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

l’environnement, l’offre d’aliments de qualité, l’élabora-
tion d’un autre modèle énergétique, la promotion d’une 
agriculture durable, le maintien d’un monde rural facteur 
de cohésion sociale.

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

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

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

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

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

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

Transrural initiatives
revue mensuelle d’information agricole et 
rurale publiée par l’Agence de diffusion 
et d’information rurales (Adir), associa-
tion d’édition de l’Afi p, de la FNCivam, du 
MRJC et de la CNFR.
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Photographie de quatrième de couverture
« Marc Pion a été paysan dans le Finistère Nord. Éleveur de vaches laitières en conventionnel, 
puis à l’herbe, puis en bio, puis il a transmis et s’est mis au maraîchage bio en traction animale, 
avec des ânes. Puis il a transmis de nouveau et porte maintenant avec d’autres personnes un 
projet de grand jardin partagé et d’accueil touristique et social à Concarneau. Aujourd’hui, il est 
administrateur du Civam du Finistère et raconte son parcours dans une conférence gesticulée, 
Du tracteur à l’âne. Il se sert de cette photo pour l’affi che. » Légende et photo d’Arnaud Lecler.
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Une année
de transition

otre modèle de développement n’est pas soutenable. 
Nous avons entamé l’année dernière une sérieuse 
réfl exion sur notre avenir et les conditions de la 
poursuite du projet de l’Agence de diffusion et 

d’information rurales (Adir), association d’édition de Transrural. 

À l’image du dossier de ce numéro, 2014 aura comme ligne de 
mire la sobriété. Car si nous n’avons pas encore trouvé notre 
équilibre, l’envie et la conviction de l’intérêt de poursuivre 
notre travail (et donc Transrural) demeurent. Sobriété n’est 
pas synonyme de pénurie ; nous canaliserons nos énergies 
pour trouver un équilibre pour l’Adir et à la revue. Nous 
tâtonnons sur le chemin de la transition mais la voulons. Elle 
s’impose aujourd’hui comme une évidence et une nécessité 
pour continuer à faire vivre la réalisation et la diffusion d’une 
information différente sur les territoires ruraux, produite par 
des personnes d’horizons et motivations plurielles qui se 
retrouvent autour de l’envie de réfl échir, découvrir, s’interroger 
et partager. 

Nous nous sommes résolus à revoir nos formules d’abonnement 
à la revue qui n’avaient pas changé depuis septembre 2009 
au moment du passage au mensuel (le détail se trouve en 
page 23 de ce numéro). Notre objectif premier pour ce début 
d’année est de retrouver notre rythme de parution mensuel ; 
de notre côté nous allons réaliser un important travail de 
réduction de nos dépenses et charges et développer les 
activités de prestation de l’Adir (actes de colloque, synthèses, 
formations à l’écriture…). Nous entamons aussi un travail de 
fond sur notre présence sur le site Internet de Transrural, dans 
l’idée que celui-ci soit mieux au service d’un mensuel papier 
de qualité mais que les échanges, notamment avec vous, 
soient facilités pour devenir plus réguliers. Bien conscients de 
l’effort que nous vous demandons, nous espérons que  vous 
souhaiterez et pourrez nous suivre. À bientôt ! 

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION 

I à IX DoSSIeR CeNTRAL
Les territoires ruraux
à l’heure de la sobriété énergétique
Pilier d’une réelle transition énergétique, la sobriété nécessite 
une redéfi nition de nos besoins énergétiques individuels et col-
lectifs. Certains territoires ruraux expérimentent déjà les condi-
tions d’un profond changement de notre rapport à l’énergie et à 
sa consommation…     
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http://boutique.transrural-initiatives.org
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Les communes rurales, dans 
leur ensemble, ne perdent pas 

de population depuis trente ans », 
peut-on lire dans une récente livraison 
d’Insee Première1. « Mais elles n’en 
gagnent que quand elles sont situées 
à proximité d’une ville, et d’autant plus 
que cette ville est grande », précise 
François Clanché du département de 
la démographie de l’Insee, auteur de 
la note. En 2011, la population fran-
çaise comptait 9,4 millions d’individus 
de plus qu’en 1982, les trois quarts 
de cette hausse s’expliquant par un 
solde naturel (la différence entre le 
nombre de naissances et de décès) 
positif. « Pendant cette période, 25 des 
26 régions, 87 des 100 départements 
et 26 825 des 36 664 communes ont 
gagné de la population. »1 

ovembre 2013 a été marqué 
par le renouvellement des 
membres des Conseils éco-

nomique, social et environnemen-
tal régionaux (Ceser). Ces assem-
blées consultatives (voir encadré 
ci-contre) travaillent étroitement 
avec les conseils régionaux et ras-
semblent des représentants d’asso-
ciations, de syndicats ou encore 

«

n

1 - Trente ans 
de démographie 
des territoires – 
Insee Première 
n°1483 – janvier 
2014 – www.
insee.fr/fr/themes/
document.asp?ref_
id=ip1483. 

Cette croissance de population est 
cependant loin d’être uniforme ; 
l’aire urbaine de Paris et une quin-
zaine d’autres de l’Ouest (Nantes, 
Rennes), du Sud-Ouest (Toulouse, 
Bordeaux…) et du Sud-Est (Mont-
pellier, Marseille, Lyon, Nice…) sont 
les principales entités bénéfi ciaires 
de cette hausse. Le Statisticien 
national relève aussi que, sur les 
trente dernières années, l’infl uence 
de ces aires urbaines s’étend (sur 
des rayons de plusieurs dizaines 
de kilomètres pour certaines). Les 
communes de la couronne périur-
baine sont toujours plus dyna-
miques (en termes de mouvements 
de population) que leur ville-centre 
qui perdent des habitants dont les 
déplacements domicile-travail s’al-

d’entreprises nommés tous les six 
ans par les préfets de région. 
Dès le 27 juin dernier, trois minis-
tères (Intérieur, Réforme de l’État, 
Travail et Dialogue social) ont en-
voyé aux préfets le décret précisant 
les modalités de renouvellement 
des Ceser. « Issues d’une concerta-
tion interministérielle approfondie, 
[ces instructions visaient] avant 

so
ci
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é
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de l’exode rural
à celui des centres-villes 

renouvellement des ceser :
la grande désillusion
Les organisations de jeunes estiment qu’elles n’ont pas été prises 
en considération dans le renouvellement des membres des Conseils 
économique, social et environnemental régionaux.

longent. Plus généralement, dans 
beaucoup d’agglomérations, y com-
pris petites et moyennes, la ville-
centre perd des habitants au profi t 
de sa banlieue et des communes 
avoisinantes. Les communes rurales 
situées entre des agglomérations, le 
long d’axes routiers (entre Tours et 
Paris par exemple), le long de la Ga-
ronne, ou encore dans la vallée du 
Rhône ou sur les littoraux ont connu 
une forte croissance. En revanche et 
même dans des régions qui gagnent 
en population comme la Bretagne, 
les communes situées à plus de 
50 km d’un pôle urbain dynamique 
ne gagnent pas de population, voire 
en perdent. 

