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(Re)construire les conditions  
du partenariat entre associations 
et pouvoirs publics

es relations entre l’État, les collectivités et les associations ont fortement évolué 
au cours des dernières années. La commande publique (marché public, délé-
gation de service public…) devient, au détriment des conventions d’objectifs, 
un mode de contractualisation privilégié par les pouvoirs publics. Les acteurs 

associatifs du développement rural, comme ceux du domaine de l’environnement ou 
encore de l’action sociale sont concernés au premier rang. 
Frein à l’initiative associative, basculement d’un statut de partenaire à celui de presta-
taire, mise en concurrence, institutionnalisation voire instrumentalisation des associa-
tions… les conséquences de l’évolution des relations entre associations et pouvoirs 
publics sont multiples. Au-delà des « dégâts collatéraux » liés à la restructuration des 
financements publics, c’est la notion même de partenariat – qui exige collaboration, 
inter-connaissance et confiance – et la reconnaissance des projets associatifs par la puis-
sance publique qui sont mises à mal.
Parce qu’aucune contrainte législative n’impose d’y avoir systématiquement recours, 
des associations et des collectivités prennent le contre-pied de la généralisation de la 
commande publique et démontrent qu’il est possible de garder une relation partenariale 
fondée sur la co-construction et le dialogue. Ce dossier a pour objectif d’apporter des 
éclairages sur l’évolution des partenariats publics des associations et ses conséquences. 
Il entend aussi mettre en avant des expériences intéressantes au service du développe-
ment des territoires ruraux et dans le respect de l’intérêt général. �
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une caractéristique assez franco-française », 
estime Brigitte Giraud, vice-présidente de 
la CPCA en charge du travail sur les mo-
dèles socio-économiques des associations. 
Car derrière la question des financements 
publics, difficile à appréhender avec préci-
sion, il y a celle encore plus complexe de la 
nature des relations entre acteurs associa-
tifs et pouvoirs publics (l’État, collectivités, 
organismes publics…).
 
profonDe restructuration Des 
financeMents publics
« Un des grands enseignements tiré des pre-
mières enquêtes auprès des associations 
[conduites en 1990, 1999 et 2005] est le carac-
tère majoritairement local des financements 
publics, écrit Viviane Tchernonog. En 2005, 
les financements des communes, des départe-
ments et des régions représentaient deux fois 
le financement de l’État. L’analyse sur le long 
terme montre que la part relative du finan-
cement public local s’accroît régulièrement 
au détriment de celle de l’État. Et l’observa-
tion des financements sur la période récente 

montre une accélération de ces évolutions. »2 
La décentralisation et le transfert de com-
pétences vers les collectivités à partir des 
années 1980 y est pour beaucoup. Dans 
le même temps, l’importance des déficits 
publics et le « recentrage » des interven-
tions de l’État sont aussi avancés comme 
facteurs explicatifs de cette tendance. 
« On estime que jusqu’à récemment, le désen-
gagement de l’État a été partiellement com-
pensé par les collectivités, ce qui n’est plus du 
tout le cas aujourd’hui », indique Brigitte Gi-
raud. Mais, pour plusieurs observateurs, 
cette baisse de l’intervention de l’État 
est également (et surtout ?) contingente 
de changements plus profonds ; « [elle] 
s’explique aussi par une nouvelle conception 
des relations entre État et associations qui 
s’inscrit dans le développement plus général 
d’une logique de projet et de performance ani-
mant de plus en plus la gestion des finances 
publiques », écrit noir sur blanc Viviane 
Tchernonog. En effet, si les interlocuteurs 
et « partenaires » (voir définition en pIV) 
des associations changent, la nature des 

Non à la disparition des associations. 
Mobilisation pour le maintien des finan-

cements associatifs et pour la reconnaissance 
du rôle des associations dans la société ». Cet 
appel1, lancé en avril par une plate-forme 
inter-associative, résonne dans un contexte 
critique pour un nombre croissant d’asso-
ciations et où le gouvernement entreprend 
de redéfinir le cadre des relations entre 
la puissance publique et le monde asso-
ciatif. En effet, fin décembre, la ministre 
des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation 
populaire et de la Vie associative, Valérie 
Fourneyron, annonçait le lancement de la 
rédaction d’une nouvelle charte d’engage-
ments entre associations et puissance pu-
blique qui, à la différence de celle de 2001, 
s’adressera aussi aux collectivités.
Sur les 1,3 million d’associations que 
compte l’Hexagone, la plupart fonc-
tionnent avec très peu (au regard de leur 
budget) ou pas de financements publics. 
En 2005, ces derniers représentaient 51 % 
du budget cumulé réalisé par le secteur as-
sociatif2, soit presque 30 milliards d’euros. 
Mais « la réalité du financement public des as-
sociations est très complexe et ce ratio recouvre 
des réalités très disparates », mettait en garde 
Viviane Tchernonog, chargée de recherche 
au CNRS, spécialiste du monde associatif. 
La Conférence permanente des coordina-
tions associatives (CPCA) indiquait dans 
une enquête de perception publiée en 
20083 que la problématique des finance-
ments publics apparaissait comme priori-
taire pour les responsables associatifs et 
que celle du financement privé peinait à 
apparaître comme une réalité partagée par 
l’ensemble des associations interrogées. 
« La dépendance et les relations de partenariat 
entre les associations et les pouvoirs publics 
sur un mode de “ Je t’aime, moi non plus ” est 

