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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 réflexion, la recherche de sens et la formation. 

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

national. De la médiation au développement d’activités, 
l’Afip 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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Photographie de quatrième de couverture
« Cette image est issue d’une série que j’ai réalisée sur le lieu dit “ le Moulin du Trieux ”, berceau de 
ma famille dans les Côtes-d’Armor. Ma grand mère y vivait encore, près du moulin de nos ancêtres, 
jusqu’à son décès en 2009. Ce fut la dernière habitante. Elle a laissé seul ce lieu que nous avions 
déjà tous quitté pour vivre loin de nos jeux d’enfants. Cette série évoque un temps où une commu-
nauté pouvait rester pendant plusieurs siècles attachée à un endroit. Aujourd’hui, c’est l’hypermo-
bilité qui caractérise la marche mondiale. Cette série est une partie de l’archivage de mes racines. »
Goulven Lebahers www.goulvenlebahers.com. 
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J
adieu à Jean-Yves griot

ean-Yves, président de l’Agence de diffusion 
et d’information rurales et directeur de pu-
blication de Transrural initiatives de 1993 

à 2001, date à laquelle je lui ai succédé, est dé-
cédé le 1er mai dernier, suite à un accident de bû-
cheronnage. Les réseaux associatifs où il continuait 
à être actif, comme le Réseau agriculture durable 
dont il était l’un des co-fondateurs, tout comme 
le réseau Cohérence, ont marqué son parcours 
d’homme et participé à forger les convictions qui 
motivaient ses engagements plus récents. Né en 
1942 dans le département de la Loire, cet ancien 
ingénieur de l’Institut technique du porc, pionnier 
de l’agriculture durable, s’était installé à Genest-
Saint-Isle (Mayenne) en 1977. Il aura porté toute 
sa vie le projet d’une agriculture respectueuse des 
Hommes et de l’environnement.
Personnellement, j’ai le souvenir d’un homme en  gagé 
qui, à travers le réseau des Civam notamment, avait 
le souci permanent de tisser des liens afin de créer 
et favoriser des passerelles incitant à surmonter 
les lourdeurs et les clivages institutionnels de fa-
çon à faire émerger de nouvelles dynamiques. Il 
avait beaucoup œuvré dans cet état d’esprit à la 
naissance de Transrural initiatives. 
Les témoignages exprimés lors de ses obsèques 
ont illustré l’empreinte qu’il a laissé sur ses proches 
et ses amis. Il n’avait sûrement pas prévu que son 
chemin allait s’arrêter de cette façon, aussi vite et 
aussi brutalement. Mais le hasard de la vie et de la 
mort l’a rattrapé.
Il reste à ceux qui l’ont connu et apprécié de gar-
der vivant son souvenir. Tel est le sens de ce mot 
d’hommage.

JEAN-BERNARD MABILAIS

 I à VIII DOSSIER CENTRAL
(Re)construire les conditions du partenariat 
entre associations et pouvoirs publics  
Restructuration des financements, généralisation de la commande 
publique… Les relations entre associations et pouvoirs publics sont 
en cours de profondes et rapides modifications. Ce dossier a pour 
objectif d’apporter un éclairage sur cette évolution et ses consé-
quences. Il entend aussi mettre en avant des expériences intéres-
santes au service du développement des territoires ruraux et dans le 
respect de l’intérêt général.
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20 en revues
22 au fil des lectures

découvrir

http://boutique.transrural-initiatives.org

Merci pour vos réponses à l’enquête lecteur !
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ue signifie le mot citoyenneté ? 
Question somme toute assez 
facile. On pense d’emblée à 

des notions comme « démocratie », 
« vivre ensem ble », « politique »... 
Mais lorsque l’on ha bite en Égypte, 
en Palestine, au Burundi, en France, 
en Algérie ou en Tunisie, on s’aper-
çoit rapidement que derrière les 
mots, les combats ne sont pas les 
mêmes. Ce constat s’est imposé 
lors d’un atelier de quatre demi-
journées initié par le CCFD-Terre 
solidaire dans le cadre du dixième 
Forum social mondial, rencontre 
incontournable pour tous les alter-
mondialistes. Cette année quelque 
50 000 participants étaient présents 
à Tunis et 950 ateliers inscrits au 
programme. À peine deux ans après 
la mobilisation des jeunes Tunisiens 
donnant naissance au mouvement 
des Printemps arabes, la jeunesse 
ne pouvait avoir qu’une place cen-
trale dans l’animation de débats sur 
la citoyenneté…
Lors de l’atelier qui a réuni des 
jeunes du monde entier, très vite 
nos prismes de lecture sont apparus 
radicalement différents. Quel sens 
peuvent avoir les mots « démocra-
tie » et « vivre en  sem ble » pour les 
Palestiniens de Gaza ? Comment 
se préoccuper de ces notions alors 
même que le mot « exister » en tant 
que peuple et citoyen reconnu n’est 
pas d’actualité ? « La démocratie 
israélienne [qui ne reconnaît pas 
l’existence d’un État palestinien] 

q n’est pas acceptable », disait Nida, 
jeune Palestinienne. Ihmed, Algé-
rienne, s’interrogeait quant à elle : 
« Que signifie vi vre en démocratie 
lorsque quatre-vingt-dix compa-
triotes viennent d’être bloqués à la 
frontière faisant ainsi une croix sur 
leur venue au Forum social mon-
dial ? » Les questions à poser dans 
no tre société française sont éga-
lement nombreuses mais de telles 
rencontres mondiales permettent 
de prendre cons cience des chances 
« citoyennes » qui sont les nôtres. 
Elles amènent surtout à nous mobi-
liser pour nous battre et nous enga-
ger pour que la démocratie perdure. 
Ainsi, après avoir partagé nos défini-
tions respectives de la citoyenneté, 
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citoyenneté et jeunesse 
au forum social mondial
Du 26 au 30 mars derniers se tenait, à Tunis, 
le dixième Forum social mondial. Retour sur 
un atelier du CCFD-Terre solidaire consacré 
à la citoyenneté.

nous avons pris le temps de pré-
senter des exemples de mobilisa-
tion de la jeunesse. À l’image d’une 
association scientifique et culturelle, 
représen tée par Victor, jeune Égyp-
tien de 29 ans, qui œuvre à travers 
le street art1, qui a émergé lors de la 
révolution égyptienne, pour se for-
ger une pensée critique et créative. 
L’expérience d’Éric au Burundi, ac-

lors de l’atelier consacré 
à la notion de citoyenneté, 
très vite nos prismes 
de lecture sont apparus 
radicalement différents
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Des jeunes du monde entier étaient présents à l’atelier sur la 
citoyenneté organisé par le CCFD-Terre solidaire.

teur du Réseau jeunes Afrique, aura 
également mis en valeur leur lutte 
contre l’instrumentalisation des 
jeu nes par les hommes politiques 
burundais et contre la corruption, 
en les invitant à se présenter aux 
élections locales. Des liens avec la 
candidature déposée en mars 2012 
par le MRJC pour les élections pré-
sidentielles ont été faits : l’action 
symbolique de déposer cinq cents 
curriculum vitae au Conseil consti-
tutionnel avait permis d’alerter sur 
les difficultés d’accès à l’emploi des 
jeunes en France. 
À travers nos expériences respec-
ti ves d’engagement, l’éducation 
populaire se révèle, une nouvelle 
fois, comme un vé ri table levier de 
transformation so ciale. Les jeunes 
rassemblés lors de ce Forum social 
mondial auront ainsi affirmé leur 
volonté d’agir et de se mobiliser 
pour une société civile active, pré-
sente et vigilante. 

� MARIE POUSSARD (MRJC)

1 - L’art urbain regroupe toutes les formes 
d’art réalisées dans la rue comme le graf-
fitti, le pochoir, la mosaïque ou l’affichage.
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e 17 avril dernier, les députés 
ont définitivement adopté le 
projet de loi relatif à l’élec-

tion des conseillers départemen-
taux, des conseillers municipaux 
et des délégués communau-
taires1. Il y aura davantage de 
femmes élues. Et si l’on en croit 
le vieil adage : « La fonction fait 
l’Homme » (et donc la femme), la 
gouvernance globale des collecti-
vités devrait y gagner. 
Le législateur a d’abord abrogé 
le statut de conseiller territorial 
(prévu par la réforme des collec-
tivités territoriales, cet élu devait à 
la fois re  présenter le département 
et la ré gion). Dans la nouvelle 
loi, si les élections des conseillers 
régionaux sont inchangées, nous 
élirons des conseillers départe-
mentaux et non plus généraux. 
Ces élections se fe ront désormais 
par « grands cantons », dont le 
nombre sera approximativement la 
moitié du nombre ac tuel (un peu 
plus de 4 000) ; le nouveau décou-
page cantonal vise à une meilleure 
adéquation popula tion représentée/
nombre d’élus ce qui, mécanique-
ment, augmentera le nombre d’élus 
« urbains ». De plus, nous éli rons 
des binômes de conseillers consti-
tués d’une femme et d’un homme. 
L’assemblée départementale sera 
donc paritaire, une grande avan-
cée ! 

Difficile représentativité
Par ailleurs, ce nouveau mode de 
scrutin (binominal majoritaire à 
deux tours) ne permet toujours pas 
d’échapper à la mainmise des deux 
grands partis (PS et UMP) au niveau 

l

1- www.assem-
blee-nationale.

fr/14/ta/ta0118.asp
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départemental. Les formations dites 
minoritaires plaidaient pour un scru-
tin mixte introduisant une part de 
proportionnelle qui permettrait aux 
petites formations d’être représen-
tées. Ces nouvelles règles seront 
appliquées en 2015, nouvelle date 
des prochaines élections départe-
mentales et régionales.
Au niveau municipal, lors des scru-
tins de 2014, seules les communes 
de moins de 1 000 habitants gar-
dent le droit au panachage et aux 
listes incomplètes. Pour les commu-
nes de 1 000 à 3 500 habitants, pré-
senter des listes entières et paritaires 
va constituer une petite révolution 
dont il est difficile de prévoir les effets 
(notamment la potentielle difficulté à 
trouver des candidat-e-s). À terme, 
cela va réellement re nouveler les 
« têtes » et, comme avant, nombre 

so
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ét
é réforme mitigée des élections locales 

Les prochaines élections municipales et départementales ouvrent la porte 
à la parité sans pour autant améliorer la représentativité des différents 
partis politiques au niveau départemental.

de nouveaux-elles conseillers-
ères vont « apprendre en fai-
sant ». 

interco : statu quo
À l’échelle intercommunale, 
beaucoup expriment le senti-
ment d’être restés à mi-chemin 
d’une réforme nécessaire. Face 
aux compétences croissantes de 
ces instances (forte ment inci-
tées par les politiques fis ca les 
de l’État), il paraît normal que 
leurs responsables soient élus 
au suffrage universel, principe 
non retenu par le législateur. 
En 2014, comme à l’heure 
actuelle, des élus communaux 
seront « fléchés » pour siéger 
au sein de ces instances. Si cela 
donne une certaine visibilité, il 
reste que l’électeur continuera 

à n’avoir aucune prise directe sur 
l’orientation générale de la poli-
tique intercommunale.
À constamment ménager les sus-
ceptibilités, à refuser de bousculer 
davantage les fonctionnements éta-
blis, on peut se demander qui le lé-
gislateur essaie de protéger. Certes 
le scrutin de liste va compliquer la 
tâche des candidats aux munici-
pales dans les petites communes. 
Mais peu d’entre eux courent réelle-
ment après les postes et beaucoup 
ont la dent dure contre les « cumu-
lards » qui, eux vont pouvoir conti-
nuer de siéger au moins jusqu’en 
2017 ! Une certitude cependant, en 
situation de crise, limiter les avan-
cées de la démocratie n’est pas la 
bonne piste à suivre.

� MICHEL CARRÉ (AFIP BRETAGNE)

5Transrural initiatives
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1 - www.initiative-
france.fr. 

2 - Le réseau 
Initiative France est 
habilité depuis peu 
(décret n°2013-
173) à recevoir 
des dons ouvrant 
droit à la réduction 
d’ISF. Il vient de 
lancer un appel 
explicite en direction 
de ces donateurs 
potentiels. 

le particulier, investit surtout indirec-
tement via des placements dans des 
livrets « éthiques » utilisés par ces 
plates-formes, par l’intermédiai re des 
banques parte naires, donc sans réel 
intérêt ni maî trise sur l’orientation 
des fonds. Concernant les donateurs 
directs, le réseau na tional cible avant 
tout le mécénat d’entreprises ou de 
gros donateurs soumis à l’impôt sur 
la fortune2. 
Cependant pour ceux qui ne se sen-
tent pas concernés ou visés, d’autres 
solutions d’épargne citoyenne, 
plus directes, existent actuellement 
(voir encadré). En investissant son 
épargne dans la Foncière Terre de 
Liens ou des Groupements fonciers 
agricoles ou viticoles, on peut par 
exemple soutenir l’accès au foncier 
pour des projets agricoles de proxi-
mité de son choix. De même, des 
« cagnottes solidaires » associatives 
comme les Cigales sont expérimen-
tées, l’épargne citoyenne devenant 
ici une solution aux problèmes de tré-
sorerie des projets agricoles locaux.

