souvent des rejets. 
Enfi n, pour bénéfi cier de produits 
de qualité à bon prix, le fonction-
nement à fl ux tendu s’impose et 
suppose une bonne entente avec 
les producteurs et distributeurs. Ce 
sont les factures et le rapport entre 
quantités achetées, présentées aux 
convives et jetées qui montrent les 
réussites.
L’opération conduite à Saint-Ja-
cut-les-Pins a valeur de test pour 
la communauté de communes qui 
cherche à estimer la diminution de 
déchet si tous les établissements 
de restauration collective (publics 
et privés) de son territoire s’y met-
taient. Elle cherche également à 
évaluer la faisabilité, au regard de 
l’éparpillement des cantines, d’un 
ramassage spécifi que dans l’objec-
tif, à moyen terme, d’installer un 
méthaniseur pour ces déchets issus 
de la restauration collective.

■ miCHel Carré  (aFip Bretagne)

L

Sensibiliser pour réduire 
les déchets alimentairesin

it
ia
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Restéco, la société industrielle de 
restauration qui approvisionne en 
produits non préparés la cuisine cen-
trale d’une des maisons de retraite et 
salarie « à demeure » les cuisiniers 
qui préparent les repas. La cuisine 
centrale du lycée, quant à elle, four-
nit d’autres restaurants alentour en 
« liaison chaude ». 

MoBiliSEr 
touS lES MaillonS
L’expérimentation a consisté à trier 
et peser pendant une semaine les 
restes dans les assiettes, sur les 
chaînes des selfs et dans les cuisines 
après chaque repas. Fin janvier, les 
élèves et les personnels de service 
se sont prêtés au jeu, plutôt avec 
enthousiasme. Sans doute, le pas 
le plus important devait être franchi 
par la maison de retraite disposant 
de ses propres circuits d’approvi-
sionnement et de récupération des 
déchets, non triés ! À partir des 
résultats, de réunions publiques 
et de visites du composteur, une 
recherche de solutions pour limiter 
le gaspillage et utiliser les déchets 
triés sera prochainement menée. 
Vincenzo Battafarano, militant de la 
lutte contre les gaspillages et ancien 
cuisinier de collectivités en région 
parisienne, considère que l’essentiel 
du gaspillage prend ses racines dans 

Parmi les outils de sensibilisation, la communauté de communes a 
réalisé un guide du tri et de la prévention des déchets.

Dans le pays de Redon, la 
communauté de communes a 
initié il y a un an une démarche 

de sensibilisation et de réduction des 
déchets issus de la restauration collective. 
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un autre développem
ent

Il y a neuf ans, une jeune compagnie 
de cirque, séduite pas la dynamique 
associative locale, s’installait à Saint-
Agil dans le Loir-et-Cher.

cu
lt

ur
e trois petits tours

et puis… s’installent !

Dans le spectable Le Repas, le Cheptel Aleïkoum invite 
à savourer l’atmosphère d’un cabaret participatif où 

neuf artistes descendent sur cordes lisses pour surveiller 
les cuissons ou jonglent avec les louches…

GUIDE PRATIQUE

du tri et de la prévention
des déchets

« À vous de jouer ! »

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DE REDON
66 RUE DES DOUVES
CS 40264 - 35605 REDON CEDEX
tél. 02 99 72 13 84
www.cc-pays-redon.fr

1 - www.saint-agil.
com. 

2 - www.cheptela-
leikoum.com/index.
php/spectacles/
le-repas.

3 - Film adapté du 
livre de Pierre Véry, 
réalisé par Christian-
Jaque en 1938.

« La culture c’est aussi 
pour le territoire rural ! »

l suffi t de se rendre sur le site Inter-
net de la commune pour entrevoir 
la petite graine de fantaisie qui 