«

standardisation des relations 
sur fond de désengagement 

Raréfaction des ressources publiques à destination des associations, recours 
croissant à la commande publique, culture de la logique de projet… De nombreux 
éléments éclairent l’évolution des relations entre acteurs publics et associatifs. 

les Mots
Du partenariat
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relations (financières et contractuelles) est 
elle-aussi en mutation. 

généralisation De la coMManDe 
publique
Si l’on exagère peut-être en disant que les 
notions de « subvention » et de « conven-
tion pluriannuelle d’objectifs » ont disparu 
du vocabulaire et de l’entendement de 
nombreux services techniques, le fait que 
les collectivités ont de plus en plus recours 
à la commande publique (cf. Lexique ci-
dessous) pour financer des actions asso-
ciatives est aujourd’hui bien documenté4. 
Recherche « d’efficacité de la dépense 
publique par la mise en concurrence », de 
sécurité juridique dans un contexte où 
la législation est parfois sur-interprétée, 
culture de « la démarche de projet », volonté 
« d’être à l’initiative de » pour communiquer 

et être un territoire « compétitif »… autant 
d’éléments, plus ou moins invoqués par 
les financeurs, explicatifs du « succès » 
rencontré par la commande publique, 
en particulier aux échelons communal et 
intercommunal. Les associations des sec-
teurs de l’environnement, du développe-
ment économique et de l’action sociale 
sont particulièrement concernées par cette 
tendance. 
Si la commande publique n’est pas mau-
vaise « en soi », sa banalisation et sa géné-
ralisation sont dangereuses pour les asso-
ciations qui dans de tels dispositifs ne sont 
pas reconnues pour leur projet associatif et 
leur savoir-faire mais sont reléguées à un 
rôle d’exécutant d’une action, de gestion-
naire d’un service… « Parfois, nous recher-
chons des prestataires et non des partenaires, 
explique une chargée de mission d’intercom-

munalité. Mais, il est vrai qu’il y a de la dérive et 
que le système des marchés publics ne permet 
pas de travailler en partenariat avec les associa-
tions. Après, dans la réalité on est très souvent 
dans de l’intermédiaire entre initiative associa-
tive et de la collectivité… »

Dégâts collatéraux 
La professionnalisation du secteur associa-
tif, où sur les dix dernières années l’emploi 
a crû deux fois et demi plus vite qu’ailleurs, 
participe peut-être aussi de cette dyna-
mique. Une partie des financements publics 
ont d’ailleurs été orientés vers le soutien de 
l’emploi plutôt qu’à celui du projet associa-
tif. Par exemple, la région Midi-Pyrénées 
a injecté 50 millions d’euros depuis 2005 
dans une action de développement de 
« l’emploi régional associatif mutualisé », 
alors qu’elle subventionne chaque année, 
en dehors de cette action, les associations 
à hauteur de 700 000 à 800 000 €. Quand 
une association a créé de l’emploi, elle 
cherche à le maintenir. Et ce, parfois même 
aux dépens de son projet. 
Parmi les principales conséquences de ce 
recours croissant à la commande publique, 
les acteurs associatifs identifient la fragili-
sation des structures, la diminution de leur 
capacité « d’innovation sociale », le décou-
ragement des bénévoles, la perte de sens 
et d’identité ou encore la mise en concur-
rence des acteurs associatifs. La reconnais-
sance de leur rôle, de leur diversité et de 
leurs spécificités est un donc un enjeu vital. 
Plusieurs collectivités (cf. pages suivantes) 
l’ont bien compris et œuvrent d’ores et déjà 
à favoriser des modes de relations parte-
nariales malgré la complexité, le temps et 
l’exigence que ces constructions requièrent. 
Les marges ne demandent qu’à être ma-
nœuvrées dans l’intérêt de tous. 

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL) 

1 - Détail de l’appel sur le site de la plate-forme : 
www.nondisparitionassociations.net.  

2 - L’état du financement public des associa-
tions – Viviane Tchernonog – 2009 – www.
associatheque.fr/fr/fichiers/etudes/etat-finan-
cement-public-associations-cnrs.pdf.  