� JOHANNE VILLEGAS

l

des PFIL dans le financement de pro-
jets agricoles. À terme, les partena-
riats développés par les PFIL avec les 
collectivités locales et les acteurs du 
développement agricole pourraient 
être déterminants dans l’orientation 
des projets soutenus. 

Des fonDs inDirecteMent 
citoYens
Les PFIL disposent cependant de fonds 
« citoyens » qui restent minoritaires. 
Leurs financements sont surtout 
publics ou issus du secteur bancaire. 
Dans ces outils financiers, l’épargnant, 

es investissements nécessaires 
à l’installation ou au dévelop-
pement de projets agricoles 

sont conséquents et dépendent bien 
souvent d’institutions bancaires qui 
réclament apports et garanties im-
portants. Pour les agriculteurs qui 
ne disposent pas de la Dotation aux 
jeunes agriculteurs (DJA), l’accès 
aux financements est d’autant plus 
difficile ; quelques « financeurs soli-
daires », comme France Active ou La 
Nef, leur proposent toutefois crédits 
et garanties. Désormais, les Plates-
formes d’initiatives locales (PFIL) 
sont autorisées à s’engager dans le 
financement de projets agricoles. 
Réunies au sein du réseau Initiati ve 
France1, ces associations mobili sent 
des subventions publiques (Europe, 
État, collectivités locales) et des con-
tributions privées (banques, en-
treprises ou particuliers) pour dé livrer 
des « prêts d’honneur » (à 0 % et sans 
demande de garanties). De puis une 
réglementation européenne de 2007, 
les PFIL pouvaient investir dans cer-
taines activités agricoles mais, fa ce 
aux incertitudes pesant sur la fisca-
lisation de ces financements, seules 
quelques rares régions s’étaient lan-
cées. Dans celles-ci, soit les PFIL oc-
troient des prêts d’honneur à tout ty-
pe de porteurs de projet agricole, soit 
elles ont fait le choix, comme dans le 
Périgord, de ne soutenir que les non 
bénéficiaires de la DJA. 
En 2012, une circulaire actait la possi-
bilité d’octroi de prêt d’honneur pour 
tous les projets agricoles et un décret 
à paraître prochainement, relatif au 
mécénat pour la création, la reprise 
ou le développement d’en treprise, 
devrait faciliter encore l’implication 
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e De nouveaux fonds solidaires  

pour l’agriculture  
Les Plates-formes d’initiatives locales se lancent désormais sans crainte 
dans le financement des projets agricoles.

Ouvrage collectif coordonné par le Mouvement inter-régional des Amap 
(Miramap), le livre Une autre finance pour une autre agriculture veut 
faire comprendre le lien entre finance et agriculture mais aussi montrer 
que de multiples initiatives émergent, s’apparentant à des circuits courts 
de financement solidaire. Pour Miramap, « une agriculture alternative 
ne peut se faire que dans le cadre d’une économie solidaire. La bonne 
nouvelle, c’est que le changement est déjà là, modeste mais audacieux, 
lent mais intense ! »

Éditions Yves Michel - Collection Économie -  272 pages -  21,80 €.

  une autre finance pour une autre agriculture
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1 - Cf. TRI n°422.  
Le film est désor-
mais disponible 
en téléchargement 
libre sur : www.
mouton-lefilm.fr 
(mais il est toujours 
possible d’acheter le 
DVD !). 

sont échangées jusqu’à 2 000 bê tes 
par heure. Peu familiers de ce type 
de « marchés », les éleveurs alpins 
présents dans la salle d’audience 
et venus à Luxembourg pour soute-
nir leur homologue allemand, sont 
restés intrigués par cette partie de 
l’argumentaire. 
Parce qu’en effet, dans un grand 
nom   bre de fermes ovines et ca-
prines d’Europe, on ne gère pas 
des flux, on élève des ani maux. 
Mais les discussions ce jour-là ont 
confirmé que la prise en compte des 
éleveurs dans ce dispositif n’était 
pas la priorité. Ce que l’argumen-
taire des « pro-puçage » met en 
lumière, au-delà d’une méthode 
d’identification, c’est une manière 
globale d’envisager l’élevage et 
l’agriculture : des flux économi-
ques où les premiers concernés de -
viennent de simples opérateurs. Le 
29 mai dernier,  l’avocat général de 
la CJUE déclarait que la requête de 
l’éleveur allemand n’était pas re-
cevable, avis qui sera suivi ou non 
par la Cour. Mais, en France, le mi-
nistè re en charge de l’agriculture a 
déjà annoncé le report à fin 2014 
de l’obligation d’identification élec-
tronique, initialement prévue au 1er 
juillet 2013. Ce délai laisse davan-
tage de temps à ceux qui refusent la 
mesure d’intensifier leur lutte, mais 
aussi dès maintenant, de prendre 
ce problème à la racine : ne pas être 
réduits au rôle d’opérateurs en se 
réappropriant les savoirs et savoir-
faire liés à la sélection, à la diversité 
et à la gestion des troupeaux. 

� ALEXANDRE HYACINTHE

(ARDEAR RHÔNE-ALPES)

D individuel et électronique ino pérant. 
Dans l’argu mentaire des institu-
tions, vient en suite le besoin de faire 
face aux pratiques frauduleuses ; 
juste après le scandale dit de la 
« viande de cheval », la Commission 
a tenté d’utiliser l’affaire pour justi-
fier la nécessité des puces (pourtant 
déjà obligatoi res pour les chevaux 
depuis des an nées...). Une fois les 
arguments « santé-consommation » 
-assez ban  cals- évacués, les défen-
seurs du pu çage électronique ont fi-
nalement abordé le fond de la ques-
tion : l’identification individuelle 
électronique doit rendre efficace 
la gestion de flux sur les marchés. 
Et les représentants de la France 
d’illustrer ces « flux » en donnant 
l’exemple de cen tres de vente où 

es multiples projections-débats 
autour du film Mouton 2.01 aux 
transhumances contre l’in dus-

trialisation de l’élevage, l’opposition 
au projet d’identification électroni-
que des troupeaux ovins et ca prins 
fait toujours du bruit dans les ber-
geries. Au niveau européen, l’affaire 
est remontée jusqu’à la Cour de jus-
tice de l’Union européenne (CJUE), 
où les promoteurs du bouclage élec-
tronique ont plaidé sur le bien-fondé 
de ce « progrès technique ». En ef fet, 
le 7 mars dernier, la CJUE examinait 
la requête d’un éleveur allemand 
qui conteste l’identification électro-
nique et individuelle de ses brebis. 
Le litige porte sur la compatibilité 
de ces mesures d’identification avec 
d’autres dispositions de droit en vi-
gueur dans l’Union et sur l’égalité 
de traitement entre pays et entre 
productions. Dans l’enceinte de la 
CJUE, outre le requérant, la Com-
mission européenne et le Conseil de 
l’Union, les États peuvent aussi être 
représentés en propre. Ce jour-là, 
seule la France avait fait le déplace-
ment pour offrir un aperçu des argu-
ments « pro-puçage électronique ». 
Les promoteurs français et européens 
de ces mesures se sont attardés sur 
les éventuels dangers sanitaires, 
fiè vre aphteuse en tête, pour les-
quels il faudrait atteindre la source 
individuellement et efficacement, 
grâce à la traçabilité permise par 
le puçage électronique. Or, comme 
l’a souligné l’éleveur allemand, la 
réglementation actuelle implique 
dans tous les cas un abattage mas-
sif des troupeaux en cas d’épizoo-
tie rapide... ce qui rend le bouclage 
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e puçage des ovins et caprins : la france 

n’en démord pas mais reporte 
Au mois de mars dernier, les promoteurs de l’identification électronique ont 
argumenté devant la justice européenne, saisie par un éleveur allemand.

La question de la biodiversité agricole est la plupart 
du temps réduite à celle de sa conservation (banques 
de gènes, conservatoires). Or, non seulement la biodi-
versité co-évolue avec les activités agricoles, mais les 
paysans en sont aussi de véritables acteurs. La Confé-
dération paysanne a souhaité approfondir et valoriser 
le lien qui existe entre le maintien de la biodiversité 
animale domestique et la sauvegarde de petites fermes 
nombreuses et variées, et mettre en valeur la diversité 
animale promue par les éleveurs. En juin, elle édite un 
livret sur le sujet qui propose une analyse des obstacles 
au développement de la diversité animale domestique 
et qui cherche à mettre en avant une sélection paysanne 
en élevage, enjeu majeur pour défendre les paysans et 
leurs pratiques face à l’industrialisation de l’agriculture.

Confédération paysanne : 01 43 62 04 04 
ou Ardear Rhône-Alpes - 04 72 41 79 22 
ardear.semences@wanadoo.fr

  
la bioDiversité aniMale en question  
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vivre ensemble

c’ est sous une pluie battante 
et tracteurs en tête que 
démarrent ce matin du 13 

avril les deux cortèges de plusieurs 
milliers de personnes depuis deux 
bourgs proches de Notre-Dame-des-
Landes. En traversant la Zad1, les 
tracteurs s’arrêtent régulièrement 
pour déposer du fumier près des 
parcelles récemment réoccupées 
par les opposants au projet d’aéro-
port. Familles nantaises, paysans 
du Grand-Ouest ou encore militants 
aguerris, tous sont venus fourches 

dations formulées dans ces rapports 
relève de la mission impossible et 
reporte sine die le projet »4. « “ Sème 
ta Zad ” est une manière de voir loin, 
d’imaginer ce que sera la zone après 
l’abandon définitif de leur grand pro-
jet inutile et imposé », déclarent les 
organisateurs de la manifestation à 
la fin du cortège.

se rasseMbler  
Dans la Diversité 
Depuis cet automne, des assem-
blées paysannes réunissant paysans 
en devenir, agriculteurs en activité 
et occupants se tiennent sur la Zad 
autour de la volonté de cultiver les 
terres expropriées. Plusieurs collec-
tifs ont ainsi commencé à mettre 
en œuvre des petits projets agri-
coles sur la zone : maraîchage de 
plein champ, élevage de poules 
pondeuses, céréaliculture, vergers 
ou encore projet de polyculture-éle-
vage. Tout au long de l’après-midi 
du 13 avril, chantier drainage, plan-
tation de pommes de terre, mon-
tage de serres et atelier pain, mais 
aussi intervention du Réseau se-
mences paysannes, étaient au pro-
gramme sur une vingtaine de lieux 
disséminés sur la Zad. Pour ces as-
semblées paysannes, qui affichent 
vouloir « rendre fertile ce qu’ils 
veulent rendre stérile », l’objectif 
n’est rien de moins que de déployer 
sur ces terres occupées « une forme 
de partage en porte-à-faux avec les 
grandes concentrations agricoles et 
les freins posés à l’accès au foncier 
pour les projets d’installation pay-

1 - D’une surface 
de près de 2 000 
hectares, la Zone 
d’aménagement 
différé pour la 
construction de 
l’aéroport est 
devenue « Zone 
à défendre » pour 
les opposants au 
projet.  

2 - En près de 
quarante ans, le 
Conseil général 44 
a acheté la majorité 
des terres agricoles 
de la zone qu’il a 
remises, à l’opéra-
teur du projet, Vinci, 
fin 2010. 