anime Saint-Agil1. Sur une fresque, 
réalisée par un jeune artiste du vil-
lage, se côtoient les générations, un 
corps de ferme, un accordéon et des 
clichés de plusieurs époques. C’est 
dans cette commune rurale de 275 
habitants qu’a décidé de s’implanter 
la compagnie de cirque le Cheptel 
Aleïkoum2. « Cheptel » pour illus-
trer la diversité de la vingtaine de 
membres qui composent la troupe 
et « Aleïkoum » (à tous) pour marquer 
leur désir de partage. Ces artistes 
issus de la promotion 2004 du Centre 
national des arts du cirque, installé à 
Châlons-en-Champagne, ne se sont 
pas retrouvés là entièrement par 
hasard. En montant leur spectacle de 
fi n d’année, ils ont rencontré Frédéric 
Morin, l’un des fondateurs de l’Écha-
lier, « l’agence rurale de développe-
ment culturel » de Saint-Agil. Le vil-
lage possédait déjà de solides atouts : 
une politique culturelle volontariste, 
de l’espace pour s’implanter et une 
grange réhabilitée en salle de spec-
tacle. L’intercommunalité a mis le dojo 
à disposition du Cheptel Aleïkoum 
pour les répétitions et la Région a 
contribué à l’achat d’un chapiteau. 
« La culture à Saint-Agil s’inscrit dans 
une dynamique plus globale, explique 
Karine Gloanec-Maurin, adjointe au 
maire. C’est la vie associative sur le 
territoire et le soutien des différentes 
collectivités qui permet de monter un 

projet. Ainsi, après avoir mis en place 
des résidences d’artistes et cherché à 
professionnaliser son offre culturelle, 
Saint-Agil est fière d’accueillir des 
artistes de haut niveau. »
Arrivé à Saint-Agil en 2004 pour un 
an, le Cheptel Aleïkoum est resté. 
L’accueil a été chaleureux et de nom-
breux bénévoles se sont présentés 
dès la première édition de « Pouet ! », 
festival de cirque et de fanfare orga-
nisé par la compagnie. « Nous avons 
trouvé ici beaucoup de savoir-faire, 
comme la couture de toile pour le 
chapiteau ou le dépannage en trac-
teur », explique Mathieu Despoisse, 
membre du Cheptel. La vie quoti-

dienne infl uence les jeunes circas-
siens, qui revendiquent un cirque 
engagé et souhaitent défendre une 
certaine manière de vivre ensemble. 
Ainsi dans leur spectacle Le Repas2, 
aujourd’hui en tournée, la nourriture 
est vecteur de rencontre et la troupe 
s’affranchit de la frontière entre l’es-
pace scénique et le public. Les specta-
teurs sont invités à préparer le repas 
avec les artistes en représentation, à 
le partager et… à faire la vaisselle ! 
Dans la commune, les spectacles ren-
contrent un public enthousiaste et 
Karine Gloanec-Maurin se réjouit de 
la dynamique générée : « La culture 

i

c’est aussi pour le territoire rural ! » 
Pour percevoir l’importance de cette 
dynamique associative et culturelle, 
il faut prendre en compte l’ensemble 
de ses répercussions ; la présence 
du Cheptel Aleïkoum a permis à des 
jeunes de découvrir des pistes profes-
sionnelles qu’ils n’envisageaient pas 
(costumier, technicien, musicien…), 
des couples se sont formés, des 
jeunes se sont installés… Lorsqu’on 
demande à Karine Gloanec-Maurin 
s’il y a un trafi c de fausse monnaie 
dans la commune, en référence au 
fi lm Les disparus de Saint-Agil3, elle rit 
de bon cœur et précise : « En réalité, 
dans le film, c’est l’institution scolaire 
et non le village qui se nomme Saint-
Agil, mais nous acceptons un peu de 
confusion ! » La première activité de 
l’Échalier a d’ailleurs été de projeter 
le célèbre fi lm. 