3 - Le financement (public) des associations : 
une nouvelle donne, de nouveaux besoins – 
CPCA – 2008 – http://cpca.asso.fr/IMG/pdf/
EnqueteCPCA_Financement_juillet2008.pdf. 

4 - Cf. bibliographie en pVIII. 

lexique

Subvention : s’il n’existe pas de définition 
légale de la notion de subvention, la circulaire 
du 18 janvier 2010, dite « circulaire Fillon » pré-
cise : « La subvention caractérise la situation 
dans laquelle la collectivité apporte un concours 
financier à une action initiée et menée par une 
personne publique ou privée, poursuivant des 
objectifs propres auxquels l’administration, y 
trouvant intérêt, apporte soutien et aide [...]. 
L’association porte un projet dont elle est à l’ini-
tiative : cela signifie qu’elle ne répond pas à un 
besoin préalablement défini par la collectivité 
publique. » La subvention devrait être « juridi-
quement sécurisée » dans la future loi relative à 
l’économie sociale et solidaire qui sera discutée 
au Parlement en septembre 2013.
Appel à projets : contrairement à une sub-
vention, l’appel à projets est un « appel à l’ini-
tiative associative » proposé par la puissance 
publique en direction des associations. La col-
lectivité « lance un appel à projets [pour] mettre 
en avant un certain nombre d’objectifs lui parais-
sant présenter un intérêt particulier. Il s’agit de 
définir un cadre général, une thématique. Les 
associations sont invitées à présenter des pro-
jets s’inscrivant dans ce cadre. Mais ce sont bien 
elles qui prennent l’initiative de ces projets et en 
définissent le contenu » (circulaire du 18 janvier 
2010). 

Commande publique : la commande pu-
blique désigne l’ensemble des contrats passés 
par une collectivité publique avec des opérateurs 
économiques publics ou privés afin de répondre 
à ses besoins en termes de services, de travaux 
ou de fournitures. Ces contrats sont conclus suite 
à un appel d’offres. Les conditions de réalisation 
de la commande publique sont déterminées 
par la collectivité dans un cahier des charges 
précis (nature de la prestation, durée, modalités 
d’exécution, etc.). Deux formes courantes de la 
commande publique sont le marché public et la 
délégation de service publique (DSP) :
– le marché public traduit une « volonté 

d’achat d’une prestation » par une collectivité. 
La collectivité lance un appel d’offres public 
mettant en concurrence des opérateurs sus-
ceptibles de répondre à cette commande. Les 
candidats répondent en proposant une offre 
de service détaillée auquel correspond un 
coût (appelé « prix »). Les principes des mar-
chés publics sont le libre accès à la commande 
publique, l’égalité de traitement des candidats 
et la transparence des procédures.

– la DSP un contrat par lequel une collectivité 
confie la gestion d’un service public dont elle 
a la responsabilité à un opérateur public ou 
privé. Contrairement aux marchés publics, la 
DSP n’est pas rémunérée par un « prix » mais 
par les recettes d’exploitation du service. 
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Rai, commune ornaise de 1 600 habitants, a élaboré avec les associations de son 
territoire un outil commun de demande de subvention.  

qu’est-ce qu’être partenaire ?

la commune de rai reconfigure  
ses partenariats associatifs

e mot partenaire vient de l’ancien 
français parçonier, le parçon étant le 
« butin ». Dans le mot partenaire, il 

y a l’idée de recherche d’une valeur ajou-
tée : « à faire du partenariat », il y aurait 
donc quelque chose à gagner et à se 
partager. Jusqu’à la fin des années 1970, 
le mot partenaire est rarement employé 
dans le vocable administratif ; à l’époque, 
l’action publique est mise en œuvre de fa-
çon descendante et sectorisée par l’État. 
Au début des années 1980 et de la décen-
tralisation, un nouveau paradigme se met 
en place dans l’action publique, qui doit 
désormais être horizontale, transversale, 
décloisonnée et en proximité. C’est alors 
que les notions de « territoire », « local », 
« partenariat » et « projet » prolifèrent. Le 

réer un outil commun de demande 
de subvention. L’idée a germé en 
2011 alors que la commune ne par-

venait pas à se repérer dans la multiplicité 
des supports mobilisés par les associations 
pour réaliser leurs demandes de subven-
tion. Afin qu’un document unique soit ac-
cepté par les quatorze associations locales, 
l’équipe municipale a souhaité le construire 
avec elles et avec l’appui du Centre de res-
sources et d’information des bénévoles de 
l’Orne, porté par l’Afip Normandie. Entre 
les élus et les représentants associatifs, les 
échanges ont parfois été agités ; toutefois, 
au cours de deux réunions sur le sujet, les 
élus de la commune ont exprimé le souhait 
de davantage de transparence comptable 
et les associations ont quant à elles pu 
faire part de leurs difficultés à compléter les 
documents types. Estelle Martin, directrice 
du pôle animation Pierre Sévin et interlo-
cutrice des associations pour Rai, explique : 
« Ce qui a été compliqué, c’est de trouver un 