■ Hélène Bustos

(transrural)

tout à donner à ces assemblées une 
physionomie plus proche des réali-
tés régionales d’aujourd’hui »1. Avec 
62 ans de moyenne d’âge, l’un des 
principaux enjeux du renouvelle-
ment des Ceser était le rajeunisse-
ment de ses membres. De même, 
seuls 20 % des membres des Ceser 
étaient des femmes...
L’instruction interministérielle a ainsi … 

1 - Extrait de la 
circulaire intermi-
nistérielle du 27 
juin 2013.
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avec 62 ans de 
moyenne d’âge, l’un 
des principaux enjeux 
du renouvellement 
des ceser était le 
rajeunissement
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Le Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) est une assemblée consulta-
tive représentative des acteurs de la région travaillant étroitement avec le conseil régional. Les 
Ceser sont saisis pour donner un avis consultatif, avant examen par les instances de la Région, 
sur les rapports concernant la préparation et l’exécution du contrat de projet État-Région, sur les 
différents actes budgétaires régionaux ainsi que sur les schémas à moyen et long termes relatifs 
aux compétences de la Région. Les Ceser peuvent également, de leur propre initiative, émettre 
des avis sur tout sujet relevant des compétences de la Région. 
Nés dans les années 1970, les Ceser ont vu leurs statuts et leurs fonctions évoluer au fi l des 
années. Initialement intitulés « Comités économique et social », ils étaient destinés à participer, 
par leurs avis, à l’administration de la Région et sont devenus à la fi n des années 1980, des 
Conseils économique et social régionaux. En 2010, ils obtiennent la compétence environnemen-
tale et deviennent des Ceser.
Les 25 Ceser sont composés de représentants du « monde socio-économique » répartis en quatre 
collèges : entreprises et activités non salariées (35 % des membres) ; syndicats de salariés 
(35 %) ; organismes et associations participant à la vie collective de la Région (25 %) et personna-
lités qualifi ées participant au développement régional (5 %). Les membres des Ceser, au nombre 
variable selon les Régions, sont nommés tous les six ans par les préfets.

iL était Une fois Les ceser

clairement demandé « une féminisa-
tion et un rajeunissement des effec-
tifs » avec « des choix argumentés 
s’appuyant sur des éléments chiffrés 
et des indicateurs objectivés ». Suite 
à ce décret, le Forum français de 
la jeunesse2 a interpellé, dès août 
2013, les préfets de région et les 
conseils régionaux pour qu’ils s’ap-
puient sur les associations gérées et 
animées par des jeunes de moins de 
30 ans pour renouveler les Ceser. 

déception
Malgré les ambitions affi chées, les 
préfets de région n’ont eu aucune 

2 - Le Forum fran-
çais de la jeunesse 
est un espace de 
« représentation 
des jeunes par eux-
mêmes et de travail 
sur les enjeux que 
traverse notre 
société » - http://
forumfrancaisjeu-
nesse.fr. 

3 - Depuis 2008, 
le Cese compte 
4 représentants 
des jeunes et des 
étudiants. L’idée 
de créer des « 
collèges jeunes » 
dans les Ceser avait 
été évoquée en 
février 2013 puis 
abandonnée. 

contrainte légale à appliquer les 
demandes du décret interminis-
tériel. Ainsi, les organisations de 
jeunes – invitées par Valérie Four-
neyron, Ministre de la Jeunesse, à 
proposer des jeunes aux Ceser – 
sont globalement déçues. Peu de 
préfets de région ont joué le jeu de 
la représentation des jeunes ; dans 
seulement un tiers des Régions, des 
représentants d’organisations de 
jeunes ont été directement nom-
més au sein des collèges représen-
tant les associations. Cependant, 
quelques organisations agissant 
en faveur des jeunes, telles que les 
Coordinations régionales des asso-
ciations de jeunesse et d’éducation 
populaire (Crajep) ou la Ligue de 
l’enseignement, se sont vues attri-
buées des sièges. Ainsi les jeunes 
et leurs organisations n’ont pas 
obtenu une réelle place afi n d’être 
intégrés au débat public et dans les 
prises de décisions.

argUments sUrannés
Claire Guichet, membre du Groupe 
des organisations étudiantes et 
mouvements de jeunesse du Conseil 
économique, social et environne-

mental (Cese) a déclaré en séance 
plénière, le 22 octobre 2013 : 
« Dans bon nombre de Régions, 
les jeunes qui ont sollicité un siège 
pour représenter leurs organisations 

ont entendu les mêmes arguments 
surannés que ceux auxquels nous 
avions dû faire face pour intégrer 
[le Cese]3. Les jeunes n’auraient pas 
de connaissances particulières. La 
représentation de leurs organisa-
tions serait remplaçable par le rajeu-
nissement de la représentation des 
autres organisations. Ils n’auraient 
pas le temps de siéger. Voire même 
ils n’auraient pas de légitimité à le 
faire. Dans certaines Régions, des 
tractations honteuses vont même 
jusqu’à leur proposer des nomina-
tions à condition qu’ils renoncent à 
leurs indemnités au profit d’autres 
coordinations, qui ont des sièges à 
pourvoir mais n’ont pas de jeunes ou 
de femmes à proposer. » 
Avec l’interpellation des ministres 
à penser la place des jeunes et de 
leurs organisations au cœur des 
débats une première étape a été 
franchie. Une prise de conscience 
sur l’importance à accorder à leurs  
avis et points de vue existe mais la 
diffi culté à leur faire confi ance et un 
certain immobilisme de la part de 
nos instances régionales subsistent 
encore.

■ marie  Herrault

(mrJc)
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Depuis le 30 janvier 2012, l’implan-
tation de panneaux publicitaires de 
8 à 12 m2 dans les petites communes 
rattachées à une agglomération de 
plus de 100 000 habitants est autori-
sée. À Lavérune, village de l’Hérault 
situé aux portes de Montpellier, le 
maire a pris un arrêté pour interdire 
ces grandes pubs au sein de sa com-
mune en mettant en avant l’intérêt 
architectural du village. Pour l’asso-
ciation Paysages de France, qui lutte 
contre la pollution visuelle, c’est une 
première victoire.  ■

décoUpage
Début 2014, la France comptait 
1 903 communautés de communes 
et 222 communautés d’aggloméra-
tion. Il n’existe plus de communes 
« isolées » (hormis dérogation pour 
quelques communes de la cou-
ronne parisienne et quatre îles !).
Depuis la réforme des collectivités 
territoriales de 2010, les 400 opéra-
tions de « redécoupage territorial » 
enregistrées ont donné essentiel-
lement lieu à des fusions ou exten-
sions, plus ou moins consenties, de 
regroupements existants.  ■

noUVeaU né 
Le  Centre d’études et d’expertise 
sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement (Cerema) 
a été créé le 1er janvier dernier. Il re-
groupe onze services des ministères 
en charge de l’urbanisme, du déve-
loppement durable et des trans-
ports. Son objectif est d’« élaborer, 
mettre en œuvre et évaluer les poli-
tiques publiques de l’aménagement 
et du développement durables ». 
Piloté par des représentants de 
l’État, des élus et des associatifs, le 
Cerema s’intéressera à l’habitat, à la 
mobilité ou encore à la lutte contre 
l’artifi cialisation des sols.  ■

en bref
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1 - www.decentra-
lisonsautrement.fr/
publications/3506.
 