« un dialogue fécond 
entre savoir-faire agricoles 
et pratiques expérimentales »

m
ob

ili
sa

ti
on « rendre fertile ce qu’ils veulent 

rendre stérile »
À Notre-Dame-des-Landes, occupants et agriculteurs remettent 

en culture depuis plusieurs mois les terres expropriées 
pour le projet d’aéroport. Aéroportage dans le bocage.

sanne », « un dialogue fécond entre 
savoir-faire agricoles traditionnels et 
pratiques expérimentales, entre pro-
fessionnels et paysans hors-cadre » 
mais aussi « une production auto-
nome en rupture avec les logiques 
agro-industrielles. »5

« Si seuls quelques paysans du can-
ton étaient impliqués, raconte un 
agriculteur de l’Association de dé-
fense des exploitants concernés par 
l’aéroport (Adeca), aujourd’hui, sur 
tout le Grand-Ouest, il y a une vraie 
mobilisation paysanne, notamment 
avec les Collectifs des organisations 
professionnelles agricoles indignées 
par le projet d’aéroport (Copain). » 
Les Copain rassemblent dans les 
départements du Grand-Ouest la 
Confédération paysanne, les Civam, 
les Groupements des agriculteurs 
biologiques, Manger bio, Terroirs, 
Accueil paysan et Terre de liens. Sur 
le terrain, ils ont mis en place des 
« tracteurs vigilants » qui ont proté-
gés certains lieux sur la Zad lors de 
tentatives d’expulsion durant l’au-
tomne dernier et occupent depuis 
février une exploitation agricole 
récemment expropriée, la ferme de 
Bellevue, pour empêcher sa destruc-
tion. La ferme a ainsi vu arriver des 
dizaines de paysans et d’occupants 
pour remettre à neuf le bâti ainsi 
qu’un four à pain, élever vaches, 
moutons et un cochon. Pour le Co-
pain 44, « occuper la ferme de Belle-
vue, c’est exprimer notre solidarité et 
notre soutien aux paysans en place, 
aujourd’hui expropriés et potentiel-
lement expulsables. [...] Faire vivre 

en main pour remettre en culture 
ce jour-là près de 250 hectares de 
terres expropriées2.
Quatre jours avant cette manifes-
tation, trois rapports étaient remis 
au gouvernement : l’un d’une com-
mission du dialogue (destinée à 
« apaiser le climat » après de vives 
tensions entre opposants et forces 
de l’ordre sur la Zad), un autre 
d’une commission scientifique sur 
la compensation des incidences du 
projet sur les zones humides et le 
dernier d’une commission destinée 
à apprécier la perte en terres agri-
coles liée au projet d’aéroport3. Si 
ce dernier n’est pas formellement 
remis en cause par ces travaux, pour 
Europe Écologie-Les Verts, « la mise 
en œuvre de toutes les recomman-
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la ferme de Bellevue, c’est aussi en 
faire un pôle de compétences pour 
accompagner au mieux les projets 
agricoles ou vivriers qui sont initiés 
par des habitants de la Zad. [...] 
Aménager la ferme de Bellevue, c’est 
encore ouvrir  un lieu phare et sym-
bolique de la mobilisation de pay-
sans indignés du Grand-Ouest et de 
toute la France, défendant une autre 
logique de développement, particu-
lièrement agricole. »6

Au-delà des assemblées paysannes 
et du soutien à la mobilisation 
des paysans des Copain, certains 
cultivent collectivement des par-
celles avec des agriculteurs locaux, 
comme en témoigne une occu-
pante : « Les Civam travaillent sur 
le scénario Afterres 2050, un travail 
prospectif sur l’agriculture qui prend 
en compte la lutte contre le réchauf-
fement climatique. À partir d’une 
réflexion sur les protéines végétales 
et animales, on est venu à quelques 
occupants de la Zad à une de leurs 

réunions pour cuisiner des repas à 
base de légumineuses. On a parlé 
d’élevage, d’agriculture paysanne, 
d’alimentation. Depuis, avec Cyril 
Bouligand, un paysan qui habite près 
de Notre-Dame-des-Landes, on a mis 
en culture une parcelle près de la 
ferme de Bellevue en expérimentant 
un mélange céréales-légumineuses. »
Un espace test agricole sur la Zad 
comme réponse aux velléités de 
bétonnage des terres au profit d’un 
aéroport ? « Notre-Dame-des-Landes 
a pour les paysans une résonance 
particulière car dans un contexte où 
tous les politiques affichent vouloir 
lutter contre la disparition des terres 
agricoles, dans les faits, on voit ces 
terres continuer à être bétonnées, 
témoigne Sylvie Thébault, une agri-
cultrice de la Zad. Avec le Copain, on 
a le sentiment que si on gagne ici on 
sera plus fort pour gagner ailleurs. »

� MICKAËL CORREIA

(TRANSRURAL)

3 - Fin novembre 
2012, le gouver-
nement décidait de 
créer ces commis-
sions suite à deux 
mois d’opération 
pendant lesquels 
la police a tenté 
d’expulser les occu-
pants de la Zad.  

4 - Communiqué du 
9 avril 2013. 

5 - Extrait de l’Appel 
à occupations 
agricoles sur la 
Zad le 13 avril 
2013 – http://zad.
nadir.org/spip.
php?article1383.  

6 - Communiqué du 
14 février 2013 du 
Copain 44.

no future
Six mois après leur lancement, les 
emplois d’avenir, mesure phare de 
François Hollande contre le chômage 
des jeunes, ont du mal à prendre leur 
envol. En Seine-Saint-Denis (et dans 
de nombreuses zones urbaines sen-
sibles) à peine 165 contrats avaient 
été signés fin avril sur les 2 754 pré-
vus pour fin 2013. Seuls des dépar-
tements ruraux comme le Cantal, la 
Haute-Vienne ou la Haute-Loire ont 
dépassé la moitié de leur objectif 
annuel dès la fin avril. (Source : Le 
Monde du 29/05/2013)   �

choc
Un décret du 23 mai 2013 a sup-
primé 64 commissions administra-
tives consultatives dans le cadre 
du Comité interministériel pour la 
modernisation de l’action publique 
qui œuvre pour le « choc de simpli-
fication » annoncé par le gouverne-
ment. Ont été ainsi supprimés la 
Commission consultative des arts 
martiaux et des sports de combat, 
la Commission consultative perma-
nente d’œnologie ou l’Observatoire 
national des emplois, des activités 
et des formations des sapeurs-
pompiers.  �

pro-investisseMent
La FNSEA a présenté le 28 mai der-
nier, Labeliance Agri 2013, « la solu-
tion de financement fonds propres 
dédiée à tous types de projets agri-
coles ». Un fonds pour soutenir tous 
types de projets agricoles ? Pour 
Labeliance, l’objectif est « d’inves-
tir pour une agriculture toujours plus 
moderne, compétitive et diversifiée », 
sans oublier de mentionner que le 
fonds est « destiné aux investisseurs à 
la recherche de solutions d’optimisa-
tion de transmission patrimoniale ».  �

en bref

Pour Europe Écologie-Les Verts qui s’exprimait début avril suite à la remise de trois rapports sur le projet d’aéroport : « La 
mise en œuvre de toutes les recommandations formulées relève de la mission impossible et reporte sine die le projet ».
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capitaliser la ressource et sans accen-
tuer les conflits d’usage entre habi-
tants et industriels ?

bataille MéDiatique 
L’association Nature sur un Plateau  
a découvert in extremis Le Plan 
d’approvisionnement territorial et 
l’a diffusé auprès des habitants et 
d’associations de la région. S’en est  
suivi une bataille médiatique avec la 
filière, vantant les mérites du PPRDF. 
Résultat : le 25 janvier, date de la 
clôture de la consultation publique, 
la Draaf a reçu une pétition de Na-
ture sur un Plateau agrémentée de 
plus de 3 000 signatures recueillies 
en cinq jours, ainsi que des courriers 
d’autres associations environne-
mentalistes locales, du PNR de Mil-
levaches et de particuliers. 
La Draaf a alors organisé le 16 avril 
une réunion avec, entre autres, le 
PNR, la Région, les Directions dé-
partementales des territoires et Na-
ture sur un Plateau – qui s’est per-
mis de convier quelques élus et 
habitants. La Draaf a précisé les ob-
jectifs de récolte pour le territoire : 
l’essentiel se concentrera sur les ré-

le plateau de Millesapinsfo
rê

t

e 26 décembre 2012, la Direc-
tion régionale de l’alimenta-
tion, de l’agriculture et de la 

forêt (Draaf) du Limousin publiait 
sur son site une « demande d’avis 
public » sur le Plan pluriannuel ré-
gional de développement forestier 
(PPRDF). Ce plan prévoit d’ici 2016 
un objectif de récolte annuelle sup-
plémentaire de 350 000 m3 de bois1, 
dont 83 % de feuillus, afin d’alimen-
ter essentiellement des unités in-
dustrielles locales de production de 
chaleur, construites dans le cadre du 
plan régional climat énergie. L’ob-
jectif de développement des éner-
gies renouvelables est louable, mais 
pose la question de la capacité du 
territoire à répondre à cette nou-
velle demande.
Dans le PPRDF la répartition des ré-
coltes entre feuillus et résineux sur 
chacun des quinze territoires régio-
naux n’est pas précisée. Néanmoins, 
plantons le décor : le Plateau de 
Millesapins, pardon, de Millevaches, 
est un territoire forestier. Alors qu’au 
niveau régional la forêt est compo-
sée de deux tiers de feuillus et d’un 
tiers de résineux, sur le Plateau, les 
résineux, à croissance rapide et plus 
rentables, représentent deux tiers de 
la ressource forestière. Le Plan d’ap-
provisionnement territorial, réalisé 
sur le territoire du Parc naturel régio-
nal (PNR) de Millevaches et publié en 
décembre 20122, fournit deux 
conclusions claires : d’une part les 
résineux y sont déjà très fortement 
exploités et, d’autre part, la consom-
mation actuelle de feuillus, pour moi-
tié par les habitants pour se chauffer, 
correspond à la ressource disponible. 
D’où la question : comment couper 
plus de bois sur le Plateau, sans dé-

l

1 - La récolte, en 
2011, s’est élevée 
à 2,6 millions de 
m3 (dont 0,5 million 
pour l’auto-consom-
mation) –  www.
agreste.agriculture.
gouv.fr/IMG/pdf/
R7413C02.pdf.  

2 - www.pnr-
millevaches.fr/spip.
php?article681.  

3 - Voir à ce sujet : 
Feu de forêt ?, ar-
ticle paru dans IPNS, 
n°42, mars 2013 
(www.journal-ipns.
org) et Coupes de 
bois et grincements 
de dents, reportage 
de Télémillevaches, 
mars 2013 (www.
telemillevaches.net). 

sineux pour les usines énergé-
tiques ; seule une très faible part de 
feuillus sera récoltée et exclusive-
ment pour un usage noble en bois 
d’œuvre. Parmi les revendications 
de l’association, la mise en place 
d’un indicateur de suivi des récoltes 
de feuillus a été actée et la mise en 
place d’un processus de concerta-
tion intégrant les habitants dans les 
choix des orientations forestières a 
été soutenue par le président du 
PNR. Espérons maintenant que ces 
engagements se concrétiseront… 
L’industrialisation de l’exploitation 
forestière sur le territoire mobilise 
de plus en plus les citoyens – suite à 
de nombreux événements survenus 
depuis le début de l’année3, d’au-
tant plus que les feuillus ont une 
valeur patrimoniale. Enfin, la mobi-
lisation conjointe des citoyens et 
des associations a permis de les in-
tégrer dans des négociations au 
sein desquelles ils n’étaient initiale-
ment pas partie prenantes.

� GAËL DELACOUR 
(NATURE SUR UN PLATEAU,  

WWW.NATURESURUNPLATEAU.COM)
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Sur le Plateau de Millevaches, les résineux, à croissance rapide et plus rentables, représentent 
deux tiers de la ressource forestière.

L’exploitation industrielle du bois dans le Limousin se heurte à 
une contestation citoyenne croissante. Exemple récent avec  
le Plan pluriannuel régional de développement forestier.
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les mille méthaniseurs
du plan le foll
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MascaraDe
Du 15 mai au 15 octobre se dé-
roule le débat public sur le Centre 
industriel de stockage géologique 
(Cigéo), projet industriel d’enfouis-
sement de déchets nucléaires fran-
çais à Bure, dans la Meuse. Pour 
le réseau Sortir du nucléaire, « ce 
n’est qu’une mascarade et une vaste 
entreprise de communication des-
tinée à mieux imposer l’enfouisse-
ment des déchets pour permettre la 
poursuite du nucléaire […] Il n’existe 
qu’une solution au problème des dé-
chets : arrêter d’en produire au plus 
vite ! »  �

Ça chauffe ! 
Entre 1980 et 2010, les Français 
n’ont réduit que très faiblement 
leurs émissions de gaz à effet de 
serre. En trente ans, elles sont pas-
sées de 2,9 à 2,5 tonnes d’équiva-
lent CO2 par an et par personne. Si 
les émissions liées au transport in-
dividuel ont légèrement progressé, 
cette baisse résulte d’un recul des 
émissions liées au logement, prin-
cipalement du fait de l’abandon du 
charbon et de la préférence pour le 
gaz comme combustible de chauf-
fage. (Source : Insee Première).  �

11,5 % 
En 2011, l’énergie provenant de 
sources renouvelables a constitué 
13 % de la consommation finale 
brute d’énergie de l’Union euro-
péenne, contre 8 % en 2004 et 12 % 
en 2010. Les plus fortes proportions 
sont observables en Suède, où près 
de 47 % de la consommation finale 
brute d’énergie provenait d’éner-
gies renouvelables, en Lettonie 
(33,1 %) et en Finlande (31,8 %). En 
France, seuls 11,5 % étaient issus 
de sources renouvelables. �

en bref

1 - http://agriculture.
gouv.fr/Plan-Ener-
gie-Methanisation.  