■ mélanie tHéodore (aFip)
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l’écho du Cédapa
novemBre-déCemBre 2012
L’information technique 
pour gagner en autonomie. 
Le « bimestriel d’informations 
techniques du Centre d’étude 
pour un développement agricole 
plus autonome (Cédapa) » qui 
fête ses 30 ans, explique pour-
quoi le soutien public à l’évolu-
tion des systèmes agricoles vers 
des approches et des techniques 
plus respectueuses de l’environnement est fi nan-
cièrement intéressant. En particulier, et d’après 
le ministère de l’Écologie, les pollutions diffuses 
coûtent aux ménages entre 1 005 et 1 525 mil-
lions d’euros par an (traitement de l’eau, mise 
en place de nouveaux captages, consommation 
d’eau en bouteille…). À l’inverse, une zone hu-
mide en zone de captage a une capacité d’épu-
ration de l’azote qui peut permettre d’économiser 
entre 2 800 et 4 200 € par hectare et par an.
Au sommaire également : la visite d’une exploi-
tation bien maîtrisée peut encore donner l’envie 
à des jeunes de s’installer sur une ferme laitière 
familiale ; les huiles essentielles peuvent soigner 
(presque) toutes les vaches ; on peut dégager du 
revenu et ne pas travailler plus de 35 heures par 
semaine avec un système « tout herbe, sans bâti-
ment, sans matériel »…
L’Écho du Cédapa n° 104 – BP 332 - 22193 Plerin 
cedex – 5 € – abonnement un an (six numéros) : 27 €.

Eau & rivières de Bretagne
janvier 2013
Zones humides, le tournant ? Alors que « les zones humides jouent un rôle fondamental dans 
de nombreux équilibres naturels et pour de multiples activités humaines » (refuges, habitats, lieux de 
reproduction, régulation des débits, épuration de l’eau…), les deux tiers d’entre elles ont disparu 
au cours du XXe siècle ! Un dossier d’Eau & Rivières de Bretagne s’en était ému il y a dix ans. Au-
jourd’hui, leur importance est bien mieux connue (et donc reconnue), des lois et des règlements 
ont été adoptés pour les protéger plus effi cacement, divers exemples montrent que préservation 

des zones humides et rentabilité agricole sont tout à fait compatibles, mais les textes ne sont pas toujours appli-
qués, de graves problèmes subsistent et des efforts importants restent à fournir. Le verre n’est cependant pas 
à moitié vide : il est à moitié plein car les progrès enregistrés montrent que le pire n’est nullement une fatalité.
Eau & Rivières de Bretagne n°162 – Espace associatif – 6, rue de Penn ar Créac’h 29200 Brest – www.eau-et-
rivieres.asso.fr – 5 € – abonnement annuel (quatre numéros) : 20 €.

En revues
PAR ALAIN CHANARD

http://vimeo.com/42195561
La version longue (1h08) de Dessine-moi un paysage bio 
(cf. TRI n°420) a été mise en ligne par la Bergerie nationale. 
Ce fi lm pédagogique donne la parole à des producteurs et à 
des techniciens italiens, suisses, allemands et français (no-
tamment du Diois) qui évaluent « les répercussions de l’agricul-
ture biologique sur son environnement et son territoire » : plusieurs exemples « innovants et 
expérimentaux » montrent que les politiques d’aménagement et de développement local qui la privilégient 
obtiennent des résultats particulièrement intéressants tant en matière de paysages et de biodiversité que 
de qualité et de diversifi cation de l’offre alimentaire. Symétriquement, « remettre le paysage au centre du 
projet agricole », c’est-à-dire utiliser le paysage comme outil de gestion agronomique, permet de combiner 
plusieurs objectifs : « relever les défis de la sécurité alimentaire, utiliser durablement les ressources naturelles et 
s’adapter au changement climatique, tout en répondant aux attentes des citoyens ».
Sur son site (www.bergerie-nationale.educagri.fr), la Bergerie nationale indique également d’autres liens 
pour accéder, toujours gratuitement, à la version courte (10 minutes) de ce même document ou à d’autres 
fi lms pédagogiques : Agriculture et alimentation : supports d’éducation au développement durable (12 
minutes) ; Un élève, un arbre... Une classe, une forêt (15 minutes)…

plus respectueuses de l’environnement est fi nan-

Eau & rivières de Bretagne
janvier 2013
Zones humides, le tournant
de nombreux équilibres naturels et pour de multiples activités humaines 
reproduction, régulation des débits, épuration de l’eau…), les deux tiers d’entre elles ont disparu 
au cours du XX
jourd’hui, leur importance est bien mieux connue (et donc reconnue), des lois et des règlements 
ont été adoptés pour les protéger plus effi cacement, divers exemples montrent que préservation 

des zones humides et rentabilité agricole sont tout à fait compatibles, mais les textes ne sont pas toujours appli-