2 - Faut-il abolir 
le cumul des 
mandats ? – Laurent 
Bach – Cepremap, 
mai 2012 – www.
cepremap.fr/depot/
opus/OPUS27.pdf. 

e locale (maire d’une ville, président 
de communauté de communes, d’un 
conseil général ou régional). Cette 
situation est largement répandue en 
France où en 2012, 45 % des députés 
avaient un mandat de maire (contre 
4 % en Italie et 2 % en Allemagne…) 
et 83% d’entre eux avaient au moins 
un mandat local (contre 7 % en Italie et 
24 % en Allemagne)2. On ne s’étonne 
même plus de voir parfois les hémi-
cycles uniquement peuplés d’une di-
zaine de députés ou sénateurs qui ne 
peuvent être partout à la fois. 
La nouvelle disposition se fonde sur 
le principe de la séparation des pou-
voirs. L’élu qui est à la fois député et 
maire, pour prendre cet exemple, est 
juge et partie. Il vote des lois qu’il aura 
à appliquer en tant que chef de l’exé-
cutif local. Il y a donc risque de confl it 
d’intérêts.
Ce qui n’a pas empêché les sénateurs 
de lutter pied à pied pour garder leur 
privilège. Lors de l’examen de la loi au 
Sénat, en septembre 2013, ils ont pro-
posé de rétablir le droit de cumul pour 
eux-seuls, arguant qu’ils ne pouvaient 
représenter effi cacement les collec-
tivités à Paris s’ils ne faisaient pas 
partie d’un exécutif local. À gauche, 
les Radicaux ont été à la pointe de la 
résistance mais des élus socialistes ont 
aussi voté l’amendement en faveur du 
maintien du cumul. Comprenne qui 
pourra… La loi s’appliquera à partir 
des élections législatives de 2017. Elle 
contribuera, avec la parité, au renou-
vellement d’une classe politique trop 
verrouillée.

■ Jean-marc Bureau

(fncivam)

n 2017 les parlementaires, dé-
putés et sénateurs, ne pourront 
plus cumuler leur mandat avec 

une fonction exécutive locale. Après 
bien des vicissitudes, la loi interdisant 
le cumul de ces mandats a été défi ni-
tivement adoptée par le Parlement le 
22 janvier dernier1. On ne compte plus 
les rapports et études qui, depuis plus 
de vingt ans, concluent à la nécessité 
de limiter voire d’interdire le cumul 
des mandats d’élus. Il est clair qu’un 
« cumulard » est obligé de déléguer 
certaines de ses fonctions et bloque le 
renouvellement de la classe politique.
Aujourd’hui, un élu ne peut pas déte-
nir plus de deux mandats (depuis la 
loi du 5 avril 2000 relative à la limi-
tation du cumul des mandats), mais il 
lui restait encore la possibilité d’être à 
la fois parlementaire et à la tête d’une 
collectivité et/ou d’un regroupement 
de collectivités. 

exception franÇaise
Au sein du Parti Socialiste, un réfé-
rendum interne demandait aux élus 
de mettre un terme à ce cumul dès 
les élections législatives de 2011. 
Mais de nombreux cumulards ont fait 
savoir qu’ils ne se conformeraient pas 
à cette demande en l’absence d’une 
loi s’appliquant à tous. Ils ne voulaient 
pas être vertueux tout seuls. À signaler 
que les Verts, puis Europe-Écologie, 
ont toujours fait preuve de rigueur 
dans la chasse au cumul dans leurs 
propres rangs, même si cela devait 
leur coûter des voix.
La loi adoptée en janvier dernier inter-
dit le cumul entre un mandat de par-
lementaire et une fonction exécutive 

m
un

ic
ip

al
es au revoir, monsieur 

le « député-maire » 
La récente loi mettant fi n au cumul des mandats 
a suscité de nombreuses résistances au sein du 
monde politique. 
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nouvelles règles du jeu   
La réforme des élections locales entend favoriser l’accès des femmes 
aux mandats locaux et renforcer la légitimité démocratique de 
l’intercommunalité.
es 23 et 30 mars prochains, 
les électeurs des 36 664 com-
munes françaises sont amenés 

à choisir leurs conseillers municipaux 
et, nouveauté, leurs conseillers com-
munautaires. Abaissement du seuil 
de scrutin de liste de 3 500 à 1 000 
habitants, respect de la parité dans 
les listes de candidats dès 1 000 
habitants, élection au suffrage uni-
versel direct des conseillers siégeant 
dans les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) 
à fiscalité propre1… la loi électorale 
promulguée le 17 mai dernier2 (cf. TRI 
n°427) apporte de substantielles mo-
difications aux scrutins municipaux.

La Liste compLète 
dès 1 000 habitants 
« L’abaissement du seuil est un des 
aspects les plus importants de la 
réforme. Depuis 1982, seules les 
communes de 3 500 habitants et plus 
étaient soumises à un scrutin de liste 
à la représentation proportionnelle 
majoritaire. Désormais, ce mode de 
scrutin s’applique aux communes de 
1 000 habitants et plus », indique le 
service d’appui aux collectivités Mai-
rie-conseils3. Pour les communes de 
moins de 1 000 habitants, le mode de 
scrutin majoritaire à deux tours avec 
panachage est maintenu mais l’obli-
gation de candidature est désormais 
inscrite dans la loi (de manière isolée 
ou groupée, dans une liste complète 
ou incomplète). Pour des observa-
teurs, à l’image de l’avocate Alexan-
dra Aderno, livrant son analyse dans 
Le courrier des maires et des élus 
locaux4, « une telle disposition ne 

paraît pas en adéquation avec la pra-
tique antérieure qui offrait une solu-
tion de facilité dans des collectivités 
où les administrés étaient indifférem-
ment sollicités pour être candidat, au 
regard de leur faible nombre ». 
En mars prochain, pour les communes 
de 1000 habitants et plus, le scrutin 
sera proportionnel, de liste et à deux 
tours. « Une avancée manifeste », 
estiment les représentants de l’Asso-
ciation des maires ruraux de France, 
même s’ils demandaient l’application 
de cette règle dès le premier habi-
tant. « Devoir constituer une liste 
complète, conjugué au fait que cette 
année nous en aurons une autre en 
face, nous force à avoir un projet 
mieux défini à présenter aux élec-
teurs », considère pour sa part Jean-
Marie Roussel, maire depuis 2008 de 
la commune d’Etalans dans le Doubs 
(1 250 habitants) et de nouveau can-
didat. « Cette année la campagne se 
fera davantage sur les projets que 
sur les personnes, se réjouit-il. Avec 
la liste “ fermée ”, où il ne sera plus 
possible de rayer des noms, nous 
pourrons aussi constituer une équipe 
plus homogène, avec des compé-
tences complémentaires. »

La parité en Lice
Dès qu’une commune dépasse les 
1 000 habitants, les candidats de-
vront se présenter sur des listes qui 
respectent le principe de la parité, 
« c’est-à-dire comporter alternative-
ment un candidat de chaque sexe »2. 
Jean-Marie Roussel se souvient 
s’être interrogé sur les difficultés à 
« recruter » ; « assez tôt j’ai vu qu’il 

y aurait un fort renouvellement dans 
les conseillers actuels [deux femmes 
sur quinze] donc j’ai commencé il y 
a plusieurs mois déjà à solliciter de 
potentielles candidates et j’ai trouvé 
des gens de qualité », explique le 
maire dont au moins un quart des 
administrés sont impliqués dans 
l’une des 25 associations de la com-
mune… « Avant d’accepter de se 
présenter, les femmes se demandent 
si elles seront assez compétentes, si 
elles auront assez de temps… Elles 
mesurent la responsabilité et ne 
s’engagent pas “ pour l’honneur ” 
comme certains hommes peuvent 
le faire. » Si l’enthousiasme de 
Jean-Marie Roussel est palpable, 
les craintes quant à la capacité à 
constituer des listes paritaires dans 
de bonnes conditions dans toutes 

1 - Communautés 
de communes, 
d’agglomération, 
urbaines et métro-
poles. 