2 - http://agriculture.
gouv.fr/detail-avenir-
filiere-porcine. 

3 - Culture 
implantée pendant 
une période où 
d’habitude le sol 
est nu, comme une 
graminée implantée 
après la moisson et 
récoltée à l’automne 
ou au début du 
printemps suivant.

Le gouvernement lance un plan de développement 
de la méthanisation à la ferme qui soulève de 
nombreuses interrogations techniques et politiques. 

elphine Batho et Stéphane Le 
Foll, ministres en charge de 
l’écologie et de l’agriculture, 

lançaient, le 29 mars dernier, le plan 
« Énergie, méthanisation, autono-
mie, azote » (Emaa)1, qui prévoit de 
développer mille méthaniseurs à la 
ferme d’ici 2020. Les 90 installations 
qui existent déjà en France transfor-
ment le lisier ou le fumier en énergie 
renouvelable (biogaz) et en diges-
tat. Le digestat, résidu liquide de la 
méthanisation, qui renferme autant 
d’azote qu’au début du processus, 
est plus facile à transporter que le 
lisier et inodore. 
Le fait que ce plan ait été détaillé 
depuis une ferme bretonne laisse 
à penser qu’il a d’abord été conçu 
comme une réponse à la probléma-
tique de l’excédent de nitrates dans 
cette région. En effet, ce plan ministé-
riel est présenté par le gouvernement 
comme un élément d’une démarche 
globale de réduction des intrants et 
de la substitution de l’azote miné-
ral par l’azote d’origine organique. 
Mais pour quel gain ? Le plan de 
relance de la production porcine2, 
lancé une quinzaine de jours après 
le plan Emaa, ne va-t-il pas annihiler 
ces quelques efforts de réduction des 
nitrates en Bretagne ? L’azote présent 
dans le digestat de méthanisation est 
sous une forme plus volatile et les-
sivable que celui contenu dans les 
fumiers d’origine, l’épandage n’en 
sera donc que plus difficile à bien 
maîtriser.
De plus, comme il faut alimenter le 
digesteur en produits carbonés (avec 
des pailles par exemple), comment 

éviter de tomber dans la dérive de 
l’agriculture allemande, qui cultive 
le maïs pour alimenter directement 
les méthaniseurs ? Stéphane Le Foll 
assure de son côté que seules des 
« cultures dérobées »3 seront utilisées 
à cet effet, mais quelles garanties 
peut-on avoir ? Enfin, à l’heure où la 
Commission européenne s’apprête 
à sanctionner la France pour la per-
sistance des problèmes de pollution 
des eaux, le plan Emaa n’est-il pas 
d’abord une façon de donner des 
gages à Bruxelles, sans vraiment tou-
cher aux causes ? 
Suite à la présentation du plan Emaa, 
les réactions ne se sont pas fait at-
tendre. « Gare aux dérives ! Le plan 
n’est pas une solution au problème des 
nitrates qui est avant tout structurel et 
dû à une trop grande concentration 
des élevages », prévient l’association 
France nature environnement. L’As-
semblée permanente des chambres 
d’agriculture, à l’inverse, a salué 
« une réelle opportunité de dévelop-
pement de l’agriculture française ». 
La Confédération paysanne pense 
quant à elle qu’un tel plan « risque 
de conduire à une restructuration en-
traînant une concentration accrue de 
l’élevage ». L’impression dominante 
est que Stéphane Le Foll, trois mois 
après le lancement du programme 
« agroécologie », fait le grand écart. Il 
faudra forcément un jour prendre des 
décisions plus « dérangeantes » pour 
corriger les excès de la concentration 
des élevages en Bretagne. 

� JEAN-MARC BUREAU 
(FNCIVAM)
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1 - On parle de 
stress hydrique 
quand la demande 
en eau dépasse 
les ressources dispo-
nibles. On considère 
qu’un pays est en 
situation de stress 
hydrique lorsque la 
disponibilité en eau 
par an et par habi-
tant est inférieure à 
1700 m3. En Israël 
et dans les territoires 
palestiniens elle est 
de 276 m3.    

2 - Partager l’eau : 
les enjeux de de-
main, d’Alexandre 
Taithe – paru aux 
Éditions Technip en 
2006. 

3 - Ambassade de 
France en Israël – 
www.haifa-israel.
info/eauenisrael.pdf.  

agriculture occupe une place 
symbolique forte dans le pro-
jet sioniste. Dès 1948, le nou-

vel État hébreu entreprend de cultiver 
et d’habiter le désert du Néguev (40 % 
de la surface du pays), afin « d’absor-
ber » l’arrivée de la diaspora juive 
appelée à rejoindre Israël. Pour « faire 
fleurir le désert » les moyens sont mis à 
la hauteur du projet politique : infras-
tructures agricoles, construction de 
réservoirs d’eau, réseau d’achemine-
ment de l’eau, recherche et dévelop-
pement, subventions… De fait, Israël 
obtient des résultats remarquables en 
termes de fertilité, d’irrigation (goutte 
à goutte, imagerie satellite…), de 
sélection génétique (plantes résistant 
à la salinité de l’eau…), de suivi auto-
matisé de la production et se félicite 
de « tirer le maximum de chaque hec-
tare de terre et de chaque litre d’eau ». 
Mais pour quel usage et avec quelles 
conséquences ?

stress hYDrique  
et contexte géopolitique 
tenDu
La disponibilité en eau est un enjeu 
très préoccupant dans une région 
située largement en-deçà du seuil 
de stress hydrique1. La consomma-

l’

tion en eau est supérieure aux res-
sources renouvelables disponibles et 
la surexploitation des nappes souter-
raines entraîne leur salinisation, par 
intrusion d’eau de mer notamment. 
C’est le cas à Gaza où l’eau de la 
nappe devient peu à peu impropre 
à la consommation humaine. À cela 
s’ajoute un contexte géopolitique 
difficile, puisque, jusqu’en 2000, les 
deux tiers de l’eau utilisée en Israël 
proviennent d’hors des frontières de 
19492. À sa création, l’État d’Israël 
était largement dépendant des impor-
tations d’eau voisine et a rapidement 
cherché à sécuriser son approvision-
nement. La stratégie d’expansion de 
l’État, notamment la Guerre des Six 
jours en 1967 et l’implantation de co-
lonies dans des zones hydrologiques 
stratégiques, lui permet de contrôler 
la quasi-totalité des ressources en eau 
de la région. À l’heure où la consom-
mation moyenne d’un Palestinien 
est de 70 litres d’eau par jour contre 
260 litres pour un Israélien2, la répar-
tition de l’eau reste largement inégali-
taire dans la région. 

l’eMpreinte D’un MoDèle 
De DéveloppeMent
60 % de la consommation d’eau 
est destinée à l’agriculture pour un 
secteur qui ne représente plus que 
2 % du PIB3. Malgré cela et même 
si la consommation « domestique » 
(en partie liée au mode de vie occi-
dental avec piscines et jardins dans 

ea
u le coût de la politique

agricole israélienne 
L’État hébreu est devenu 
une référence en termes 
de production en milieux 
semi-arides ou désertiques. 
Derrière les honneurs de la 
performance agronomique 
se cachent des coûts 
environnementaux et 
sociaux croissants.
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le désert…) représente 34 % de la 
consommation d’eau du pays, le 
gouvernement peine à remettre en 
cause la surexploitation liée à l’agri-
culture. Le secteur contribue à l’auto-
suffisance alimentaire du pays, mais 
aussi à des exportations importantes, 
notamment d’agrumes, de fleurs et 
de coton. L’eau que ces productions 
ont nécessitée est donc virtuellement 
exportée et cette « empreinte en 
eau » (cf. TRI n°409) remet en ques-
tion la performance de l’agriculture 
israélienne ; ce contexte particulier 
rappelle que l’usage des ressources 
(eau, terres…) est le fruit d’un choix 
politique et social. Lentement, l’ave-
nir de la ressource en eau prend une 
place de plus en plus grande dans 
le débat national. L’activité agricole 
commence à être remise en cause 
dans la presse et Israël tente de 
mettre fin aux subventions sur l’eau 
destinée à l’agriculture. Mais le lobby 
agricole demeure puissant, ainsi que 
le mythe de « faire fleurir le désert ». 

� MÉLANIE THÉODORE (FNCIVAM)

POUR EN SAVOIR PLUS :
LA SYMBOLIQUE DE L’EAU DANS LE CONFLIT 

ISRAÉLO-PALESTINIEN – WWW.IRENEES.NET/BDF_FICHE-
ANALYSE-531_FR.HTML.

LA POLITIQUE ISRAÉLIENNE DE L’EAU DANS LES 
TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS, ARTICLE DE JACQUES 
FONTAINE (2007) – HTTP://AFPS-REIMS.FR/IMG/PDF/

JACQUES_FONTAINE.PDF. 
ISRAËL : L’EAU À LA CROISÉE DES CHEMINS, ARTICLE DE 

JACQUES BENDELAC (2006) – WWW.CAIRN.INFO/REVUE-
CONFLUENCES-MEDITERRANEE-2006-3-PAGE-63.HTM.

Israël exporte du coton dont la culture intensive est très gourmande en eau et en intrants
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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. �

l
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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



DOSSIER
partenariat associations  et pouvoirs publics

n˚427 • mai 2013 Transrural initiatives iii

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.
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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)
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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. 
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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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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. 

En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural 

(animateurs, militants associatifs), associés à des journalistes, elle propose une lecture de 

l’actualité et des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de terrain 

et valorise des initiatives locales et innovantes. La revue appréhende ces territoires dans 
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déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser des liens. 

Ces expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle de dévelop-

pement économique dominant, marqué par la mise en concurrence généralisée, la dispa-

rition des solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles. 

Transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! Dans chaque 

numéro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Le rural a 

rendez-vous avec la ville ; La forêt, entre patrimoine financier et naturel ; L’agriculture 

locale, nouveau champ d’action politique des collectivités).
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Just Do it
L’Américain Marcin Jakubowski, 
physicien devenu agriculteur, a 
fabriqué lui-même un tracteur 
simple et fonctionnel pour moins 
de 5 000 euros et a publié ses 
plans sur Internet. Il a depuis mis 
en place une plate-forme web 
ouverte qui détaille comment 
fabriquer cinquante outils « repro-
ductibles par tous et indispensables 
aux besoins fondamentaux  » : four 
à pain, scieuse, presse à briques… 
Pour les plus bricoleurs : http://
opensourceecology.org.  �

aniMal Machine
Des scientifiques uruguayens ont 
annoncé le 24 avril dernier la nais-
sance de moutons génétiquement 
modifiés… phosphorescents grâce à 
l’introduction dans leur ADN de ma-
tériel génétique de méduse. Au-delà 
de cette « performance » technique, 
l’objectif est d’incorporer chez la 
brebis des gènes codant pour des 
protéines manquantes à l’origine 
de pathologies humaines (comme 
l’insuline pour les diabétiques) et 
ainsi de produire du lait riche en 
protéines d’intérêt, facilement valo-
risable en médicament…  �

chiMpanzé
Une quinzaine d’individus dégui-
sés en chimpanzé ont interrompu 
le Forum de la biologie de syn-
thèse qui se tenait à Paris le 25 
avril dernier. Dénonçant « la vie 
synthétique mise au point dans les 
laboratoires », un des opposants 
a déclaré : « La question ne porte 
pas sur les avantages et les inconvé-
nients de la biologie de synthèse, les 
bons et les mauvais usages, mais il 
s’agit de savoir comment les techno-
logies transforment nos vies, si nous 
sommes d’accord avec la direction 
qu’elles donnent à nos vies. »  �

en bref

c’
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e un centre dramatique 

au coeur du bocage 
normand

rendre accessible la création 
contemporaine

est depuis 1995 que le 
théâtre du Préau est installé 
à Vire, petite ville du Calva-

dos de 12 000 habitants. Le Préau, 
habilité depuis 2006 par le ministère 
en charge de la culture en tant que 
Centre dramatique régional de Basse-
Normandie, travaille à la diffusion de 
productions théâtrales éclectiques : 
adaptation de textes de Pierre Des-
proges, créations originales (tel du 
théâtre-polar pour adolescents) ou 
pièces plus classiques de Georges Fey-
deau et de Bertolt Brecht.

Le Centre dramatique régional du Préau 
œuvre au quotidien pour diffuser des 
productions originales dans le bocage virois.

Plus d’information 
sur :  
www.lepreaucdr.fr.  