d’un imaginaire puissant, mais un coût de revient très 
élevé » et, d’autre part, « la voie d’une compétitivité 
par la technique et la baisse des prix de revient en 
cultivant sur des surfaces planes de grandes étendues 
de vigne ; au risque d’endommager, voire de détruire 
des paysages traditionnels construits sur des siècles ». 
De son côté, Rachel Mermet explique comment, en 
Rhône-Alpes, les vingt-huit points de vente collectifs 
réunis au sein de Terre d’envies contribuent à « ren-
forcer les liens producteurs-consommateurs », tandis 
que Jérémie Godet expose les hypothèses de travail 
de la recherche-action que le MRJC va bientôt lan-
cer sur le thème de la relocalisation de l’agriculture. 
Dans un autre registre, Laurence Bérard regrette que 
les artisans charcutiers soient les « parents pauvres 

de la valorisation de la culture 
alimentaire » et Michaël Pou-
zenc ironise en évoquant « les 
grandes surfaces alimentaires 
contre le territoire… tout 
contre ». D’autres voies de 
relocalisation sont évaluées 
dans les domaines de la res-
tauration collective, de l’aide 
alimentaire, des jardins asso-
ciatifs et, bien évidemment, des Amap.
Pour n°215-216 – Grep - c/o Association 4D – 60-62, 
rue du Faubourg St-Martin 75010 Paris – www.grep.fr 
– 208 pages – 28 € – abonnement 2013 (nos 217 à 
220) : 64 €.

pour
novemBre 2012
Alimentation et territoires. L’épais dossier que 
présente ce numéro double de la revue du Groupe 
de recherche pour l’éducation et la prospective 
(Grep) réalise un tour assez complet des enjeux (c’est 
d’actualité…) et des pratiques de « relocalisation » 
de l’agriculture et de raccourcissement des circuits 
de distribution. Pas moins de trente-huit articles sont 
proposés. Par exemple, Jean Pluvinage note que la 
consommation évolue « vers une meilleure qualifica-
tion des biens alimentaires ». Raphaël Schirmer pointe 
l’opposition entre « la recherche de vin de qualité ap-
puyée sur des terroirs qualitatifs avec la mise en avant 
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Sciences humaines
déCemBre 2012
Faut-il encore manger de la viande ? « Pour que chaque 
année des milliards d’animaux ne soient plus élevés et tués dans 
des conditions abominables, il est nécessaire de diminuer forte-
ment notre consommation de viande. Faut-il pour autant devenir 
végétarien ? » Oui, semble plutôt répondre Thomas Lepeltier, 
mais sans pour autant clore le débat.
Le dossier de cette livraison décortique par ailleurs la notion 
d’autorité, en fournissant des points de repère sur les « théo-
ries de l’autorité », en questionnant « la politique en mal d’autorité », en expliquant pour-
quoi « éduquer n’est pas séduire » ou encore en se demandant « comment devient-on un 
leader ? ».
Sciences humaines n° 243 – BP 256 - 89004 Auxerre cedex – www.scienceshumaines.com – 
5,50 € – abonnement un an (onze numéros) : 48 €.

XXi
Hiver 2013
Un autre jour-
nalisme est pos-
sible. Le magazine 
de grand reportage 
XXI célèbre son cin-

quième anniversaire en publiant un manifeste qui bouscule 
le petit monde de la presse. Forts des près de 50 000 numé-
ros que vend en moyenne ce trimestriel vierge de toute pu-
blicité, Laurent Beccaria et Patrick de Saint-Exupéry, ses fon-
dateurs, y étrillent en effet les pratiques des trop nombreux 
médias qui ont vendu leur âme aux fi nanciers, courent après 
des annonceurs qui n’ont aucune raison de s’intéresser à 
l’information, croient que leur salut passe obligatoirement 
par Internet et, surtout, ne prennent plus le temps d’aller 
voir et écouter ce que vivent les femmes et les hommes d’ici 
ou d’ailleurs. Ce manifeste s’appuie en particulier sur une 
« petite histoire de la presse et des lecteurs » pour y puiser des 
principes et des idées susceptibles de contribuer au déve-
loppement du « journalisme utile » qu’incarnent déjà des 
médias aussi divers que le Canard enchaîné, Courrier interna-
tional, les sites Arrêt sur image et Médiapart… ou, bien sûr, 
Transrural Initiatives !
De la théorie à la pratique : cette livraison de XXI met en va-
leur les très belles photos de Cédric Martigny sur « la France 
des bénévoles », présente une enquête de Jordan Pouille sur 
les « armadas de pêche » que la Chine déploie pour écumer 
les mers du monde entier, offre un « récit graphique » de Di-
dier Tronchet sur la ligne symbolique que les Indiens de Sa-
rayaku (en Équateur) dessinent avec des arbres pour résister 
aux projets d’exploitation pétrolière qui menacent les terres 
où ils vivent… Des histoires révélatrices, bien racontées et 
superbement présentées pour éclairer notre époque.
XXI n° 21 – 27, rue Jacob 75006 Paris – www.revue21.fr – 
15,50€ (en vente notamment chez les libraires indépendants) – 
abonnement un an (quatre numéros) : 62 €.