2 - la loi sur : www.
senat.fr/dossier-
legislatif/pjl12-165.
html.  

3 - Élections muni-
cipales 2014, mode 
d’emploi – à télé-
charger sur : www.
mairieconseils.net. 

4 - www.
courrierdesmaires.
fr/18899/la-reforme-
des-scrutins-locaux-
analyse-juridique. 
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« Recherche(s) d’une éducation 
populaire en mouvement(s). » 

C’est ainsi que se présente sur son site 
le Labocoop1, un laboratoire coopéra-
tif créé en avril 2013 par un collectif 
de sept praticiens-chercheurs. Issus 
de disciplines diverses (sciences poli-
tiques, économie sociale, sciences de 
l’éducation, anthropologie), ses fon-
dateurs, membres de l’Université coo-
pérative de Paris2 (UCP), ambitionnent 
de produire de la recherche sur l’édu-
cation populaire, cette thématique ne 
faisant encore que peu l’objet de tra-
vaux universitaires approfondis.
Le laboratoire a choisi d’expérimen-
ter un fonctionnement coopératif, 
c’est-à-dire avant tout non hiérar-
chique, contrairement à ce qui se 
pratique dans la majorité des labo-
ratoires universitaires actuels, afin 
de mettre en œuvre concrètement 

les communes sont loin d’être tota-
lement dissipées. 

Une première poUr Les 
déLégUés commUnaUtaires
La loi du 17 mai instaure un lien 
organique entre le mandat de 
conseiller municipal et communau-
taire. Dans les communes de plus 
de 1 000 habitants, les conseillers 
communautaires seront élus en 
même temps que les conseillers mu-
nicipaux. La liste des candidats au 
siège de conseiller communautaire 
figurera, de manière distincte, sur le 
même bulletin de vote que la liste 
des candidats au conseil municipal 

dont elle est issue (sur chaque bulle-
tin, il y aura donc deux listes). Pour 
les communes de moins de 1 000 
habitants, le ou les représentant(s) 
des communes au sein des organes 
délibérants des EPCI seront les 
membres du conseil municipal dé-
signés dans l’ordre du tableau (le 
maire, puis le cas échéant les ad-
joints dans l’ordre de leur élection 
et les conseillers municipaux) ; il n’y 
aura donc qu’une liste sur les bulle-
tins de vote.
« Avant, il fallait convaincre les élus 
de la commune d’aller au conseil 
communautaire mais, ce coup-ci, 
certains des candidats de ma liste 

ont pris la mesure de l’enjeu et 
l’importance de ce lieu de débat 
et souhaitent y aller », observe 
Jean-Marie Roussel. Malgré cette 
importance croissante, l’intercom-
munalité ne sera pas au centre des 
campagnes auprès des électeurs qui 
pour la première fois voteront pour 
les représentants de leur commune. 
Néanmoins, ces nouvelles disposi-
tions électorales, ajoutées à la fin 
du cumul des mandats sont peut-
être des signes d’usure de la corde 
tressée de nos traditions séculaires 
peu enclines à la participation des 
citoyen.nes.

■ Hélène Bustos (transrural)

les valeurs de l’éducation populaire 
qu’ils défendent. La Scop le Pavé défi-
nit l’éducation populaire comme « la 
pédagogie de la démocratie ». Pour 
eux, « [son] rôle consiste en cette édu-
cation complète à la démocratie, en 
cette éducation au politique, pour que 
le plus grand nombre puissent s’exer-
cer politiquement dans la société et 
que les savoirs-pouvoirs ne soient pas 
réservées à une élite. »3 

Jonction
Les membres du Labocoop sont tous 
bénévoles, ont un parcours militant 
(notamment dans les réseaux Peuple 
et Culture et Culture et liberté) et 
sont issus de l’université, du tra-
vail social et même de l’usine. Ce 
qui les rassemble, au-delà de leur 
vision de l’éducation populaire, c’est 
l’importance qu’ils accordent au fait 

1 - www.labocoop.
org.  

2 - Université expé-
rimentale fondée 
sur les principes de 
la coopération et 
créée en septembre 
2012. 

3 -  www.scople-
pave.org. 

d’écrire et de partager par exemple 
leurs pratiques professionnelles en 
utilisant la méthode de la recherche-
action. « Ma motivation à participer 
à ce laboratoire de recherche, c’est 
qu’il fait la jonction entre la pratique 
et la recherche, c’est prendre le temps 
d’écrire ce que l’on vit, c’est critiquer 
sa pratique et son vécu pour arriver à 
les transformer, détaille Alexane Bro-
chard du Labocoop. On a les mêmes 
profils, les mêmes engagements poli-
tiques et associatifs. »
Leurs recherches s’orientent sur la 
formation ouvrière, les universités 
populaires (universités gratuites pour 
la diffusion de savoirs théoriques ou 
pratiques pour tous) et « l’épidémio-
logie populaire ». Le mot « ouvrier » 
est entendu au sens large, c’est-à-
dire que le collectif s’intéresse à toute 
personne qui produit une œuvre dans 

in
it
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ti

ve Un labo coopératif 
sur l’éducation populaire

Le Labocoop est un jeune laboratoire de recherche-action
qui travaille sur l’articulation entre pratiques 
professionnelles et recherche en éducation populaire.

… 

… 
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aUto-entrepreneUriat
Début 2014, l’Insee rapporte que 
les auto-entrepreneurs, statut créé 
en 2009, ont modifi é le secteur de 
la création d’entreprises. Une créa-
tion d’auto-entreprise sur trois est 
due à des salariés, des retraités 
ou des étudiants qui utilisent ce 
régime pour créer une activité de 
complément. De même de nom-
breuses personnes non diplômées 
et des anciens salariés du secteur 
de la construction utilisent ce ré-
gime pour créer leur propre emploi. 
Chaque année, en moyenne 300 000 
immatriculations d’auto-entreprises 
sont enregistrées, soit plus d’une 
création d’entreprise sur deux.  ■

éVaLUation
Janvier 2014 a marqué la fi n de la 
première année de mise en œuvre 
du plan pluriannuel contre la pau-
vreté et pour l’inclusion sociale. 
Dans l’évaluation de son l’avance-
ment, qui vient d’être rendue pu-
blique, l’Inspection générale des af-
faires sociales pointe une nouvelle 
fois l’importance du non recours à 
l’aide sociale. Aujourd’hui, près de 
5 milliards d’euros prévus pour le 
RSA ne seraient pas demandés par 
les ayants-droits.  ■

en bref

le champ professionnel. Le Labocoop 
travaille par exemple à un comparatif 
entre méthodes d’éducation popu-
laire et méthodes de management, 
à la formation syndicale et mène un 
projet autour des différentes expé-
riences de lutte et actions collectives  
afi n de les rendre davantage visibles 
et de leur donner du sens. Le mou-
vement des universités populaires est 
étudié au niveau international afi n de 
mieux analyser leur mise en œuvre de 
l’éducation populaire, comment elles 
s’organisent, ce qu’elles produisent, 
etc. Quant à « l’épidémiologie popu-
laire », qui fait référence à l’étude des 
facteurs infl uant sur la santé et les 
maladies, elle consiste à comprendre 
comment les mouvements sociaux 
naissent et se propagent sur un ter-
ritoire particulier, face à un risque 
identifi é (qui peut être social et pas 
seulement sanitaire).