Avec une salle de 620 places et 18 000 
spectateurs en moyenne par an, Le 
Préau veut rendre accessible la créa-
tion contemporaine au plus près des 
communes rurales avoisinantes et met 
en œuvre des actions de formation du 
spectateur par la pratique artistique 
tel un « Festival Ado » (organisé avec 
quatre lycées) ou des ateliers théâtre 
pour enfants et adultes. 
Lorsque le Préau est devenu Centre 
dramatique régional, il s’est vu éga-
lement attribué le titre de Pôle natio-
nal de ressources (PNR) du spectacle 
vivant en milieu rural. Seul lieu en 
France à posséder cette appellation, il 
s’est donné pour objectif de permettre 
« un accès et un rapport privilégiés 
aux créations dramatiques sur le ter-
ritoire du bocage bas-normand » et 
« aux acteurs culturels locaux d’être 

relais du PNR et de la création ar-
tistique tout en développant leur 
implication citoyenne et culturelle ». 
Le théâtre interroge ainsi chaque 
année artistes et public sur un thème 
(« Famille, je vous (h)aime ? », « C’est 
vrai ce mensonge ? ») qui structurera 
la saison de spectacle à venir et don-
nera naissance à des rencontres, des 
débats et diverses formes artistiques 
sollicitant des artistes locaux.
L’ensemble des collectivités participe 
financièrement à son fonctionnement, 
de la commune à l’État en passant par 
la région et le département. Des ac-
cords sont également passés avec des 
communes, des intercommunalités et 
des structures culturelles locales pour 
co-organiser avec Le Préau des repré-
sentations. « Sur une saison pleine, 
l’accord porte sur trois interventions 
avec chaque collectivité désireuse de 
s’engager, précise Vincent Garanger, 
co-directeur du Préau. Il s’agit avant 
tout d’un outil au service des artistes 
pour la population. C’est aussi un 
combat militant de chaque instant 
où on doit lutter contre notre image 
élitiste. » Dans un climat convivial et 
de proximité, la relation avec le public 
est donc fortement privilégiée. Un 
pot est d’ailleurs proposé à la fin de 
chaque représentation pour souder 
davantage ces liens autour du théâtre 
car n’oublions pas que le vaudeville, 
genre populaire du théâtre, est origi-
naire des chansons normandes des 
vaux de Vire !

� BERNARD VILBOUX (AFIP)
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groupe entre deux et six personnes 
bénévoles. L’impossibilité pour l’ins-
tant d’embaucher un salarié et donc 
l’investissement bénévole assez lourd 
est une des difficultés. Olivier Berardi, 
principal contributeur, sans emploi, y 
passe de 45 à 60 heures par semaine. 
« Cela me fait vivre au sens propre du 
terme », confie-t-il. Autre difficulté : 
le manque de soutien local. Aucun 
média n’a évoqué l’apparition de la 
web-télé, peut-être vue comme une 
forme de concurrence. Du côté des 
collectivités et des acteurs locaux, la 
méfiance est également de mise, ce 
qu’Olivier Berardi explique par le fait 
que « la circulation de l’information 
localement est parfois vue comme une 
agression ».

soutenir l’inforMation 
citoYenne
L’objectif de cette web-télé est de 
faire de « l’information au local et 
pas seulement de la communication 
sociale de proximité », comme le pré-
cise Olivier Berardi. Cela nécessite une 
certaine professionnalisation, « sans 
pour autant oublier d’où l’on vient, 
du journalisme citoyen ». À terme, La 

Depuis trois ans, 
La Tvnet citoyenne 
produit des reportages 

sur le territoires de 
Chambéry-Aix les Bains. Elle 
est aujourd’hui en difficulté. 

Plus d’infos : http://
tvnetcitoyenne.com. 

vec le développement d’Inter-
net, des médias dits citoyens 
ont vu le jour. Ce sont bien sou-

vent des sites Internet ou des blogs 
dans lesquels les citoyens ne sont 
plus seulement récepteurs de l’infor-
mation mais où ils deviennent égale-
ment émetteurs. Tvnetcitoyenne.com 
fait partie de ceux-là. Depuis trois ans 
les Chambériens bénéficient d’une 
« télévision » d’information locale 
en ligne. Tvnetcitoyenne.com pro-
pose vingt-cinq reportages vidéo par 
mois, dans tous les domaines : de la 
politique au social en passant par la 
culture. La plupart des cinq cents visi-
teurs uniques par jour ne passent pas 
par le site mais par des plates-formes 
de visionnage comme Dailymotion, 
signe que les vidéos circulent sur le 
web. Cette aventure est née d’une 
initiative individuelle : le blog d’Oli-
vier Berardi, Le petit démocrate de 
Chambéry. Peu à peu, des personnes 
se sont mises à y poster des articles 
en plus des reportages vidéo de 
l’auteur du blog et l’idée de créer un 
média citoyen est venue de ce fonc-
tionnement participatif. 

se faire connaître 
et reconnaître
L’association La Tvnet citoyenne est 
née en juin 2010. Aujourd’hui elle 
compte presque 50 adhérents, en 
plus du comité de rédaction qui re-

Tvnet citoyenne souhaite pouvoir 
embaucher trois journalistes à temps 
plein. Pour l’heure, financée majoritai-
rement par ses adhérents, son budget 
est d’à peine 5 000 euros par an. La 
subvention du ministère en charge de 
la culture obtenue en 2010 n’a pas 
été renouvelée avec le nouveau gou-
vernement et la ligne de financement 
concernée, « médias citoyens-médias 
de proximité », est amenée à dispa-
raître. Tvnetcitoyenne.com a fait le 
choix d’être un site sans publicité et 
de ne pas faire payer son audience. 
L’association développe par ailleurs 
une prestation de formation à l’image 
et de « web reporter citoyen » auprès 
des lycées notamment, activité sou-
tenue par le conseil général. Mais 
Olivier Berardi s’interroge sur la per-
tinence de former à un métier dont il 
est difficile de vivre. L’ancien blogueur 
a sa petite idée sur le financement 
possible, « il faudrait un amendement 
à la loi sur la libération des ondes qui 
concernerait les sites Internet d’infor-
mation pour prévoir un fonds de sou-
tien associatif, comme cela existe pour 
les radios locales actuellement ».

� GWLADYS PORRACCHIA (MRJC) 

information audiovisuelle
locale en danger
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epuis 1977 aux États-Unis, le 
Community reinvestment act 
(CRA) et le Home mortgage 

data act, obligent les banques à 
« démontrer sur la base de leurs 
statistiques de production qu’elles 
fournissent crédits, conseils et ser-
vices de manière équitable et pru-
dente dans tous les territoires »1. Ces 
dispositifs mandatent les agences 
publiques pour qu’elles incitent les 
banques à répondre aux besoins des 
communautés, notamment dans les 
quartiers populaires. En trente ans, 
1 400 milliards de dollars, qui ont 
bénéficié pour 60 % aux très petites 
et moyennes entreprises, ont ainsi 
été levés. En 2010, le Labo de l’ESS2 

a initié un travail autour du thème 
« banques et territoires », conforté 
dans ses priorités à la suite des États 
généraux de l’ESS en juin 2011. 
« L’idée est de s’inspirer du CRA 
pour amener à un changement de 
comportement des banques en les 
incitant à plus de transparence et 
d’investissement dans les territoires, 
notamment en les rapprochant 
des publics fragiles, particuliers ou 
petites entreprises », explique Kent 
Hudson, chef du projet de « Plai-
doyer pour un réinvestissement ban-
caire dans le développement local »1.
 
relocaliser les fruits 
De l’épargne
En France, plusieurs centaines de 
milliers d’entrepreneurs et de petites 
entreprises vivent en milieu rural, ce 
qui représente un vivier d’innovation 

et d’emplois non négligeable. Pour se 
développer, ce secteur a besoin d’une 
offre de crédit et de services ban-
caires importante et adaptée. Mais les 
banques s’engagent de plus en plus 
difficilement auprès de ces clientèles 
locales dont elles connaissent mal 
les besoins spécifiques ; tout comme 
elles ne sont guère familières des 
modèles économiques des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire. 

généraliser  
la transparence
Le groupe de travail « banques et 
territoires » du Labo de l’ESS mène 
depuis mars 2013 une expérimen-
tation avec deux banques et quatre 
réseaux d’accompagnement des très 
petites entreprises en Franche-Comté. 
« Il s’agit d’analyser leurs procédures 
et d’identifier des informations sur 
le territoire qui pourraient être inté-
ressantes pour pouvoir comparer les 
coûts et les avantages du réinvestis-
sement local, détaille Kent Hudson. 
Nous voulons aider les banques, qui 
ne sont pas des organisations carita-
tives, à être plus solidaires et efficaces 
dans leurs territoires d’implantation, 
en travaillant avec tous les acteurs du 
développement économique. » 
En septembre dernier, le groupe de 
travail « banques et territoires », 
soutenu par des élus à l’origine 
du projet de bouclier rural (cf. TRI 
n°406), proposait d’ajouter une 
dizaine d’articles3 au projet de loi 
bancaire du gouvernement (actuelle-
ment en deuxième lecture au Parle-

D

1 - Plaidoyer pour 
un réinvestissement 
bancaire dans le 
développement 
local – Labo de 
l’ESS – août 2012.   

2 - En activité  
depuis 2009, le 
Labo de l’économie 
sociale et solidaire 
(ESS) est un groupe 
de réflexion 
« destiné à faire 
(re)connaître une 
économie plus 
respectueuse de 
l’homme et de son 
environnement ». 

3 - www.lelabo-ess.
org/IMG/pdf/
Propositiondeloi_
mars2013.pdf.  

4 - Association 
qui accompagne 
et finance les 
micro-entrepreneurs 
n’ayant pas accès 
au crédit bancaire.

pour un ancrage 
local des banqueséc

on
om

ie

En s’inspirant d’une loi américaine, des 
acteurs de l’économie sociale et solidaire 
entendent favoriser l’investissement des 
banques dans le développement local. 

ment). Il était par exemple proposé 
que les banques rendent compte de 
la manière dont elles répondent aux 
besoins de l’ensemble des usagers 
(particuliers et entreprises). Un autre 
article dotait la Banque de France de 
nouvelles responsabilités, comme 
celle d’établir un cadre et des indica-
teurs pertinents pour le développe-
ment du crédit et des services finan-
ciers dans les territoires. Même si ces 
propositions n’ont pas été retenues, 
les idées qu’elles véhiculent font 
leur chemin. Pour Kent Hudson, « il 
y a dix ans, quand les banques était 
en pleine automatisation de leurs 
processus de prise de décision, on 
nous aurait regardé avec mépris. Au-
jourd’hui, après la crise de 2008 et 
grâce à au professionnalisme des ré-
seaux d’accompagnement, les direc-
tions bancaires commencent à écou-
ter leur personnel, qui comprennent 
l’intérêt, pour leurs affaires et leur 
réputation, de travailler avec des ré-
seaux de financement comme France 
active ou l’Adie4 et sur des marchés 
où elles sont peu présentes. »

� VINCENT LEMÉE (MRJC)
ET HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)
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tout, d’agrandir l’exploitation et de 
produire plus, l’EBE représente une 
information suffisante. De là, chacun 
peut connaître les capacités d’auto-
financement et de remboursement 
dont il dispose pour investir à nou-
veau. Mais si on préfère améliorer l’ef-
ficacité économique de l’existant, aug-
menter le revenu sans plus de volume 
et de capitaux engagés, le revenu est 
de fait l’indicateur adéquat.
Ne s’en tenir qu’à l’EBE n’est pas 
neutre. C’est fermer les yeux sur le coût 
économique de l’outil de production : 
frais financiers et amortissements des 
équipements. C’est s’intéresser en 
priorité aux possibilités de croissance 
de l’exploitation et c’est considérer 
que l’augmentation des volumes et 
l’amélioration de la productivité du 
travail sont seules gages et mesures 
de l’efficacité économique. La justifi-
cation économique à ce modèle pro-
ductif serait qu’il génère d’importantes 
économies d’échelle et qu’il n’ait plus 
besoin d’aides publiques. On est loin 
du compte dans plusieurs secteurs. 

En production laitière, par exemple, la 
réduction des coûts n’est pas avérée 
dans la majorité des grosses exploita-
tions qui, de surcroît, ne tiennent éco-
nomiquement que sur-perfusées aux 
subventions d’équipement, primes 
de la Politique agricole commune et 
exonérations fiscales et sociales. Loin 
d’être une science exacte, la lecture 
économique dominante n’est qu’une 
technique au service de cette politique 
de développement agricole.