XXi
Hiver 2013
Un autre jour-
nalisme est pos-
sible.
de grand reportage 
XXI

quième anniversaire en publiant un manifeste qui bouscule 

les 4 saisons du jardin bio
janvier-Février 2013
Notre-Dame-des-Landes. Allant plus que jamais « du potager à la planète », ce bimestriel inaugure sa nouvelle formule 
avec un éditorial cinglant de Marie Arnould, sa rédactrice en chef, sur la résistance au projet d’un nouvel aéroport près de 
Nantes. « Jean-Marc Ayrault devrait mieux connaître l’histoire des combats écologistes en France. Lorsque des militants venus 
d’ailleurs s’allient aux locaux et que la solidarité se met en place (…), ils peuvent avoir gain de cause : le maire de Nantes a la 
mémoire courte. Sur la Loire, c’est ainsi que se gagna le combat contre les barrages (…). À l’époque, Jean-Marc Ayrault soutenait 
les écologistes dans leur combat… »
Dans d’autres registres, mais tout aussi engagés, Guylaine Goulfi er réalise « un tour de France des légumes menacés » (notam-
ment signalés par le réseau des lecteurs) et clôt une série de trois articles qui invitent à davantage faire confi ance à la nature 
pour conduire son jardin, Antoine Bosse-Platière fait le point sur les techniques de fi ltration domestique de l’eau, Marie 
Arnould évoque les « potagers de propagande » qu’a créés le mouvement des « Incroyables comestibles » dans une petite 
ville du Nord de l’Angleterre dans le but de développer des circuits d’approvisionnement locaux…
Les Quatre saisons n°198 – Terre vivante – Domaine de Raud 38710 Mens – www.terrevivante.org – 6,40 € – abonnement un an (six numéros) : 33 €.

associations mode d’emploi
janvier 2013
Les relations contractuelles entre l’association et la 
mairie. Après avoir expliquer, de façon très synthétique, les 
caractéristiques respectives de la subvention, de la presta-
tion, du marché public, de la délégation de service public 
(DSP), de la subvention et de la convention pluriannuelle 
d’objectif (CPO), Fatou Seye signale que la ministre des 
Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie 
associative s’inquiète du fait que « les collectivités publiques, 
et en particulier les collectivités territoriales, ont tendance à 

recourir de plus en plus à la commande publique (marché public et DSP) pour financer les 
activités associatives et à délaisser le mode de contractualisation traditionnel sous forme de 
CPO. Pour elle, le développement de la commande publique dans le secteur associatif se 
révèle souvent inadapté et place les acteurs associatifs dans une situation de prestataire des 
collectivités au détriment de leur capacité d’initiative, d’expérimentation et d’innovation. » Le 
gouvernement souhaite enrayer cette très regrettable évolution.
Associations mode d’emploi n°145 – Territorial – BP 215 - 38506 Voiron cedex – www.
ame1901.fr – 9 € – abonnement un an (dix numéros) : 49 € (personnel ou associatif) ou 84 € 
(collectivités).

associations mode d’emploi
janvier 2013
Les relations contractuelles entre l’association et la 
mairie.
caractéristiques respectives de la subvention, de la presta-
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francoscopie 2013
gérard mermet