renforcer Le coLLectif 
« Lors de nos réunions hebdoma-
daires, pour débattre d’un sujet 

qu’on ne connaît pas, on pose un 
dictaphone au milieu et on dis-
cute de notre rapport au sujet, des 
questions qu’il soulève pour nous, 
on formule des problématiques, on 
cherche des références pendant une 
heure et demie, puis on retranscrit 
et on synthétise », indique Alexane 
Brochard. 
Les membres de ce jeune labora-
toire, unique en France, veulent 
continuer à produire de la recherche 
et renforcer leur collectif ; « on est 
dans une phase de lancement, il faut 
qu’on arrive à maintenir un fonction-
nement régulier », explique Alexane 
Brochard. En juin prochain, le Labo-
coop publiera une revue pour le 
neuvième Printemps des Universi-
tés populaires – organisé par l’UCP 
–  afi n de diffuser leurs recherches, 
avec toute la diffi culté soulignée par 
Alexane Brochard : « On a l’exigence 
universitaire et il faut que ce que 
l’on produise soit lisible, que chacun 
puisse le lire, le comprendre ! » 

■ emmanuelle malnoË (afiPar)

… 
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Une étude en cours a pour but de 
mieux connaître ce patrimoine et 
d’animer une réflexion sur les condi-
tions de sa conservation. 

La rUche-tronc
Lo brusc, la ruche en occitan, est un 
élément constitutif du paysage céve-
nol, qu’elle soit à cadre ou creusée 
dans un tronc de châtaignier. Entre la 
cueillette du miel en milieu sauvage  
et l’utilisation des ruches à cadres, les 
ruches-troncs constituent une forme 
d’apiculture intermédiaire qui faci-
lite la récolte tout en préservant des 
conditions de vie sauvage pour la  
colonie d’abeilles. Les premières 
ruches-troncs cévenoles se seraient 
développées parallèlement à l’expan-
sion des châtaigneraies au XVIe siècle 
et XVIIe siècle2. Troncs de châtaignier 
dans les Cévennes, de peuplier ou de 

Quel avenir pour les apicultures
cévenoles ?  éc

ol
og

ie

epuis des siècles, l’élevage des 
abeilles est prédominant en 
Cévennes. L’apiculture conserve 

une place importante dans l’économie 
locale et est associée aux petites ex-
ploitations diversifiées caractéris-
tiques du territoire. Le pourcentage 
d’apiculteurs professionnels1 est cinq 
fois plus élevé en Cévennes que dans 
le reste du pays. Sur le territoire du 
Parc national des Cévennes, en 2012, 
on estimait à 26 000 le nombre de 
ruches entretenues par les 300 apicul-
teurs en activité. 
La diversité des abeilles mellifères et 
celle des pratiques culturelles asso-
ciées faisant de l’apiculture un do-
maine très riche d’un point de vue 
patrimonial, le Parc souhaite conser-
ver un patrimoine combinant les 
ruches-troncs et l’abeille noire locale 
présente à l’origine dans ces ruches. 

d

1 - Les apicul-
teurs qualifiés 
administrativement 
de professionnels 
doivent posséder 
plus de 200 ruches. 

2 - La ruche à 
cadres ou ruche 
moderne, inventée 
à la fin du XVIIIe 
siècle, a elle été 
introduite au début 
du XXe siècle en 
Cévennes. 
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En Cévennes, les ruches-troncs sont creusées dans un tronc de châtaignier et coiffées d’une lauze de schiste, deux matériaux emblématiques du territoire.

chêne dans le Massif Central, écorces 
de chêne liège en Provence, bûches 
d’épicéa ou de sapin en Lorraine… les 
ruches-troncs se retrouvent dans plu-
sieurs régions et ailleurs en Europe, 
au Maroc, au Mexique, au Yémen ou 
encore en Éthiopie. 
En Cévennes, par tradition et par atta-
chement au patrimoine local, familial, 
ou parfois par rejet de l’apiculture 
productiviste, certains continuent 
d’utiliser les ruches-troncs. « L’apicul-
ture en ruches-troncs était une apicul-
ture de fainéant : récolte des essaims 
au printemps et ramassage du miel à 
la fin de l’été. C’est vers cette apicul-
ture que je veux tendre ! », rapporte un 
apiculteur partageant son activité 
entre ruches-troncs et ruches à cadres. 
On compte au moins une centaine de 
ruches-troncs en activité dans le Parc 
national des Cévennes. Un croisillon 

Le Parc national des Cévennes veut sauvegarder l’apiculture 
traditionnelle cévenole caractérisée par l’utilisation d’une abeille 
indigène et de ruches-troncs.
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de bois sépare la ruche en deux par-
ties : le couvain (ensemble des œufs 
et larves de la colonie) se trouve dans 
la partie basse de la ruche et les 
rayons de miel au-dessus. Seule la 
moitié de la partie supérieure est ré-
coltée par l’apiculteur qui s’attache à 
laisser une quantité suffisante de miel 
pour l’hivernage des abeilles. 
La production annuelle moyenne 
dans une ruche-tronc (de 2 à 3 kilos) 
est environ cinq fois moindre que celle 
d’une ruche à cadres, plus adaptée au 
contrôle sanitaire du couvain et aux 
traitements contre le varroa3. Quand 
elles sont recherchées, les retombées 
économiques liées à cette apiculture 
relèvent essentiellement d’une valori-
sation touristique (visites de ruchers 
associées à la vente de miel). Simpli-
cité est indéniablement le maître mot 
pour décrire cette apiculture encore 
proche de la collecte et qui subit pour-
tant les modifications de notre envi-
ronnement.

patrimoine
Bien que les abeilles mellifères (Apis 
mellifera) ne soient pas à l’heure ac-
tuelle en danger d’extinction en tant 
qu’espèce, les menaces qui pèsent 
sur leur diversité génétique (29 sous-
espèces) et sur les populations locales 
sont à considérer sérieusement. Ainsi, 
avant l’avènement de l’apiculture 
moderne, toutes les ruches-troncs 
cévenoles étaient peuplées d’essaims 
d’abeilles noires. Cette sous-espèce 
d’abeille mellifère, très répandue en 
Europe, a développé en Cévennes 
des caractères d’adaptation à son 
environnement ; on y trouvait donc 
une « abeille noire locale » largement 
répandue. Depuis les années 1980, le 
commerce mondialisé du miel d’éle-
vage a encouragé la sélection de 
quelques sous-espèces et leur diffu-
sion dans le monde. L’abeille noire est 
ainsi aujourd’hui menacées par deux 
facteurs : la diminution de la taille des 
populations et l’homogénéisation 
génétique. 
Réalisé dans le cadre de l’étude com-
manditée par le Parc national des 

gaz de schiste : Le retoUr
Selon Le Canard enchaîné du 29 jan-
vier dernier, le ministre du Redresse-
ment productif, Arnaud Montebourg, 
devrait publier, après les prochaines 
Municipales, un rapport sur les gaz 
de schiste dans lequel il plaiderait 
pour une technique de fracturation 
non hydraulique encore expérimen-
tale. Seul hic, elle utiliserait du fluo-
ropropane, un gaz au coût très élevé, 
en partie libéré dans l’atmosphère 
lors de la fracturation… Accessoire-
ment, le fluoropropane présente un 
potentiel de réchauffement global 
3000 fois supérieur à celui le CO2.  ■

déménagement forcé
En raison de risques environnemen-
taux mais aussi d’un conflit foncier 
avec le propriétaire, l’Inra cherche à 
déménager sa collection de plusieurs 
milliers de pieds de vignes issus 
de 47 pays. Installée sur le littoral 
héraultais cette collection sert à la 
conservation et à la caractérisation de 
la biodiversité de la vigne. Sans point 
de chute pour le moment, l’Institut 
estime que le transfert devrait durer 
5 à 7 ans et souligne les nombreuses 
difficultés à venir, tel l’investissement 
financier, l’avenir des personnels ou 
encore les contraintes sanitaires.  ■

zéros
Depuis le début de l’année, le Centre 
national d’information indépendante 
sur les déchets (Cniid) anime le mou-
vement Zero Waste France (zéro gas-
pillage, zéro déchets) en s’inspirant 
d’autres initiatives européennes. La 
démarche prône « la sobriété et l’effi-
cacité dans l’utilisation de nos res-
sources, et la réduction du gaspillage 
et des déchets par l’éco-conception, la 
consommation responsable, le réem-
ploi et la valorisation matière ». Plus 
d’infos : www.zerowastefrance.org.  ■

en bref

3 - Varroa  
destructor, parasite 
de l’abeille apparu 
en France dans les 
années 1980, a 
aujourd’hui conta-
miné l’ensemble du 
cheptel français.