De la valeur aJoutée 
pour l’eMploi
Commanditaires de leur comptabilité, 
les agriculteurs tenant du « produire 
autonome et économe » ne seraient-
ils pas en droit d’en attendre une 
lecture adaptée à leur système (pro-
duire, non pour faire du volume et du 
chiffre, mais pour créer de la richesse, 
mesurée par la valeur ajoutée) ? 
Puis, de savoir comment cette valeur 
ajoutée obtenue et les primes sont 
réparties entre les deux facteurs de 
production, complémentaires mais 
aussi concurrents, que sont la main 
d’œuvre et les équipements ? Ces der-
niers occasionnent des frais financiers 
et des amortissements au détriment 
du revenu, lequel conditionne à la 
fois le niveau de vie de l’exploitant, 
la pérennité et la transmissibilité de 
son exploitation. Des éléments indis-
pensables au maintien de paysans 
nombreux pour développer une agri-
culture durable, paysanne de surcroît 
biologique sur des territoires ruraux 
vivants. Avec l’aide d’un changement 
de politique agricole.

� GUSTAVE DELAIRE

(ANCIEN SALARIÉ DES AFOCG 85 ET 79)

La lecture économique d’une comptabilité d’exploitation 
agricole n’est ni une science exacte, ni neutre.

le revenu de l’exploitation,
une notion obsolète ?

n agriculture, la notion de revenu 
est de plus en plus brouillée et 
mise à mal. D’abord parce qu’elle 

souffre d’un manque de lisibilité pour 
des non initiés. Le revenu présenté 
dans les documents comptables n’est 
pas un montant dont dispose l’exploi-
tant ; il est le solde du compte de ré-
sultat : les produits moins les charges. 
Pour contourner la difficulté de l’ap-
précier, il est souvent remplacé par 
un soit-disant « revenu disponible », 
correspondant à l’excédent brut d’ex-
ploitation (EBE, cf. encadré) auquel on 
soustrait les annuités d’emprunts. En 
prétendant ainsi en faciliter la lecture, 
on induit en erreur : ce « revenu » n’en 
est pas un et ce « disponible » n’est 
que potentiel.

Des inDicateurs au service 
D’obJectifs Différents
Pour de nombreux économistes agri-
coles, le revenu n’aurait plus d’intérêt 
en tant qu’indicateur économique. 
Ils lui préfèrent l’EBE ou la notion de 
« revenu disponible ». S’il s’agit, avant 

 
ÉLÉMENTS DU PROCESSUS PRODUCTIF

AUTRES ÉLÉMENTS DU PROCESSUS 

ÉLÉMENTS LIÉS À L’OUTIL DE PRODUCTION

ÉLÉMENTS HORS ACTIVITÉS COURANTES

}

}
}
}

}

}
}
}

}}
le coMpte De résultat et trois De ses solDes interMéDiaires

 + PRODUITS DES ACTIVITÉS COURANTES
 – CHARGES : BIENS ET SERVICES
 = VALEUR AJOUTÉE (RICHESSE CRÉÉE)

 – IMPÔTS ET TAXES PROFESSIONNELS
 – FRAIS DE PERSONNEL ET COTISATIONS DE L’EXPLOITANT
 + PRIMES ET SUBVENTIONS D’EXPLOITATION
 = EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE)

 – FRAIS FINANCIERS (INTÉRÊTS D’EMPRUNTS…)
 – DOTATION AUX AMORTISSEMENTS
 = RÉSULTAT COURANT

 + PRODUITS EXCEPTIONNELS
 – CHARGES EXCEPTIONNELLES

 = RÉSULTAT D’EXERCICE (REVENU)
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uand en 1988 les premiers pa-
quets de café labellisés Max Ha-
velaar font leur apparition dans 

certains supermarchés hollandais, le 
commerce équitable n’est que l’affaire 
de quelques producteurs au Mexique 
et de militants d’ONG. Dix ans plus 
tard, la Fairtrade Labelling Organi-
zation (FLO, aujourd’hui rebaptisée 
Fairtrade International) est créée pour 
donner une cohérence à un mouve-
ment qui prend de l’ampleur. « C’est 
pour cette raison qu’au départ, FLO a 
été gérée par les associations Max Ha-
velaar qui sont nées dans les pays du 
Nord », résume Chief Adam Tampuri, 
producteur de noix de cajou au Gha-
na et président de Fairtrade Africa, 
le réseau des producteurs africains, 
affilié au système FLO. À l’époque, les 
producteurs étaient impliqués mais 
ne participaient pas aux assemblées. 
« La relation entre les producteurs et 
les associations nationales était bâtie 
sur la confiance mutuelle, confirme 
Marike de Peña, gérante de Banelino, 
coopérative de producteurs de ba-
nanes en République Dominicaine et 
vice-présidente de la CLAC, le réseau 
des producteurs sud-américains et 
caribéens, affilié à FLO. Il n’y avait pas 
besoin d’accords écrits. »
Les années passent, le nombre de 
producteurs engagés dans le système 
FLO augmente et les premières diver-

système FLO pour avoir plus d’impact 
au Sud. Ils craignent en effet que le 
mouvement se bureaucratise et que 
Fairtrade/Max Havelaar devienne un 
label parmi tant d’autres. « Ce n’est 
pourtant qu’en 2006 que nos réseaux 
ont uni leurs forces pour la première 

q

le pouvoir (enfin) aux producteurs !
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gences d’appréciation sur ce qui est 
prioritaire apparaissent. 

la place Des proDucteurs
Ils ressentent le besoin de peser 
davantage sur les choix de Fairtrade 
International. Certes ils disposaient 
jusqu’alors, formellement, de repré-
sentants dans le bureau et le conseil 
d’administration de FLO, mais ces der-
niers n’avaient pas de réel pouvoir de 
décision. Première étape : la création 
de réseaux de producteurs à l’échelle 
continentale. Naissent ainsi la CLAC, 
Fairtrade Africa et Network of Asian 
and Pacific producers. « Notre impli-
cation n’était pas efficace et Fairtrade 
International se concentrait surtout 
– et avec succès – sur l’expansion du 
marché », souligne Marike de Peña.
Les producteurs souhaitent rééquili-
brer les rapports de force au sein du 

les réseaux de producteurs au sud 
craignaient que le mouvement 
se bureaucratise

fois afin de demander une pleine par-
ticipation, rappelle Chief Adam Tam-
puri. Nous avions participé à la créa-
tion de Fairtrade International. Cette 
organisation était aussi la nôtre ! » En 
2007, les statuts de FLO sont changés 
une première fois pour faire plus de 
place aux réseaux de producteurs. Ils 
peuvent désormais siéger dans les or-
ganes de direction, où ils détiennent 
25 % des voix. Cette première étape 
marque le début d’un processus qui 
amènera l’organisation à revoir com-
plètement sa gouvernance.
Christophe Alliot est à cette époque 
chef de projet révision stratégique 
de FLO. Il est donc appelé à travail-
ler sur l’ouverture aux producteurs : 
« Il y avait beaucoup de résistances 
au sein de la structure, en raison no-
tamment de la méconnaissance par 
les organisations du Nord de ce qui 
se passait sur le terrain au Sud. » Un 
décalage d’autant plus flagrant sur la 
question des rythmes : d’un côté, des 
Européens pressés, par habitude, mais 
aussi en raison de la pression exercée 
par le marché, les consommateurs et 
les entreprises, de l’autre, des pro-
ducteurs qui raisonnent sur le temps 
long, à l’horizon de dix ou vingt ans. 
« Les associations nationales, dans les 
pays du Nord, se sentaient peut-être 
aussi la responsabilité de faire tourner 
efficacement le système, estime Chief 
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En juin 2013, les réseaux de 
producteurs occuperont pour la 
première fois la moitié des sièges 
au conseil d’administration de 
Fairtrade International, principal 
organisme de certification des 
produits labellisés « commerce 
équitable ». Retour sur une 
révolution en marche.
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un autre développem
entpot aux roses

Fin 2012, l’administration fiscale 
du Kenya a jugé Karuturi, multina-
tionale indienne qui produit des 
millions de roses dans le pays, 
pour une fraude fiscale estimée à 
huit millions d’euros. Ce type de 
condamnation est une première 
sur le continent africain. Pour, At-
tiya Waris, maître de conférences 
kenyan en droit fiscal, ce type de 
fraude coûterait aux pays en déve-
loppement environ 1 000 milliards 
de dollars par an. (Source : Basta!)  �

priorités
Le 30 mai dernier, les élus éco-
logistes du Conseil régional de 
Bretagne ont refusé de voter une 
subvention de 135 000 euros à la 
Cooperl, groupe industriel de la 
production porcine dont le béné-
fice s’élevait en 2011 à huit millions 
d’euros. « Rappelons que dans le 
même temps, 1 500 paysans, dont 
de nombreux producteurs de porc, 
mettent la clé sous la porte chaque 
année en Bretagne », déclarent les 
élus, ajoutant que Solidarité pay-
sans, association qui accompagne 
les agriculteurs en difficulté, se 
voit refuser une aide régionale de 
80 000 euros depuis deux ans. �

aMbition
Le ministre en charge de l’agricul-
ture a présenté le 31 mai dernier le 
plan Ambition Bio 2017. L’objectif 
est d’atteindre 8% de surface agri-
cole utile en bio d’ici fin 2017 (4 % 
actuellement), tout en appuyant 
« l’ensemble des composantes de 
la filière ». La Fédération nationale 
d’agriculture biologique a tout de 
suite prévenu que « la filière attend 
des arbitrages budgétaires sur les 
moyens d’animation du programme 
pour l’ensemble des réseaux d’ac-
compagnement ». �

en bref
Adam Tampuri. Il a fallu du temps pour 
qu’elles réalisent qu’elles ne pouvaient 
pas y arriver sans les producteurs.» Les 
débats sont vifs et n’évitent pas les 
frictions. « FLO et les associations natio-
nales ont pu croire à un moment qu’on 
ne reconnaissait pas leur travail, se 
souvient Marike de Peña. Mais ce qui 
a commencé comme une bataille a vite 
tourné au dialogue plus constructif. »

50 % Des voix
C’est ainsi qu’en 2008 se dessine un 
consensus autour d’un partage, lui 
aussi équitable, du pouvoir entre les 
réseaux de producteurs au Sud et les 
associations nationales au Nord : les 
producteurs auront désormais 50 % 
des voix. « Il y a une grande diffé-
rence entre avoir une place à la table 
des négociations et posséder la salle 
de réunions ! », souligne Molly Harris 
Ollson, présidente de Fairtrade Inter-
national, qui se félicite de l’adoption 
par son organisation d’un modèle 
de gouvernance à nul autre pareil. 
D’autant qu’en plus du partage du 
pouvoir, les producteurs obtiennent le 
droit de gérer directement un tiers des 
ressources de l’organisation, afin de 
constituer leurs équipes de liaison sur 
le terrain et de mener des opérations 
de soutien aux producteurs, de défini-
tion des stratégies produits et de pro-

motion du commerce équitable dans 
le Sud. Une révolution pour les 1,2 
million de producteurs regroupés au 
sein des 991 organisations fédérées 
par Fairtrade International, dans 66 
pays. Au final, il aura fallu pas moins 
de quatre ans pour que les nouveaux 
statuts soient définis et votés, en jan-
vier 2013. Et les nouvelles normes ne 
seront appliquées pour la première 
fois qu’à l’assemblée générale de juin. 
« Certains se sont plaints qu’on n’aille 
pas assez vite, explique Christophe 
Alliot, qui a quitté FLO en 2010 pour 
devenir coordinateur et conseiller stra-
tégique de l’Alliance internationale 
des producteurs du commerce équi-
table. Mais on ne pouvait pas caler du 
haut une décision de cette ampleur. Il 
fallait travailler ensemble pour éviter 
des discussions de marchands de tapis 
autour du partage de pouvoir. » Une 
stratégie qui semble avoir porté ses 
fruits puisque plus personne ne remet 
en question les nouveaux statuts.  
Reste maintenant à mettre cette nou-
velle gouvernance à l’épreuve des 
faits et à observer les nouvelles orien-
tations que va entraîner ce pouvoir (re)
donné aux réseaux de producteurs.

� ANDREA PARACCHINI  
 ARTICLE TIRÉ DU HORS-SÉRIE ALTERMONDES N°15 –  

COMMERCE ÉQUITABLE, DES ÉCHANGES DE VALEURS

    coMMerce équitable, Des échanges De valeurs

Hors-série Altermondes n°15

À la veille de la Quinzaine du commerce équitable, Altermondes a donné la 

parole à des « acteurs phares engagés dans le commerce équitable, la consom-

mation responsable, le développement durable et la solidarité internationale ». 