Les prix de l’immobilier ont plus que dou-
blé entre 2000 et 2010. Une personne 
sur deux est atteinte d’une limitation 
fonctionnelle (3 % des adultes entre 20 
et 59 ans ne peuvent pas reconnaître 
un visage à quatre mètres, 5 % ne peuvent pas 
monter ou descendre un étage d’escalier, 20 % ont 
des trous de mémoire…). La durée des repas reste 

au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

Liu Gong Li, village chinois devenu en quinze ans 
quartier à part entière de Chongqing (10 millions 
d’habitants). Tower Hamlets, dans la banlieue de 
Londres. Santa Marta, favela de Rio de Janeiro. 
Kibera, bidonville d’un million d’habitants aux 
portes de Nairobi… Réalisés dans seize pays, 
les reportages rassemblés dans cet ouvrage dé-
gagent une telle chaleur humaine qu’elle pour-
rait suffi re à en recommander la lecture. Mais, 
aussi intéressants soient-ils, ils ne sont que les 
points de départ d’une démonstration encore 
plus captivante : c’est « ici, dans la périphérie des 
grandes villes, que se trouve le nouveau centre du 
monde ». Le journaliste canadien Doug Saun-
ders pose d’emblée les enjeux de cette thèse, 
qu’il nourrit des travaux de divers chercheurs 
du monde entier : « À la fin du siècle, l’espèce 
humaine se sera intégralement urbanisée. Ce 
mouvement déplacera une masse d’individus sans 
précédent – 2 à 3 milliards, soit à peu près le tiers 
de l’humanité – et presque tous leurs semblables 
en ressentiront les effets. Ce sera la dernière 
migration de cette ampleur, et la métamorphose 
qu’elle imposera à la vie familiale, de la famille 
nombreuse des campagnes à la petite famille des 
villes, marquera le terme d’un immense chapitre 
de l’histoire humaine : la croissance démogra-
phique ininterrompue. »
Doug Saunders propose la notion de « ville trem-
plin » pour évoquer la multitude des lieux où se 
regroupent des « évadés de la campagne » qui 
aspirent à sortir de la misère. Une moitié d’entre 

Comment les migrants changent le monde
Du village à la ville        
doug saunders

eux finissent tôt ou tard par retourner 
dans leurs villages d’origine, mais beau-
coup y trouvent les moyens d’envoyer de 
l’argent à leurs familles (ce qui contribue 
à faire évoluer les campagnes) et, petit à 
petit, certains accèdent à la propriété ou 
financent des études pour leurs enfants, 
lesquels peuvent ensuite parvenir à intégrer les 
classes moyennes…
Postulant qu’à l’échelle mondiale, « l’accès 
à l’éducation, à la santé, à l’eau, à l’hygiène 
publique ainsi qu’aux communications et à la 
culture est toujours supérieur en ville », Doug 
Saunders souligne que la ville tremplin est 
« une machine qui transforme les humains ». Les 
réseaux sociaux qui les fondent (même région 
d’origine) et qui s’y développent alimentent 
en particulier l’émergence de nouvelles iden-
tités collectives, de nouveaux modes relation-
nels, de nouvelles aspirations… Certains n’y 
résistent pas et peuvent alors « sombrer dans 
la pauvreté, peut-être le néant », des couples 
se défont, des solidarités s’estompent… Doug 
Saunders estime que, plus souvent, la vitalité 
de cet « espace transitionnel » contribue tant 
à l’épanouissement des individus concernés 
qu’au dynamisme des pays qui les accueillent.
Cette grille d’analyse globalement optimiste le 
conduit à juger sévèrement la résistance que 
les urbains bien en place opposent aux nou-
veaux venus. Il peut en résulter des révoltes 
et Doug Saunders évoque notamment les 

exemples tunisien et égyp-
tien pour montrer, avec des 
faits très précis, que « les 
révolutions arabes sont nées 
de la ville tremplin et de ses 
ambitions déçues ».
Par ailleurs, son regard 