partenariat devient une figure imposée de 
conduite des projets jusqu’à ce que le mot 
perde de sa substance première…
Aujourd’hui, le partenariat se définit 
comme « une association active de différents 
intervenants qui, tout en maintenant leur 
autonomie, acceptent de mettre en commun 
leurs efforts en vue de réaliser un objectif 
commun relié à un problème ou à un besoin 
clairement identifié dans lequel, en vertu de 
leurs missions respectives, ils ont un intérêt, 
une responsabilité, une motivation, voire une 
obligation »1. Le partenariat n’est pas une 
mode mais une nécessité : on y a recours 
pour résoudre des problèmes complexes 
qu’une organisation seule ne parvient 
pas à régler. L’avantage du partenariat 
est qu’il facilite la mise en commun de 

outil adapté pour toutes les associations. À titre 
d’exemple, les associations sportives peuvent 
payer des amendes pour leurs joueurs sanction-
nés au cours de matchs et il n’y a pas de ligne 
spécifique dans les budgets pour le préciser. 
L’objectif était que le compte de résultat reflète 
l’activité réelle des associations. » Une fois la 
première version du document élaborée, 
la commune a laissé un délai de trois mois 
aux associations pour la compléter, ces der-
nières pouvant faire appel à Estelle Martin 
pour les aider. Le document est entré en 
vigueur l’année même.

Mutualisation
« Le bilan de ce travail est extrêmement positif », 
estime Estelle Martin qui ajoute que cette 
action s’est appuyée sur les travaux initiés 
au préalable par les associations de Rai 
réunies en commissions. « Un travail inter-as-
sociatif avait déjà conduit à mutualiser un mini 
bus mis à disposition par Rai Animation pour les 
associations qui en font la demande, détaille 

l’expertise et l’innovation. Cependant, ce 
mode d’action est exigeant car il repose 
sur un degré élevé de collaboration. En 
effet, l’action en partenariat requiert de 
s’engager dans un projet conjoint et im-
plique généralement la mise en commun 
de savoirs et de ressources et peut exiger 
de modifier des activités, des services ou 
le fonctionnement des organisations. L’in-
ter-connaissance, la définition d’un projet 
commun, l’identification des différentes 
valeurs ajoutées du projet commun et 
la confiance sont ainsi quelques uns des 
ingrédients indispensables à la réussite 
d’un partenariat.

� EMMANUELLE MALNOË (AFIPAR)

1 - Définition donnée par Wikipedia.

Estelle Martin. Un travail a également été mis 
en place pour faciliter le partage d’information 
et la mutualisation entre acteurs associatifs. 
Enfin, une action sur les compétences est aussi 
engagée. Par exemple, une association qui 
maîtriserait le dossier de “ sponsoring1 ” peut 
aider une organisation à monter un dossier ou 
à réaliser une fiche technique pour faciliter le 
transfert de compétences. » Ces actions ont 
été soutenues par une réelle volonté poli-
tique de la commune qui finance le poste 
d’Estelle Martin pour animer la dynamique 
inter-associative. De plus, les élus munici-
paux sont à l’écoute des associations, en 
participant par exemple systématiquement 
à leurs assemblées générales. La commu-
nication entre les acteurs permet à chacun 
de comprendre les attentes et les besoins 
de l’autre.

� AUDE TORCHY (AFIP)

1 - Aide financière, matérielle et/ou technique 
d’une entreprise à une association.
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co-construire
à l’échelle communale

uelle histoire la commune entretient-elle 
avec l’éducation à l’environnement ?
Nicolas Gamache : Coutières est 

une commune rurale qui a un profil parti-
culier. C’est un village d’environ 170 habi-
tants qui attire de nouveaux arrivants : la 
proportion des 30-40 ans (35 %) est l’une 
des plus importantes de France et les habi-
tants sont très actifs, attirés par le cadre de 
vie et l’environnement social.
L’Association pour la promotion de l’environ-
nement Ménigoutais (Apem), aujourd’hui 
labellisée CPIE de Gâtine Poitevine, a été 
créée en 1984, à l’initiative du maire de 
l’époque, Hubert Dauté. Alors que l’école et 
le café du village fermaient, il y a eu une 
volonté locale forte de se tourner vers l’édu-
cation à l’environnement en pleine déprise 
agricole : c’était un vrai pari à l’époque ! 
La commune, mais aussi les habitants de 
Coutières via un prêt à 0 % d’intérêt, se sont 
mobilisés en achetant un corps de ferme et 
du foncier pour accueillir le CPIE. 
Rudy Suire : Un des premiers projets mis 
en œuvre avec le CPIE a été le Jardin des 
sens, un jardin pédagogique et écologique 
créé en 1991. Le terrain appartient à la 
commune et nous avons mis en place trois 
conventions de partenariat avec la muni-
cipalité : une sur la mise à disposition de 
l’espace, entretenu et utilisé comme un 
outil d’animation, une autre pour le maté-
riel et enfin une dernière sur la mise à dis-
position de locaux. 