Olivier de Schutter, rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à l’alimentation, y 

annonce la prédominance à venir de deux approches : « D’un côté, un système de chaîne d’ap-

provisionnement mondialisée, où le paradigme du commerce équitable, rémunérateur pour les 

producteurs et respectueux de l’environnement, doit devenir la règle et, de l’autre, des systèmes 

agroalimentaires locaux. » À Madagascar, la coopérative Fanohana illustre concrètement ce 

propos en permettant à des producteurs d’associer cultures vivrières et cultures de rente 

écoulées par le biais du commerce équitable. De nombreux autres exemples et témoignages 

montrent qu’en un demi-siècle, le slogan « Trade, not Aid » (Du commerce, pas de l’aide) a eu 

des effets tangibles au bénéfice d’une multitude de petits producteurs.  ALAIN CHANARD

Pour se procurer ce numéro (52 pages, 5 € + frais de port), tous les renseignements sur : 

www.altermondes.org – abonnement : 30 € (4 numéros + 2 hors-séries par an).
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la terre
21 MAI 2013
Main basse sur les terres. 
« Depuis l’entrée de la Rouma-
nie dans l’Union européenne 
en 2007, les petits paysans 
roumains ont été dépossédés 
de 30 % des meilleures terres 
arables du pays, qui sont dé-
sormais exploitées par des investisseurs occiden-
taux. »  De son côté, « en colonisant 120 000 hec-
tares de terres noires très fertiles en Ukraine, Charles 
Beigbeder [un des dirigeants nationaux de l’UMP 
et du Medef] veut doubler ses profits en spoliant 
les paysans locaux ». Le dossier qu’a réalisé Gérard 
Le Puill montre fort opportunément que « l’Europe 
aussi est la proie des spéculateurs ». Alors que cette 
« nouvelle conquête coloniale » est « négociée avec 
des chefs d’État corrompus », Josie Riffaud, repré-
sentante de la Confédération paysanne au sein 
de la fédération internationale Via Campesina, 
explique pourquoi et comment « refuser le bascu-
lement vers une agriculture de rente » qu’entraîne 
cet accaparement des terres, au détriment des 
cultures vivrières et des populations locales.
La Terre n° 3 575 – 5, rue Pleyel - Immeuble Calliope 
93528 Saint-Denis cedex – www.laterre.fr – 2,20 € – 
abonnement un an : 104 €.

la hulotte
PREMIER SEMESTRE 2013
L’oiseau des glaces. « Le journal 
le plus lu dans les terriers » révèle 
que le Martin-pêcheur creuse des 
galeries qui peuvent aller jusqu’à 
1,50 m pour installer son nid 
dans une falaise de terre ! Bien 
d’autres informations de ce type 
vous feront encore plus apprécier 
la vision fugitive de ce petit bolide (qui ne vole pas 
si vite, en fait…) couleur cobalt (dont les plumes 
ne contiennent aucun pigment bleu !) la prochaine 
fois que vous aurez la chance d’en croiser un. Mais 
il faut attendre le prochain numéro de la Hulotte (ce 
sera le centième) pour comprendre pourquoi il est 
ici qualifié d’« oiseau des glaces »…
La Hulotte n° 99 – 8, rue de l’Église 08240 Boult-
aux-Bois – www.lahulotte.fr – abonnement six numéros  
(un an) : 24 €.

en revues
PAR ALAIN CHANARD

  www.laviedesidees.fr
Ce site ne contribue pas seulement à la promotion des ouvrages 
publiés par le groupe de réflexion qu’est la République des 
idées (La crise qui vient, La mondialisation de l’inégalité, Refaire 
société…) : il veut aussi alimenter plus directement les débats sur « les grands enjeux de 
notre temps ». À la fois « coopérative intellectuelle, lieu de débat et atelier du savoir », la Vie des Idées 
se définit ainsi comme « un réseau de compétences qui dépasse les frontières géographiques et croise 
les champs disciplinaires, tout en cherchant à rester accessible au plus grand nombre ». Il propose pour 
cela « une information de qualité sur la vie intellectuelle et l’actualité éditoriale, tant française qu’inter-
nationale, ainsi que des contributions sur les grands enjeux de notre temps, sous la forme d’essais 
approfondis, d’interviews et de discussions publiques ».
Cette volonté de nourrir des « dialogues et débats permettant, sur une question controversée, de mul-
tiplier les perspectives » peut par exemple être illustrée par la mise en ligne, le 28 mai, d’un texte des 
sociologues Éric Charmes, Lydie et Stéphanie Vermeersch. Intitulé Le périurbain, France du repli ?, ce 
texte s’en prend en particulier à un « diagnostic » du géographe Jacques Lévy, qu’il résume ainsi : « Par sa 
configuration spatiale, le périurbain favorise des attitudes de repli sur l’espace domestique, sur l’entre-
soi, et de mise à l’écart de l’autre. Le vote en faveur du Front national serait alors l’expression des effets 
délétères de la vie périurbaine. » S’appuyant sur une enquête réalisée à Paris et à Châteaufort (Yvelines), 
ils contestent tout d’abord que les habitants des « centres denses des villes » seraient plus ouverts à 
l’autre que ceux des espaces périurbains : « Les propos les plus méprisants sur les ménages modestes 
ou les plus ouvertement racistes ont été tenus dans le 9e arrondissement de Paris, pas à Châteaufort. » 
Ils mettent par ailleurs en avant la diversité de ces espaces périurbains et de ceux qui les habitent pour 
conclure au final que « le surcroît de votes en faveur du Front national dans les populations périurbaines 
est moins une affaire spatiale qu’une affaire sociale ».
Le lendemain, Jacques Lévy répondait dans Liens faibles, choix forts : les urbains et l’urbanité, texte 
dans lequel il critique ce qu’il estime être des faiblesses dans la démonstration de ses détracteurs. Et il 
réaffirme surtout que le choix de résider en périurbain « s’accompagne d’une valorisation de la propriété 
immobilière (par rapport au droit d’usage du logement), d’une privatisation de la nature (le jardin contre 
le parc public), d’une privatisation de la mobilité (par la domination écrasante du véhicule privé) et 
par la solidification du groupe familial au détriment partiel des autres acteurs, notamment les jeunes, 
beaucoup plus dépendants des adultes pour leur mobilité que dans les zones denses. On peut donc 
considérer le mode d’habiter périurbain le plus courant comme un ensemble d’attitudes et de pratiques 
caractérisées par une entrée à reculons dans la société des individus et par le maintien de logiques 
communautaires certes affaiblies mais encore aisément repérables. » Nul doute que ce débat rebondira 
bientôt sur www.laviedesidees.fr…

nature & progrès
AVRIL-MAI 2013
Europe : les OGM en embuscade. La revue de la Fédération de consommateurs et 
de producteurs bio note que « les tests sanitaires pour autoriser un OGM sur le territoire 
européen vont devenir plus exigeants. Il n’y a paradoxalement pas de quoi se réjouir 
puisque, dans le même temps, ces nouvelles règles pourraient bien signifier la fin d’une 
situation de blocage qui avait jusque là tenu les OGM à une certaine distance de nos fron-
tières. Sauf concernant la nourriture animale ! » L’étiquetage apparaît dès lors comme 
un enjeu primordial car les OGM ont une fâcheuse tendance à avancer masqués ! Le 

dossier qu’a élaboré Nelly Pégeault soulève à ce sujet quelques lièvres…
Nature & Progrès n° 92 – 13, boulevard Louis Blanc 30100 Alès – www.natureetprogres.org – 6,50  € – abon-
nement un an (cinq numéros) : 30  €.
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pêche & Développement
1ER TRIMESTRE 2013
Le piège écolo-libéral. Cette centième lettre d’information du Collectif 
Pêche & Développement est la dernière en version papier : le passage à 
l’électronique permettra de réduire les coûts et de gagner en réactivité. 
Mais, sur le fond, le projet éditorial reste le même : il s’agira, encore et 
toujours, de défendre la pêche artisanale, qu’elle soit française ou de 
tout autre pays du monde. Ceci conduit par exemple Alain Le Sann à 
dénoncer la récente réforme de la Politique commune de la pêche (PCP) : 
mettant en avant la préservation de l’environnement, la création de réserves et d’aires marines pro-
tégées (AMP) préparerait en fait « les futures exclusions des pêcheurs pour les champs d’éoliennes, les 
extractions diverses, le tourisme, etc. ».
Pêche & développement n° 100 – c/o CRISLA – 1, avenue de la Marne 56100 Lorient – www.peche-dev.
org – abonnement au bulletin électronique à solliciter en s’adressant à crisla@ritimo.org (participation libre, à 
adresser par chèque à l’ordre de CRISLA).

études foncières
MARS-AVRIL 2013
Métropolitique. Yann 
Gérard note que la pre-
mière partie de l’acte III 
de la décentralisation 
est consacré au ren-
forcement des métro-
poles. « Au sein de ces 
super-territoires, l’objec-
tif est que les pouvoirs 
d’aménagement soient 
concentrés entre les mains d’une seule entité, 
capable de jouer dans la compétition interna-
tionale. Les métropoles pourraient aspirer non 
seulement une part des pouvoirs des collectivités 
inférieures (communes, EPCI), mais aussi de rang 
supérieur : régions et départements. Ces der-
niers, souvent présentés comme un symbole de 
la France rurale, verront pour le coup leur champ 
d’intervention réduit aux zones périphériques 
des métropoles… »
Le rédacteur en chef de la revue de l’Asso-
ciation des études foncières (Adef) juge que 
l’accouchement de ce nouvel échelon du 
mille-feuille administratif risque d’être difficile 
et pointe que, « si les métropoles constituent 
des moteurs économiques dont les périphéries 
profitent, on peut aussi penser qu’elles profitent 
des aménités offertes par leurs périphéries, aussi 
lointaines soient-elles. Que font les habitants 
des métropoles, en particulier ceux des zones 
“ denses ”, pendant leurs week-ends ? Ils vont 
profiter de la France dite rurale et en particulier 
de son littoral. »
Études foncières n°162 – Adef – 7, avenue de 
la République 75011 Paris – www.etudesfoncieres.
fr – 22  € – abonnement un an (six numéros) : 
132  €.

hommes & migrations
JANVIER-FÉVRIER-MARS 2013
Migrations et mondes ruraux. Cette vénérable revue dédiée aux 
migrations internationales inaugure sa nouvelle formule en rappelant 
qu’elle a vocation à « diffuser des synthèses accessibles de travaux sou-
vent pointus ». C’est exactement ce qu’elle fait par le biais de l’épais 
dossier que ce numéro présente sur le thème des « migrant(e)s des 
campagnes ». Les sociologues Chantal Crenn et Simona Tersigni in-
troduisent la quinzaine d’articles qu’elles ont sélectionnés en expli-
quant qu’« avec l’implantation de cultures intensives de primeurs dans 

les années 1960-1970, puis avec la mise en concurrence des bassins de production du monde entier 
(OMC), une histoire particulière de l’immigration de saisonniers étrangers arrivés d’Afrique du Nord s’est 
développée, jusqu’à susciter l’intérêt des militants et de chercheurs ». Puis l’exergue du premier article 
raconte… « Des Maliens assis sur des bidons autour du feu se penchent sur le livre de grammaire 
espagnole que la Croix-Rouge leur a distribué : Conjugue le futur simple. Ils rient. “ Et même le futur 
compliqué. Ici c’est le futur compliqué ! ” » La suite déroule ce « futur compliqué » qu’affrontent des 
ouvriers agricoles marocains dans les vignobles du Bordelais, des travailleurs saisonniers latino-
américains « détachés » dans les champs de Provence, des ouvriers saisonniers kurdes cueillant des 
noisettes en Turquie, des migrants dans la vallée centrale de la Californie…
Hommes & migrations n°1 301 – Cité nationale de l’histoire de l’immigration – Aquarium – 293, avenue 
Daumesnil 75012 Paris – abonnement un an (quatre numéros) : 29 €.

Juris associations
15 MAI 2013
1998-2013 : quand l’administration s’(en)mêle. 
L’instruction du 15 septembre 1998 a clarifié la 
définition fiscale de la non-lucrativité et Thierry 
Guillois, président de la Commission juridique du 
Haut conseil à la vie associative, estime qu’elle 
a « pacifié les relations entre l’administration et 
le secteur associatif » en réduisant considérable-
ment le nombre de redressements dus à d’hypo-
thétiques « pratiques paracommerciales ». La cote 
reste toutefois mal taillée car, par exemple dans 
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qu’elle a vocation à «
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dossier que ce numéro présente sur le thème des «
campagnes
troduisent la quinzaine d’articles qu’elles ont sélectionnés en expli
quant qu’«

le secteur de l’aide à domicile, elle a 
permis à des opérateurs « lucratifs » 
de capter la clientèle la plus « ren-
table », « privant le secteur associatif 
de ressources mutualisables au pro-
fit des publics les plus démunis ». 
L’avocate Brigitte Clavagnier ajoute 
qu’actuellement, « une associa-
tion dite “ non fiscalisée ” paie beaucoup 
d’impôts », c’est-à-dire souvent plus que les 

entreprises qui les accusent de 
bénéficier d’une « distorsion de 
concurrence » ! Un très solide dos-
sier explique pourquoi il faudrait 
aujourd’hui procéder à un sérieux 
toilettage.
Juris associations n°479 – 80, rue 
de la Marne 92541 Montrouge cedex – 
www.juriseditions.fr – abonnement un 

an (vingt numéros + un index thématique) : 168 €.
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l’agroécologie en argentine et en france
regards croisés
FRÉDÉRIC GOULET, DANIÈLE MAGDA, NATHALIE GIRARD ET VALERIA HERNANDEZ

Alors que l’agroécologie suscite un intérêt croissant, cet ouvrage apporte de précieuses informations et réflexions sur les divergences 
d’approches, mais aussi sur les points de convergence dont elle fait l’objet dans deux grands pays agricoles. Il apparaît ainsi que les 
priorités sont plus ou moins variables entre défense de l’environnement et recherche de nouveaux modèles agricoles ou que différentes 
conceptions coexistent sur les places respectives des pouvoirs publics, des acteurs économiques et de la société civile.
Éditions L’Harmattan – collection Sociologie et Environnement – mars 2013 – 252 pages – 27 €.