Cévennes, un échantillonnage a per-
mis de décrire les populations 
d’abeilles mellifères présentes sur le 
territoire. Les résultats montrent que 
l’abeille noire représente en moyenne 
de 50 à 70 % des abeilles mellifères 
suivant le type d’apiculture et leur lo-
calisation. Par contre, l’abeille noire 
locale a quasiment disparu ; elle re-
présente moins de 1 % des abeilles 
échantillonnées chez les apiculteurs 
en ruches à cadres et 7 % des abeilles 
issues de ruches-troncs. Dans les ru-
chers modernes les apiculteurs ont 
sélectionné plus ou moins consciem-
ment des reines issues d’abeilles im-
portées, alors que le maintien de 
ruches-troncs actives a favorisé la 
conservation d’une partie du patri-
moine génétique des abeilles céve-
noles. 

recherche-action
Cet état des lieux apporte de nou-
veaux éléments dans le débat local 
autour de la conservation de l’abeille 
noire. Qu’entend-on par abeille 
noire ? Est-il important de conserver 
les caractères d’une abeille noire lo-
cale ? Souhaite-t-on et pourquoi 
mettre en place une zone conserva-
toire ? Doit-on soutenir l’élevage 
d’abeille noire locale ? Le rôle du Parc 
est maintenant de rapporter les résul-
tats de ces études aux acteurs de la 
filière apicole et de la conservation, 
afin de faire émerger des scénarios de 
gestion acceptables par toutes et 
tous. Le Parc s’engage déjà dans des 
actions pour préserver des ruches-
troncs à des fins patrimoniales : des 
« contrats patrimoine » apportent un 
soutien financier pour remettre en 
état des ruches-troncs et les repeupler 
d’abeilles noires locales. Il s’investit 
également dans l’avenir de la filière 
en soutenant le développement de 
« ruches écoles » et la mise à disposi-
tion d’outils pour améliorer l’identifi-
cation des abeilles. 

■ ameline leHéBel-Péron

(doctorante au centre d’écologie

fonctionnelle et évolutive de montPel-
lier et au Parc national des cévennes) 
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L’association Bretagne rurale et rurbaine pour un développement durable 
(Bruded) a été créée en 2005. Rassemblant plus de 120 petites communes sur 
les quatre départements bretons et la Loire-Atlantique, elle se veut un réseau 
d’élus désireux de mieux partager, mutualiser et promouvoir les expériences 
de développement durable de leur commune. L’association leur propose ainsi 
des visites sur le terrain et des rencontres en groupe de travail par thématique 
(gestion des espaces verts, lotissement, approvisionnement de la cantine, etc.). 
Quatre salariés peuvent aussi accompagner les élus dans la mise en œuvre de 
leur projet, en s’appuyant sur la diversité des expériences du réseau Bruded. 
Plus d’infos sur : www.bruded.org 

L’association Bretagne rurale et rurbaine pour un développement durable 

Un  réseaU d’échanges poUr éLUs rUraUx 

Réseau solidaire d’échanges 
d’expériences et de réalisa-

tions de développement durable », 
l’association Bruded (voir encadré) 
rassemble des élus de communes ru-
rales bretonnes engagés dans la mise 
en place d’actions concrètes autour 
de l’éco-construction, des énergies 
renouvelables, de la gestion de l’eau 
ou encore du refus des organismes 
génétiquement modifi és. Lors de son 
assemblée générale en avril dernier, 
les 70 élus ruraux présents ont échan-
gé sur leur vécu dans la mise en œuvre 
d’actions ayant trait au développe-
ment durable au cours de leur mandat. 
Trois grandes questions ont traversé 
leurs réfl exions : quels sont les leviers 
et les freins pour mettre en place, sur 
sa commune, des actions de dévelop-
pement durable ? À quelques mois 
des élections municipales, comment 
transmettre au mieux cette dynamique 
au niveau des élus actuels et futurs ? 
Quelles leçons retenir après un ou plu-
sieurs mandats ?

« actions concrètes 
Vs notion abstraite
Pour Anne-Marie Emily, maire de Tré-
fl événez (29), dans sa commune, « la 
mise en place d’une démarche de 
développement durable s’est faite 
peu à peu. Ainsi, si pour les élus le 
concept de développement durable 
était au départ une notion complè-
tement abstraite et qu’il est devenu 
ensuite un terme “ bateau ” car 
trop galvaudé, il est aujourd’hui 
un fait concret, visualisable à tra-
vers de nombreux exemples, et qui 
a intégré leur quotidien ».1 Selon 
cette maire, pour enclencher ce type 
de dynamique, il faut aller voir ce qui 
s’est fait sur d’autres communes ru-
rales, ne pas trop « intellectualiser la 
démarche » et s’appuyer sur des alter-
natives concrètes et ancrées locale-
ment (comme les épiceries paysannes). 
D’autre part, Anne-Marie Emily a attiré 
l’attention sur certaines démarches qui 
peuvent s’avérer trop techniques mais 
aussi sur des décisions externes issues 
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rendre durables
les actions d’un mandat d’élu rural

Pour les élus du réseau Bruded, l’association des équipes municipales, 
des services techniques et de la population est indispensable à la 
pérennisation des actions liées au développement durable. 

d’acteurs institutionnels qui viennent 
parfois contredire les actions engagées 
par la commune…

cULtUre commUne
« On se crée une culture commune 
au sein de l’équipe, que l’on partage 
pendant six ans, puis les nouveaux 
élus arrivent et tout est remis en 
cause », a témoigné quant à elle Annie 
Pivette, maire d’Ercé-près-Liffré (35) qui 
a souligné que les actions menées ne 
sont jamais à l’échelle d’un mandat, en-
core plus pour les projets liés à l’urba-
nisme. Pour assurer la pérennité d’une 
dynamique de développement durable, 
les élus se sont accordés sur l’impor-
tance de communiquer sur la globalité 
de la démarche, tout en impliquant la 
population. Selon eux, l’enjeu majeur 
est de créer une culture commune à 
l’équipe municipale à travers des réu-
nions de transmission, la formation et 
le partage d’expériences. De même, les 
agents municipaux (pour les communes 
plus importantes) sont à associer à cette 
dynamique, certains citant le cas d’une 
commune du Pays de Questembert où 
le service des espaces verts a défendu 
la fi n de l’utilisation de produits phyto-
sanitaires quand celle-ci a été remise en 
cause par de nouveaux élus.
Enfi n, pour l’ensemble des élus ruraux 
de Bruded, leur retour d’expérience 
après un ou plusieurs mandats les a 
amené à conclure qu’il faut avant tout 
donner la possibilité aux habitants 
d’être force de proposition… mais 
aussi ne pas revenir sur ses engage-
ments de début de mandat !