de Canadien renouvelle heureusement la lec-
ture de « la bouffée de colère » qui a embrasé 
certaines banlieues françaises en 2005. Dans 
la cité des Pyramides, à Évry, un vieil habitant 
d’origine sénégalaise critique les « villageois » 
qui constituent la majorité des Africains nou-
veaux venus dans le quartier, avant d’ajouter : 
« Quand les gens au Sénégal entendent parler de 
ce qui se passe ici, les émeutes et tout ça, ils ne 
comprennent pas. Les villageois dans mon pays 
réussissent quand ils s’installent en ville. » De 
leur côté, les jeunes émeutiers ont parlé à Doug 
Saunders « de la transition du village vers la vie 
urbaine et des obstacles qui les empêchent de 
faire le saut ».
Le croisement de considérations très structu-
rées sur l’avenir du monde et de confi dences 
recueillies dans telle échoppe ou dans telle 
arrière-cour constitue un des atouts majeurs de 
cet ouvrage. L’essentiel reste toutefois qu’il ap-
porte un peu de fraîcheur dans une période où 
les migrants sont loin d’être toujours accueillis à 
bras ouverts…
Éditions du Seuil – octobre 2012 – 444 pages – 
23 €.

un visage à quatre mètres, 5 % ne peuvent pas 

stable, celle de la préparation diminue. 
Il fallait en 2002 travailler en moyenne 
7,2 minutes pour acheter un paquet 
de farine Francine contre 6,4 minutes 
en 2012. La fréquentation des cinémas 
progresse depuis vingt ans…
Le sous-titre « Tout sur les Français » est 

un poil exagéré, mais il est vrai que cet ouvrage 
de référence a de quoi satisfaire les plus curieux. 

On peut y rechercher la réponse actualisée à une 
question précise sur nos modes de vie, le monde 
du travail ou encore celui des loisirs, mais on peut 
aussi s’y plonger au hasard pour y découvrir des 
faits signifi catifs qui font rarement la Une des jour-
naux et des tendances lourdes qui préfi gurent déjà 
notre futur proche.
Éditions Larousse – septembre 2012 – 592 pages 
– 32,50 €.
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Moisy
village de petite Beauce        
étienne BeaudouX

Très en verve depuis sa récente 
restauration, un retable raconte 
l’histoire de Moisy, la commune du 
Loir-et-Cher où il est installé depuis 
plus de deux siècles et demi. Cette 

astuce littéraire permet à Étienne Beaudoux de 
donner un ton assez léger à un texte qui exploite à 
la fois les souvenirs d’habitants du village (dont lui 
et sa famille) et de très nombreux documents col-
lectés dans diverses archives. Le retable fait preuve 
d’une grande ouverture d’esprit puisqu’il n’hésite 
pas à évoquer la rédaction des cahiers de do-
léances avant la Révolution, les vers subversifs des 
poètes beaucerons Gaston Couté et Maurice Hallé, 
l’engagement du conseil municipal en faveur de 
l’école publique et républicaine… Entre activités 
agricoles, souffrances dues aux guerres succes-
sives, participation à quelques grands débats 
nationaux ou encore galerie des fi gures locales, 
l’histoire richement illustrée de Moisy refl ète celle 
plus générale des campagnes françaises.
Éditions du Cherche-Lune – 14, rue Honoré 
de Balzac 41100 Vendôme – www.co-libris.net –
octobre 2012 – 304 pages – 24 €.

histoire des paysages
Blandine vue

L’ambition de ce « guide à l’usage des parents, des enseignants, des aménageurs et des curieux » 
est d’apprendre à tout un chacun, mais notamment aux enfants, à « lire l’histoire du milieu 
proche ». Ce n’est donc pas une histoire de l’ensemble des paysages, mais une méthode pour ap-
préhender ce que l’on voit et ainsi mieux comprendre (et mieux apprécier) comment les hommes 
ont tiré parti de leur environnement et l’ont façonné. Pas à pas, l’observateur va ainsi nommer, 
« ancrer dans une fonction », donner un sens à l’espace, analyser la structure du bâti, chercher 

des indices visuels au sol, détecter les microreliefs, utiliser les plans parcellaires pour compléter l’information…
Éditions Errance – collection des Hespérides – octobre 2012 – 254 pages – 42 €.