  

au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

Pour assurer des risques tout en créant du lien 
social, le mutualisme s’appuie sur « un mode de 
gouvernance démocratique, où chaque personne a 
une voix, une seule et la même que les autres ; des 
principes de solidarité et de responsabilité ; une 
vision du long terme salutaire dans une économie 
désormais obnubilée par le profit immédiat et le 
court-termisme ». Marcel Kahn souligne que cette 
dernière caractéristique vient une nouvelle fois 
de démontrer sa pertinence en permettant aux 
mutuelles de mieux surmonter la crise financière 
de 2008 que leurs concurrents capitalistiques : 
« Pas de vague de démutualisation, pas de faillite 
de sociétés d’assurance mutuelles ni de banques 
coopératives, peu d’appel à l’argent public. »
Marcel Kahn note a contrario que la trahison du 
« modèle mutualiste/coopératif » à laquelle se 
sont abandonnées les Banques Populaires et la 
Caisse d’Épargne leur a coûté très cher. « Quittant 
les fondements de leur métier (beaucoup de petites 
opérations à faible marge et peu risquées), leurs 
dirigeants se sont tournés vers les activités ban-
caires et financières les plus rentables. […] L’accès 
aux marchés financiers était assurément contradic-
toire pour des entreprises où les valeurs huma-
nistes dominent et où la recherche du profit n’est 
pas naturellement un objectif. » L’éclatement de la 
bulle a été particulièrement meurtrier pour ces 
nouveaux venus dans la jungle de la spécula-
tion. Ourdi par les dirigeants salariés, ce « dé-
voiement » révèle un problème de gouvernance : 
« S’il s’agit de distribuer des crédits aux agriculteurs 
ou aux entrepreneurs locaux, les sociétaires 
peuvent participer à la décision ; mais quand il 

le mutualisme, l’assurance d’une société plus humaine ?
MARCEL KAHN

s’agit de savoir si la société doit ou non intervenir 
sur le marché américain, les sociétaires se 
trouvent marginalisés. »
Il apparaît ainsi que la course à la croissance 
nuit gravement aux principes fondamentaux 
du mutualisme et de la coopération. Marcel 
Kahn dénonce en conséquence la réforme Sol-
vency2 (Solvabilité II) que la Commission euro-
péenne veut imposer au monde de l’assurance. 
Cette réforme vise officiellement à mieux dé-
fendre les intérêts des clients mais la définition 
anglo-saxonne des fonds propres à laquelle 
elle se réfère conduit à exiger des niveaux de 
provisions que seuls des mastodontes diversi-
fiés peuvent afficher. Les regroupements et fu-
sions qui en résulteraient signeraient la fin du 
mutualisme dans l’assurance.
Cette très claire démonstration appelle toutefois 
un complément d’information : son auteur, Mar-
cel Kahn, est le directeur général du groupe 
MACSF, « 1er assureur mutualiste des profession-
nels de la santé », régi par le Code des assu-
rances. Initialement conçu pour l’assurance des 
biens, ce dernier a été élargi au secteur de la 
santé. Il autorise ceux qui en dépendent à choisir 
leurs clients et à fixer leurs tarifs en fonction, par 
exemple, de l’âge et de l’état de santé. De son 
côté, le Code de la mutualité, exclusivement 
consacré à la santé, est le dépositaire d’une ap-
proche solidaire vieille de plus de deux siècles.
Au nom des assureurs, Marcel Kahn s’adresse aux 
mutuelles santé en les priant d’« insister sur ce qui 
nous unit et nous rapproche ». Une telle posture 
tactique peut se justifier face à Solvency2, mais 
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Alors que l’agroécologie suscite un intérêt croissant, cet ouvrage apporte de précieuses informations et réflexions sur les divergences 
d’approches, mais aussi sur les points de convergence dont elle fait l’objet dans deux grands pays agricoles. Il apparaît ainsi
priorités sont plus ou moins variables entre défense de l’environnement et recherche de nouveaux modèles agricoles ou que diffé
conceptions coexistent sur les places respectives des pouvoirs publics, des acteurs économiques et de la société civile.
Éditions L’Harmattan 

l’usage indifférencié du 
mot « mutuelle » déva-
lue l’idée de mutua-
lisme. Même si les as-
sureurs le noient 
habituellement dans des acro-
nymes (MMA, GMF, MAAF… ou MACSF !), la 
référence commune à ce mot ne doit pas mas-
quer des divergences stratégiques essentielles.
Par exemple, alors que le désengagement pro-
gressif de l’Assurance Maladie transfère des 
charges de plus en plus importantes sur les com-
plémentaires santé, les syndicats de médecins 
qui ont créé la MACSF s’opposent pour la plu-
part à la revendication du mouvement mutua-
liste d’une meilleure régulation de l’activité des 
soignants. Les mêmes sont vent debout contre 
une proposition de loi (actuellement bloquée au 
Sénat) visant à ouvrir le Code de la mutualité à la 
création des réseaux de soins (professionnels de 
santé choisis sur des critères de tarifs et de qua-
lité). Les sociétés d’assurances (dont la MACSF) 
tiennent à conserver l’exclusivité de ce service…
La promotion du mutualisme est plus crédible 
quand elle est portée par des acteurs plus légi-
times. Dans cette perspective, les mutuelles 
santé devraient quant à elles balayer devant leur 
porte car, en sacrifiant de plus en plus au marke-
ting, elles aussi tendent à brouiller la frontière 
entre mutuelle et assurance.

Alain Chanard et Yoann Martin
Éditions Nouveaux débats publics – 28, rue 
Bayard 75008 Paris – www.nouveaux-debats-publics.
com – décembre 2012 – 190 pages – 18 €
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Être agriculteur aujourd’hui
l’individualisation du travail des agriculteurs
CHRISTIAN NICOURT

L’historien et ergonome qu’est Christian Nicourt s’intéresse aux évolutions du 
travail de catégories très précises de producteurs pour éclairer les recomposi-
tions successives de l’agriculture dans notre pays. Ainsi, il montre par exemple 
comment leur volonté initiale de « s’autonomiser du travail familial » a conduit à 
la spécialisation des éleveurs porcins, à travers notamment une mise à distance 
de l’élevage laitier et des cultures : devenus entrepreneurs, ils se retrouvent 

seuls dans leurs bâtiments d’élevage et face à leurs outils de gestion. Cette individualisation de leur 
travail fragilise et précarise la plupart d’entre eux (avec, « aux limites extrêmes de l’isolement, le suicide ») 
tandis que les « réseaux denses » des « élites professionnelles » continuent à démontrer « qu’il demeure 
impossible de “ travailler sans les autres ” ».
Les agricultrices font l’objet d’une attention particulière, avec une étude approfondie de leur mutation de 
« cultivatrices » à « femmes de l’exploitation » entre 1900 et 1939, puis une analyse de leur plus récente 
glissade à « travailleuses de l’ombre ». Aujourd’hui, elles sont certes célébrées en tant que pionnières 
de la multifonctionnalité mais, dans un secteur où la production traditionnelle demeure « la référence 
identitaire de la profession », elles tendent à être rejetées à la marge, voire à travailler hors de l’agriculture.
Dans un autre registre, les agriculteurs bio, très minoritaires au sein du monde agricole, « ont extrê-
mement peu de relations sociales et plus encore techniques entre eux ». Cet isolement est paradoxal 
car les minorités ont généralement tendance à se montrer solidaires. Christian Nicourt l’explique par 
l’histoire de la bio en France : la multiplication des écoles et des démarches originales a débouché sur 
« un monde hétérogène qu’un projet d’autonomie ne fédère pas ». L’inventivité prévaut sur les normes et 
l’ancrage dans le territoire passe avant les liens professionnels. Au final, la trop faible identité collective 
des bio constitue pour eux un facteur de vulnérabilité.
Ce très riche ouvrage traite également des risques que fait peser l’étalement urbain sur « des agricul-
teurs isolés dans un milieu rural densifié ». Il démontre plus généralement l’intérêt d’une « microsociolo-
gie compréhensive » pour révéler et décrypter des évolutions significatives de l’organisation du travail 
et des productions.
Éditions Quæ – collection Nature et société – mars 2013 – 288 pages – 45 €.
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L’écomobilité
Repenser nos déplacements

SENSIBILISATION DES ACTEURS

notre poison quotidien
MARIE-MONIQUE ROBIN

Cette nouvelle présentation 
du travail de la journaliste et 
réalisatrice Marie-Monique 
Robin inclut une postface 
inédite et permet d’appro-
fondir les messages qu’elle 
fait passer à la télévision sur 
« la responsabilité de l’indus-
trie chimique dans l’épidémie 
des maladies chroniques ». Ce 

n’est pas une bonne nouvelle pour Monsanto, Dow 
Chemical et quelques autres multinationales sans 
scrupule, mais le citoyen ne peut que s’en féliciter !
Éditions La Découverte et Arte – collection Poche 
– avril 2013 – 496 pages – 13 €.

ogM
le vrai du faux   
FRÉDÉRIC DENHEZ

Démêler le vrai du faux à pro-
pos des organismes généti-
quement modifiés ? Le journa-
liste Frédéric Denhez ne 
serait-il pas un peu présomp-
tueux ? Donner un peu raison à tout le monde pour, au 
final, laisser entendre que les OGM finiront par s’impo-
ser n’est pas nécessairement une preuve d’objectivité.
Éditions Delachaux et Niestlé – mars 2013 – 156 
pages – 12,90 €.

l’écomobilité
repenser nos déplacements       

Cet argumentaire synthétique ex-
pose les enjeux, dans nos déplace-
ments, d’une meilleure maîtrise de 
l’émission de gaz à effet de serre 
et de la consommation d’énergies 
non renouvelables. Les lois et 
outils réglementaires en vigueur 
sont ensuite présentés chronolo-
giquement, les « acteurs de l’éco-
mobilité » (Autorités organisatrices 

de transports, Conseil en mobilité, Certu, Ademe…) 
sont identifiés, l’apport du numérique est salué et, au 
final, les meilleures options (marche, vélo, transports 
publics, « voiture autrement ») sont préconisées.
France Nature Environnement (FNE) – juin 2012 
– 8 pages – téléchargeable gratuitement sur : www.fne.
asso.fr.
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Main basse sur la terre
STEFANO LIBERTI
« Accaparer une terre, techniquement, c’est acquérir un droit foncier – que 
ce soit un droit de propriété, via l’achat de terre, ou un droit d’usage, via 
la signature d’un bail emphytéotique – aux dépens des populations qui 
travaillent traditionnellement cette terre et qui vivent de ses ressources. 
Accaparer une terre, c’est donc aussi mettre en péril le droit à l’alimenta-
tion des populations paysannes les plus vulnérables, qui, déjà, sont celles 
qui souffrent le plus de la faim à travers le monde. » Chaque année, des 
millions d’hectares et des millions de personnes sont concernés par les investissements fonciers à 
grande échelle que réalisent, notamment en Afrique et en Amérique latine, certains pays asia-
tiques ou arabes, des fonds de pension ou encore des multinationales du secteur de l’énergie.
À travers divers reportages qu’il a réalisés d’une part en Éthiopie, au Brésil et en Tanzanie et, 
d’autre part, en Arabie saoudite, à Genève et à Chicago, le journaliste Stefano Liberti met des vi-
sages sur un mouvement qui ne fait que commencer à semer la mort à grande échelle. Ainsi, ceux 
qui sont menacés émergent des simples approches statistiques et les froids calculs de la spécula-
tion ou les multiples formes de la corruption s’incarnent dans des personnes bien réelles. Toute-
fois, cette histoire reste ouverte car les résistances s’organisent dans les pays du Sud et la prise de 
conscience progresse au niveau mondial. Cet ouvrage y contribue.
Éditions Rue de l’échiquier – www.ruedelechiquier.net – mars 2013 – 224 pages – 15 €.
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