Comment se sont construits les autres projets ?
N.G. : La commune a mis en place une dé-
légation de service public avec le CPIE pour 
la gestion de la bibliothèque. Une éco-sta-
tion d’épuration a été créée avec le syn-
dicat des Eaux de Gâtine ainsi qu’un éco- 
lotissement communal dernièrement. Le 
site est devenu une véritable vitrine écolo-
gique et pédagogique animée par le CPIE.  
De même, l’hébergement collectif existant 
pour accueillir les élèves a été agrandi 
dans le cadre d’un appel à projets Pôle 
d’excellence rurale lancé en 2008. L’héber-
gement était en crédit bail auprès du CPIE 
mais avec le projet d’extension, la munici-
palité a rétrocédé l’hébergement initial au 
CPIE et a conservé l’extension. La Commu-
nauté de communes du Pays Ménigoutais, 
maître d’ouvrage, loue au CPIE le nouveau 
bâtiment construit sur du foncier commu-
nal mis à disposition. 
R.S : Le nouvel hébergement est accessible 
et équipé pour les non voyants, les handi-
capés moteurs et mentaux. En répondant à 
un appel à projets de la Fondation EDF en 
2010, nous avons pu rendre le jardin ac-
cessible aux handicapés. Nous travaillons 
aussi sur ce projet avec la commune qui a 
adapté la voirie pour permettre l’accès au 
jardin et à l’hébergement.
La municipalité est à chaque fois initiatrice 
de projets et le CPIE se veut un espace de 
discussion, de connaissance technique et 
de montage de dossier. Nicolas Gamache 
est membre de droit au conseil d’adminis-
tration de l’association et nous intervenons 
au conseil municipal : il y a un perpétuel 
dialogue et le CPIE reste autonome dans 

la conduite des projets tout en ayant aussi 
ses propres activités à coté des projets 
avec la commune.
N.G. : Il y a avant tout symbiose autour 
d’un objectif et des valeurs de l’éducation 
à l’environnement. On se fait le relais en 
mobilisant les investissements nécessaires 
car la commune n’a que 200 000 euros de 
budget annuel ! La démarche générale de 
développement, la cohérence d’ensemble 
des projets, la volonté des acteurs locaux 
amènent les collectivités à participer. Nous 
bénéficions aussi d’une richesse humaine, 
celle des habitants, des bénévoles, des 
salariés…

Quel impact a la dynamique de Coutières sur 
la région ?
N.G. : À une échelle plus globale, le terri-
toire est devenu plus attractif et d’autres 
projets se développent sur la communauté 
de communes dont le slogan est par ailleurs 
« Des projets tout naturels ». Il y a le Festi-
val international du film ornithologique à 
Ménigoute et l’Institut francophone de for-
mation au cinéma animalier de Ménigoute, 
situé sur Coutières. C’est une continuité 
historique d’un projet de développement 
initié il y a vingt-cinq ans et, désormais, de 
8 000 à 12 000 personnes visitent Coutières 
chaque année et, tous les jours, il y a des 
dizaines d’enfants dans le village !

� MICKAËL CORREIA (TRANSRURAL)

1 - Les Centres permanents d’initiatives pour 
l’environnement sont des associations qui 
agissent dans les domaines de la sensibili-
sation et de l’éducation à l’environnement 
ainsi que dans l’accompagnement de projets 
– www.cpie.fr.

À Coutières, dans les Deux-
Sèvres, la municipalité et 

le CPIE1 mènent ensemble, 
depuis plus de vingt ans, des 
projets autour de l’éducation 

à l’environnement, du lien 
social et de l’accessibilité 

aux handicapés. Interview 
croisée de Nicolas Gamache, 

maire de Coutières et de 
Rudy Suire, président du 

CPIE de Gâtine Poitevine.

Un des premiers projets mis en œuvre a été le Jardin des sens, un jardin pédagogique et écologique.