■ micKaËl correia (transrural)

1 - Une retrans-
cription de ces 
échanges est 
disponible sur : 
www.bruded.org/
le-vecu-des-elus-et-
leur-evolution-dans-
leur-demarche-dd-
tout-au-long-du-
mandat.html
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Les territoires ruraux à l’heure 
de la sobriété énergétique

rojet de loi sur la transition énergétique, inscription parmi les priorités de la loi 

d’avenir agricole, mais aussi des politiques européennes 2014-2020, la tran-

sition énergétique est inscrite à l’agenda politique. Pour certains, à l’image 

de l’association négaWatt (pII), la sobriété énergétique, défi nie comme « la réduction 

de la consommation d’énergie par un usage approprié, sans excès et mutualisé des 

équipements consommateurs », sera avec l’effi cacité énergétique et les énergies renou-

velables, l’un des piliers d’une réelle transition. Elle n’est pas synonyme de privation 

mais nécessite une réfl exion et une redéfi nition de nos besoins en matière d’énergie, 

reposant sur nos comportements individuels et collectifs (pV). 

Densités de population faibles et concentration des emplois et des services dans les 

zones urbaines, vétusté des constructions, activités agricoles et industrielles énergi-

vores mais aussi réservoirs d’économies et de ressources renouvelables… la sobriété 

est un enjeu transversal pour les territoires ruraux et leurs habitants (pIV). Des ini-

tiatives individuelles et collectives (pVI à VIII) sont à l’œuvre, ouvrant la voie à une 

transition qui impliquera un profond changement de notre rapport à l’énergie et à sa 

consommation mais aussi de notre organisation sociale et spatiale (pIX). ■

p
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2014 marquera l’entrée en production du premier parc éolien français porté et majoritairement fi nancé par des acteurs locaux. Initié en 2005, le projet du parc de Béganne, 
en Bretagne, s’inscrit dans une démarche de développement local. (www.eolien-citoyen.fr)

ii

nous avons le bon niveau d’utilisation 
des objets. N’y a-t-il pas des problèmes 
de surpuissance ? Nous le voyons bien 
avec le sur-éclairage des centres com-

merciaux et plus généralement des 
locaux dans le tertiaire. Les voitures 
en centre-ville sont également un bon 
exemple ; on a là typiquement des ou-

ue recouvre la notion de sobriété 
énergétique ? 
Thierry Salomon : En matière 

d’économie et de maîtrise d’énergie, 
nous faisons la différence entre sobriété 
et effi cacité énergétique même si la dis-
tinction n’est pas toujours évidente. La 
sobriété relève des usages, d’une bonne 
intelligence des usages. Elle impose 
tout d’abord de s’interroger sur nos 
besoins : quels sont les besoins énergé-
tiques essentiels ? Certains de nos be-
soins ne sont-ils pas superfétatoires1 ? 
Ne gaspille-t-on pas de l’énergie pour 
faire fonctionner des objets inutiles ? 
Ensuite, l’idée est de se demander si 

Q

« derrière la notion de sobriété,
il y a déjà un modèle de société »

Pour Thierry Salomon, président de l’association négaWatt
(cf. encadré), la sobriété constitue le premier temps d’une démarche 
pouvant aboutir à un avenir énergétique soutenable. 

bé
G

A
W

A
tt

tils non adaptés, on pourrait se déplacer 
avec des équipements cinq fois moins 
lourds. Un véhicule pouvant transporter 
cinq personnes sur mille kilomètres par 

l’autoroute n’est pas nécessairement 
adapté à la conduite en ville. C’est un 
peu comme si l’on utilisait un marteau 
piqueur pour planter un clou, ce n’est … 

« L’idée généraLe est d’aVoir Une bonne adéQUation 
entre Une consommation d’énergie et son 
UtiLité aVec Un UtiLisateUr en face »
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pas le bon outil et l’on consomme trop 
d’énergie par rapport au service rendu. 
Avec la voiture, le service est de se 
rendre d’un point A à un point B, en 
sécurité, à l’abri de la pluie et suffi sam-
ment vite ; sans aller jusqu’au vélo, 
qui est par ailleurs un outil formidable, 
toutes les solutions intermédiaires 
existent. 
Il faut également faire en sorte que la 
durée d’utilisation de nos équipements 
soit la bonne. Prenez un lycée, les 
consommations quand il n’y a personne 
sont très importantes pour des questions 
de sur-chauffage, de ventilation mal ré-
glée, etc. L’idée générale est d’avoir une 
bonne adéquation entre une consom-
mation d’énergie et son utilité avec un 
utilisateur en face. 
Il y a aussi un autre type de sobriété 
que l’on pourrait qualifi er de sobriété de 
mutualisation ou coopérative. Dans les 
transports, à partir du moment où il y a 
covoiturage, ce qui est important c’est 
l’énergie consommée par passager trans-
porté, pas tant l’énergie consommée par 
voiture. La sobriété réside dans la maxi-
misation de l’usage de nos équipements, 
c’est vrai pour la voiture, pour l’habitat, 
pour les services de proximité. Il y a un 
gros travail de réfl exion à faire sur la 

mutualisation des équipements avec un 
double gain potentiel (sur la consomma-
tion d’énergie et sur la fabrication des 
appareils, la généralisation du copartage 
de voitures éviterait la fabrication de 
nombreux véhicules). Le transport col-
lectif est l’exemple type de la mutualisa-
tion, plus ou moins adapté et compliqué 
selon les espaces. En milieu rural, un bus 
qui tourne à vide n’est pas très intéres-

Thierry Salomon : On retrouve la notion 
de sobriété à plein de niveaux. Je fais 
exprès de parler de sobriété à un niveau 
collectif car il faut dépasser l’échelle 
individuelle : « J’éteins la lumière quand je 
sors de la pièce », « Je prends une douche 
plutôt qu’un bain ». Ces pratiques en font 
partie, oui, mais dans notre démarche, 
nous sommes plutôt dans une réfl exion 
sociétale sur l’énergie et sur la recherche 

sant en matière d’économie d’énergie, il 
faut peut-être imaginer d’autres types de 
mutualisation, pourquoi pas en moder-
nisant le concept de la diligence, à savoir 
organiser du transport de personnes et 
de marchandises en même temps. Des 
équipements intermédiaires bien pensés 
rendraient aussi des services inexistants 
à l’heure actuelle.  

Dans la sobriété telle que vous la décri-
vez, la dimension « collective » n’est-
elle pas tout aussi importante que les 
comportements individuels ? 