L’emprise numérique
Comment internet et les nouvelles technologies ont colonisé nos vies    
CédriC Biagini

E-book fossoyeur du livre, e-learning machine à décerveler, Facebook et Twitter saboteurs de toute 
convivialité, mais aussi Wikileaks ou Anonymous impostures qui véhiculent en fait une idéologie 
ultra-libérale : rien de ce qui touche au numérique n’échappe à la critique argumentée et radicale 
du collaborateur de La Décroissance qu’est Cédric Biagini. Non, les téléphones portables ou les 
réseaux dits sociaux ne sont pas la source des derniers soulèvements populaires, non Internet 
n’est pas le vecteur d’une décarbonisation de nos activités et non, plus généralement, ni les 
techniques ni les machines ne sont porteuses d’une émancipation de l’humanité ! Une virulence 
qui détonne dans le ronron ambiant…
Éditions L’Échappée – collection Pour en fi nir avec – www.lechappee.org – 4e trimestre 2012 – 448 pages – 14 €.
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Très en verve depuis sa récente 
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l’histoire de Moisy, la commune du 
Loir-et-Cher où il est installé depuis 
plus de deux siècles et demi. Cette 

astuce littéraire permet à Étienne Beaudoux de 

universités populaires hier et aujourd’hui
sous la direCtion de gérard poulouin

Il est rare que, sur la couverture d’un livre, le nom du rédacteur de la postface soit 
imprimé aussi gros que celui du contributeur principal. Oui, mais là, le postfacier est 
le très médiatique Michel Onfray, à qui est attribuée la création, en 2002, de la fort 
courue Université populaire de Caen. Et il est vrai que la réussite de cette dernière 
a remis en lumière un mouvement né au XIXe siècle, qui est toujours très vivace en 

Scandinavie et qui s’est propagé jusqu’en Russie, en Afrique ou en Amérique. Les textes 
rassemblés dans cet ouvrage relatent les débuts des Universités populaires, décrivent les diverses voies 
empruntées par ce mouvement « polyphonique » et éclairent les différents enjeux d’un accès au savoir… 
qui n’hésite pas à bousculer ce savoir afi n de l’enrichir et d’en faire un facteur d’épanouissement personnel 
et de libération collective.
Éditions Autrement – collection Universités populaires & Cie – octobre 2012 – 366 pages – 25 €.

habiter les espaces périurbains
rodolpHe dodier

L’étalement urbain a beau être stigmatisé, un Français sur quatre réside à la périphérie 
d’une ville. Avec l’aide de Laurent Cailly, Arnaud Gasnier, Vincent Hervouet et François 
Madoré, le géographe Rodolphe Dodier analyse les résultats de plusieurs enquêtes 
conduites en Pays-de-la-Loire sur les comportements des ménages périurbains. « Articu-
lant travail, consommation, loisirs, sociabilités », leurs pratiques quotidiennes (notamment 
leurs déplacements) ont été cernées et modélisées, mais l’analyse y ajoute des facteurs d’explication plus 
globaux : contraintes du marché foncier et immobilier, lobbying des constructeurs de maisons individuelles, 
« tri démographique » faisant de l’espace périurbain le « territoire des couples avec enfants »… Une très riche 
contribution sur un sujet de première importance.
Presses Universitaires de Rennes – collection Espace et Territoires – www.pur-editions.fr – juin 2012 – 220 pages – 16 €. 

paris, france, Monde
repenser l’économie 
par le territoire
pierre veltZ

Des collectivités « renforcées, moins 
nombreuses et plus puissantes » et 
un Grand Paris mieux positionné 
dans l’économie mondiale : la 
France dont rêve Pierre Veltz dépasserait ses ri-
valités de clochers pour se doter d’une stratégie 
cohérente pour exploiter au mieux la révolution 
numérique et réussir sa conversion écologique. 
Dans cet ensemble remis en ordre de bataille, 
les territoires, « qu’ils soient ceux des métropoles, 
des espaces ruraux traditionnels, ou du ” nuage ur-
bain “ que forment les espaces intermédiaires », 
seraient « les laboratoires où s’inventeront de 
nouvelles politiques énergétiques, de nouvelles 
formes de prise en charge de la santé, de l’éduca-
tion, de la mobilité, de la culture, de la formation 
professionnelle, du tourisme et de l’hospitalité ».
Éditions de l’Aube – collection L’urgence de com-
prendre – septembre 2012 – 238 pages – 15 €.

France dont rêve Pierre Veltz dépasserait ses ri-
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