C
PI

E
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pour mettre en place vingt-cinq 
CPO avec des structures d’édu-
cation populaire, détaille Ma-
thieu Cahn. En termes de sécu-
rité juridique, nous avons été 
mis en garde par nos services, 
qui préfèrent que l’on passe 
par la commande publique 
mais nous assumons ce choix 
politique. Cependant, être par-
tenaire, c’est aussi se dire les 
choses franchement comme 
avouer que nous ne sommes 
pas là pour compenser le désengagement de 
l’État et que les mots évaluation et mutualisa-
tion ne doivent être pas des gros mots pour le 
milieu associatif. »

réinstaurer le Dialogue
Parallèlement, la Région Alsace et le Comité 
régional des associations de jeunesse et 
d’éducation populaire (Crajep) viennent de 
rédiger un document de douze pages à des-
tination des élus locaux intitulé L’éducation 
populaire en Alsace : actions et partenariat 
avec les collectivités. Diffusé depuis début 
juin, il rappelle qu’il existe « différents types 
de relations possibles entre
les associations et les collectivités territo-
riales fondées sur deux approches distinctes : 
convention avec subvention ou achat de 
prestation dans le cadre de procédures de 
marchés publics ». « En dix ans, on a observé 
une montée en puissance de la commande 
publique alors que ce n’est pourtant pas une 
obligation légale, indique Philippe Milesi, 
président du Crajep Alsace. Mais les respon-
sables techniques, les directeurs généraux 
des services dans les collectivités territoriales 
n’ont pas cette démarche de conventionne-
ment des associations. »
Le document sera diffusé à travers l’opé-
ration « L’été de l’éducation populaire », 
manifestation qui œuvre à faire rencontrer 

On considère que les associations sont 
des espaces démocratiques d’engage-

ment collectif et individuel – aussi bien pour 
les bénévoles que pour les salariés. Ce sont 
des lieux d’innovation sociale qui complémen-
tent l’action publique. En ce sens, Strasbourg 
privilégie une relation partenariale et non une 
vision commanditaire-prestataire. D’un autre 
côté, nous fuyons aussi les associations qui 
voient la collectivité comme un simple car-
net de chèques ! », explique Mathieu Cahn, 
adjoint au maire de Strasbourg. La mairie 
de Strasbourg utilise en effet 15 % de son 
budget – soit près de 40 millions d’euros par 
an – pour financer les associations qui pour 
deux tiers d’entre elles bénéficient d’une 
convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) 
ou d’une subvention de fonctionnement. 
« Nous faisons aussi des petites subventions à 
l’action et des appels à projets pour des évé-
nementiels. On nous a aussi reproché d’avoir 
mis en place une Délégation de service public  
sur une question liée à la petite enfance mais 
c’était parce qu’il n’y avait pas d’initiative asso-
ciative à ce sujet dans le quartier concerné », 
ajoute Mathieu Cahn.

Entre 2009 et 2011, la municipalité stras-
bourgeoise a mis en place un service réfé-
rent unique pour le suivi des associations, 
chacune d’entre elles pouvant faire appel 
à un conseiller technique dédié. Un dossier 
unique de demande de subvention a égale-
ment été créé et les critères de subvention-
nement ont été harmonisés. « Suite à ce tra-
vail en interne, nous avons mis un an et demi 

quand l’alsace privilégie la subvention 
plutôt que la prestation
«

La Région Alsace et la ville de Strasbourg tentent de ne pas systématiser les appels 
d’offres pour financer les associations.

les procéDures De Mise  
en concurrence font que  
les associations se tournent vers  
Des publics solvables pour assurer 
leur rentabilité éconoMique

élus locaux et associations alsaciennes, 
pour leur rappeler que « la convention de 
subvention […] réinstaure le dialogue entre 
les co-contractants et leur permet de mieux 
travailler ensemble pour une approche réno-
vée de l’action publique ». Ouvert par deux 
éditoriaux, un du président du Conseil ré-
gional d’Alsace et un du président du Cra-
jep, cet écrit a pour objectif de donner plus 
de poids aux associations pour appuyer 
cette « philosophie » de partenariat avec 
les collectivités. Dans L’éducation populaire 
en Alsace : actions et partenariat avec les 
collectivités, les auteurs insistent ainsi sur le 
fait que « les procédures de mise en concur-
rence engendrent une inhibition de la vie 
associative mais aussi un accroissement des 
inégalités entre les publics, les associations se 
tournant vers des publics solvables pour assu-
rer leur rentabilité économique ». Comme le 
souligne Philippe Milesi, « dans un contexte 
où on voit de plus en plus de sociétés à but 
lucratif répondre aux appels d’offres, notam-
ment dans le secteur de la petite enfance et 
de la formation/insertion, il faut redire aux 
élus que les associations participent au lien 
social et à la viabilité économique du terri-
toire même si le simple statut associatif n’est 
pas toujours garant de résultat ! »

� MICKAËL CORREIA (TRANSRURAL)



DOSSIER
partenariat associations  et pouvoirs publics

viin˚427 • mai 2013 Transrural initiatives

l’agriculture périurbaine, 
un terreau de travail fertile

au-delà du ruban !

e 28 mars 2013, le conseil de commu-
nauté du Grand Besançon actait le lan-
cement du projet de pépinière d’activi-

tés maraîchères aux Andiers, sur des terrains 
de la collectivité mis à disposition pendant 
quinze ans. Destiné à contribuer à l’instal-
lation de maraîchers dans l’agglomération, 
le projet n’a rien d’une soudaine passion 
d’élus pour les espaces test agricole… Il est 
en quelque sorte une « suite » du projet sur 
Sauge, initié en 2005 dans le cadre du pro-
gramme européen Equal1. 
En 2004, l’Afip Bourgogne-Franche Comté 
avait pris contact avec un élu de Besançon 
dans l’idée d’impliquer la ville dans le mon-
tage d’un projet sur l’agriculture périurbaine 
éligible à l’initiative Equal. La municipa-
lité considère rapidement qu’un tel projet 
serait plus du ressort de l’agglomération du 
Grand Besançon qui décide de suivre. Elle 

Le 25 mai dernier, la municipalité de Rieux 
(56), appartenant à la Communauté de com-
munes du Pays de Redon (CCPR), inaugurait 
un « espace jeune » rénové et le restaurant 
scolaire agrandi. L’animation de l’espace 
jeune est assurée par le Centre intercommu-
nal d’animation sociale (CIAS), association 
adhérente à la Fédération d’animation rurale 
des Pays de Vilaine qui met à disposition un 
animateur au CIAS. Le Centre compte parmi 
ses bénévoles des élus, des habitants, des 
responsables associatifs locaux et des repré-
sentants de la Caisse d’allocations fami-
liales ; son choix de proposer plus que « des 
offres » d’activités, en aidant à l’émergence 
de projets notamment, est clairement em-
preint des valeurs de l’éducation populaire. 
De même, l’agrandissement du restaurant 
scolaire s’est accompagné de la mise en 
place d’une formation-action du person-

invite un centre de formation agricole et la 
Chambre d’agriculture du Doubs à s’asso-
cier au montage du projet qui allait devenir 
« Solidarités agricole et urbaine pour des 
gains économiques, environnementaux et 
en termes d’emploi » (Sauge). « Au départ, 
nous ne savions pas trop où nous allions », se 
souvient Cécile Pigagnol, chargée de mis-
sion du Grand Besançon, recrutée en 2005 
pour animer le projet Sauge.
Circuits courts, diversification agricole, 
compostage… Pendant les trois ans que 
durera Sauge, différentes thématiques 
d’intérêt émergent et donneront lieu ou 
pas à d’autres projets. En 2008, lorsque 
le financement européen s’arrête, la ques-
tion de la poursuite du partenariat et de 
ses modalités se pose ; même si l’équipe 
d’élus de l’agglomération change, l’inté-
rêt reste avec de nouvelles envies comme 
celle de travailler sur le foncier. L’Afip, la 
structure associative du collectif porteur de 
Sauge, réalise des prestations pour l’agglo-

nel de service portant sur l’alimentation 
(équilibre, produits locaux bio, pratiques 
culinaires…). Proposée à la commune par 
l’association « De l’assiette au champs, 
santés durables » (ACSD), cette démarche 
entend désormais associer les parents et 
les enseignants. 

faire ses preuves
L’ACSD, créée en 2007 par des membres 
du conseil de développement du Pays 
de Redon Bretagne Sud, est aujourd’hui 
soutenue par la CCPR pour jouer deux 
rôles : proposer des animations et gérer 
une plate-forme logistique de collecte, 
conditionnement et distribution de pro-
duits bio locaux. Il aura fallu près de trois 
ans avant que l’ACSD ne devienne une 
interlocutrice « naturelle » de la CCPR sur 
les sujets touchant à l’alimentation. Pour 

mération qui aujourd’hui la subventionne. 
Depuis 2010, année de signature de la 
Charte de l’agriculture de l’agglomération 
bisontine2, le partenariat s’est élargit à la 
Région Franche Comté, au département du 
Doux et à la Ville de Besançon. Le groupe 
Sauge « historique » et les « nouveaux » 
partenaires se rencontrent tous les deux-
trois mois (avec plus d’une dizaine de 
personnes, techniciens et élus, à chaque 
fois). Pour Cécile Pigagnol, « les positions et 
l’implication des différents acteurs ont évolué 
au cours du temps. Je pense que nous avons 
créé quelque chose de solide, un partenariat de 
travail ». 

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL) 

1 - Le programme Equal du Fonds social 
européen a soutenu des projets visant à lutter 
contre les inégalités et les discriminations 
dans le monde du travail.  

2 - www.besancon.fr/gallery_files/
site_1/1071/41093/charteagriculture2010.pdf. 

arriver à ce partenariat, des défiances et 
divergences (sur le coût de la bio, les liens 
entre santé et alimentation, l’épée de Da-
moclès du Code des marchés publics…) 
entre élus, agriculteurs et responsables 
associatifs, auront dû être levées. Les 
associations doivent constamment « faire 
leurs preuves » (en gérant une plate-forme 
logistique par exemple) pour devenir 
« incontournables » et continuer d’impul-
ser auprès des élus plus que ce qu’ils at-
tendent d’elles. Une fois conclus, ces par-
tenariats semblent toujours tomber sous 
le sens, mais le chemin pour y arriver est 
souvent tortueux. Les associations doivent 
aussi disposer de financements extérieurs 
au territoire avant de se voir consolidées 
par des contrats pluriannuels d’objectifs, 
denrées qui se raréfient…  

� MICHEL CARRÉ (AFIP BRETAGNE)

l

Sur Besançon, un projet 
européen a impulsé une 

dynamique de travail qui près 
de dix ans après ses débuts 

perdure et se renouvelle. 

L’institution de partenariats nécessite d’instaurer  
des relations de confiance. Exemple en Bretagne. 



DOSSIER partenariat associations  et pouvoirs publics

n˚427 • mai 2013

 

viii Transrural initiatives

n mars 2006, Transrural initiatives 
publiait un numéro spécial1 en 
écho aux inquiétudes de différents 

réseaux associatifs quant aux restrictions 
budgétaires pour la période 2007-2013 
concernant le développement rural. Dans 
cette édition, il était (déjà) question de 
l’exclusion des associations de certains 
dispositifs et lignes de financement (voire 
de leur disparition pure et simple) et d’un 
remplacement des conventions plurian-
nuelles par des appels à projets. Outre 
la réduction des moyens et ses consé-
quences dramatiques en termes de « rup-
ture dans l’accumulation des savoir-faire, d’ef-
facement de mémoire et de fracture dans le 
tissage des réseaux » 2, un focus était fait sur 
la question des « têtes de réseaux »3. Leur 
situation ne s’est pas améliorée, loin de là. 
Viviane Tchernonog, chargée de re-
cherche au CNRS, spécialiste du monde 
associatif, remarque que « le passage d’un 
financement de l’État vers des financements 
locaux semble accélérer la logique de transfor-

e
tempête sous les têtes de réseaux

bibliographie

mation des types de financements. En effet, 
alors que l’État définit les grandes orientations 
de sa politique et cherche à l’appliquer sur 
tous les territoires, les collectivités décentra-
lisées animées par une équipe politique élue 
sur un programme pour une durée détermi-
née, ont tendance à développer des projets 
locaux et à préférer afficher la visibilité du 
donneur d’ordre, c’est-à-dire à préférer des 
commandes ou des appels à projets »4. Cette 
décentralisation des financements et des 
« partenaires » (ou donneurs d’ordres, 
c’est selon…) s’est naturellement accom-
pagnée d’un renforcement d’associations 
locales et d’une profonde remise en ques-
tion des modèles associatifs pyramidaux 
et descendants d’hier. « La libéralisation 
des relations entre pouvoirs publics et asso-
ciations incite les organisations à identifier 
où se trouvent les “ centres de coûts ” et les 
“ centres de profits ” ; à ce jeu là, les têtes 
de réseaux apparaissent clairement du côté 
des coûts », analyse Brigitte Giraud, pré-
sidente du Celavar5. Les associations 

Ce dossier a été réalisé en partenariat et avec le soutien de l’Afip

locales, adhérentes à un réseau, ne sont 
pas aujourd’hui beaucoup plus qu’hier 
en mesure de financer le fonctionnement 
de leur tête de réseau. Si la question de 
« l’utilité de la tête de réseau », n’est pas 
récente, elle est pourtant à envisager 
sous un nouveau jour car l’atomisation 
des mouvements d’éducation populaire 
se poursuit par défaut plus que par choix. 

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

1 - TRI n°306 – téléchargeable sur : www.
transrural-initiatives.org/numero-294-310/
TRI%20306.pdf.  

2 - Article de Serge Cordelier, TRI n°306, page 2.  

3 - Article d’Alain Chanard, TRI n°306, page 7.  

4 - L’état du financement public des associations 
– cité en note pIII.  

5 - Le Comité d’étude et de liaison des asso-
ciations à vocation agricole et rurale (Celavar) 
est d’ailleurs en train « de mener l’enquête 
sur les têtes de réseaux associatifs agricoles et 
ruraux »… Plus d’infos : http://celavar.org/
actualites/actualite-du-celavar/un-question-
naire-en-ligne-pour.html
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