… 

… 

« iL est difficiLe de montrer QUe La Vraie peUr QUe noUs 
deVrions aVoir est ceLLe de L’inaction… »

Association créée en 2001, négaWatt est un groupe d’études, de propositions et 
d’actions pour une politique énergétique fondée sur la sobriété dans les usages, 
l’effi cacité énergétique à tous les niveaux (de la production à la consommation) et un 
recours prioritaire aux énergies renouvelables. Elle est animée par un collège d’une 
vingtaine d’experts et praticiens, impliqués à titre professionnel dans la maîtrise de 
la demande d’énergie ou le développement des énergies renouvelables, et regroupe 
aujourd’hui près de 1000 membres. 
Elle agit en faveur de la promotion d’un modèle énergétique répondant aux grands 
enjeux environnementaux, sociaux, économiques et géo-politiques, notamment par 
la production de scénarios de transition énergétique régulièrement mis à jour. Le 
dernier, publié en 2011 et complété en 2013 par l’analyse de son impact socio-
économique montre que notre société peut subvenir à ses besoins en diminuant 
considérablement l’utilisation d’énergies fossiles et nucléaire, propose des mesures 
concrètes pour la mise en œuvre d’une réelle transition énergétique et apporte une 
contribution technique au débat sur la politique énergétique de la France. Cette ver-
sion a notamment été couplée au scénario Afterres2050 (cf. TRI n°411) sur l’alimen-
tation, l’agriculture et l’usage des sols, réalisé par l’association Solagro.
Plus d’infos : www.negawatt.org. 

Association créée en 2001, négaWatt est un groupe d’études, de propositions et 

faire La chasse aUx Watts inUtiLes

d’outils fournissant des services éner-
gétiques (voiture, éclairage…) les plus 
sobres possible. Pour nous, il n’est pas 
question de revenir sur des besoins et 
outils essentiels, c’est d’ailleurs pour 
cela que nous sommes très précaution-
neux avec la notion de décroissance. La 
bonne formule n’est pas la décroissance 
généralisée, il faut de la croissance de 
la résolution des besoins essentiels. 
Il y a aujourd’hui des personnes qui 
connaissent des situations de grande 
précarité énergétique et en 2050, nous 
serons 7 à 8 millions de plus en France… 
Derrière la notion de sobriété, il y a déjà 
un modèle de société. Nous réfl échis-
sons avec d’autres, des sociologues, des 
urbanistes, à ce que serait une société 
dans laquelle la sobriété aurait une place 
centrale avec l’idée phare que la sobrié-
té, ce n’est pas l’abstinence. Culturelle-
ment, on pense depuis les Trente glo-
rieuses que bien-être égale abondance 
égale croissance ; dans ce contexte, la 
notion de sobriété n’est pas évidente. 
Le vin est une bonne illustration de ce 
que nous voulons dire : on ne s’interdit 
pas un verre de vin. Le fait de prendre 
un bon verre de vin évite d’en acheter 
trois mauvais et d’avoir la gueule de 
bois. Demain c’est une vraie gueule de 
bois énergétique qui nous attend… Face 
à cette pseudo-abondance énergétique 
dans laquelle nous sommes, il faut tout 
revoir de fond en comble : nos habi-
tudes, nos habitations, nos mobilités, 
s’orienter vers l’essentiel, etc. Il y a beau-
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Les spécificités énergétiques
du milieu rural

Les secteurs agricole et forestier sont 
quant à eux des activités encore struc-
turantes pour les territoires ruraux, 
souvent pointés du doigt pour être 
fortement émetteurs de gaz à effet de 
serre. Mais ils sont aussi les « gisements 
locaux » avec un fort potentiel en termes 
d’économie d’énergie (cf. pVI) et de pro-
duction d’énergie renouvelable3 (bois 
énergie, valorisation de la biomasse, 
construction de filières en circuit court), 
positionnant les territoires ruraux au 
cœur de la transition énergétique et 
redéfinissant, sous un œil nouveau, les 
indispensables relations ville-campagne.

■ Mickaël correia (Transrural)

1 - Consommation et modes de vie – Cré-
doc n°258 – mars 2013 – www.credoc.fr/
pdf/4p/258.pdf.  

2 - Définie comme une situation dans laquelle 
la facture énergétique pour le logement est 
supérieure à 10 % du budget domestique. 

3 - Voir TRI n° 419 (septembre 2012) – Dos-
sier : Agriculture et gaz à effet de serre : cultiver 
la réduction des émissions.

n tiers des ménages habitant en 
milieu rural se restreindraient 
régulièrement sur le chauffage et 

leur facture énergétique de logement 
serait 23 % plus élevée que la moyenne 
nationale1. Les habitations y sont gé-
néralement plus anciennes, plus mal 
isolées et chauffées avec des systèmes 
moins performants que les logements 
urbains plus récents. De même, l’habitat 
en rural compte plus de maisons indi-
viduelles souvent plus grandes et donc 
plus énergivores que les immeubles col-
lectifs urbains. En France, 3,8 millions de 
ménages sont en situation de précarité 
énergétique2, touchant généralement 
une population âgée, en zone rurale, 
se logeant dans des maisons datant 
d’avant la première réglementation ther-
mique en 19741.  

dépendance
La dispersion géographique de la po-
pulation rurale et la concentration des 
services en ville (combinée à la diminu-
tion de leur présence en milieu rural !) 

font de la mobilité un enjeu de premier 
ordre pour la transition énergétique des 
territoires ruraux. La difficulté d’organi-
ser des transports en commun efficients 
dans ces espaces ou encore le fait que 
les centres urbains restent les principaux 
bassins d’emploi et de formation rendent 
les ruraux particulièrement dépendants 
à la voiture. 
Pour le Centre de recherche pour l’étude 
et l’observation des conditions de vie 
(Credoc), « la véritable précarité énergé-
tique résulte [du cumul de] la mauvaise 
qualité thermique de l’habitat et de l’éloigne-
ment des espaces de services, commerces et 
services publics de base qui accroit le coût de 
la mobilité (multi-équipement nécessaire en 
véhicules individuels, faiblesse des solutions 
de transports en commun). »1 La question 
de la transition énergétique dans les 
territoires ruraux ne peut s’affranchir de 
la prise en compte des situations vécues 
par les ménages les plus modestes et 
est aussi directement en lien avec le 
modèle de développement des terri-
toires (cf. pIX). 

coup d’éléments à vaincre, notamment 
la peur du changement face à l’inconnu 
que représente l’avenir. Nous avons 
l’impression que nous avons beaucoup à 
perdre avec la sobriété et plus largement 
avec la transition énergétique. Il est dif-
ficile de montrer que la vraie peur que 
nous devrions avoir est celle de l’inac-
tion… Il faut casser les réflexes de gains 
immédiats. La transition nous oblige à 
réfléchir à dix, vingt, trente ans. Il faut 
se projeter dans l’avenir, même si nous-
mêmes ne serons pas là pour en cueillir 
les fruits. C’est vrai pour un particulier et 
c’est vrai pour un président de la Répu-
blique qui, s’il faisait un travail énorme 
sur la transition maintenant, n’en verrait 
pas les fruits en 2017, loin de là. 

À partir de quand, selon vous, a-t-on 
commencé à formaliser et à s’intéresser 
à la notion de sobriété énergétique ?
Thierry Salomon : La conscientisation 
autour de la finitude des ressources, 
énergétiques notamment, a émergé 
dans les années 1970. C’est très éton-
nant de voir à quel point toutes les 
questions auxquelles nous sommes 
aujourd’hui confrontés sont formali-
sées dans la littérature de ces années 
là – sauf peut-être sur l’effet de serre. 
Dans les ouvrages principaux sur le su-
jet, comme le rapport du Club de Rome 
[Halte à la croissance ?, paru en 1972] ou 
chez René Dumont, Ivan Illich, il y a 
tout. Et il y a aussi des auteurs moins 
connus comme Philippe Lebreton et son 

ouvrage L’ex-croissance en 1978. On pour-
rait publier tous ces livres aujourd’hui… 
Les idées ont foisonné à cette époque et 
il y avait des lanceurs d’alerte dont les 
propos restent d’une actualité terrible. 
Aujourd’hui, ces auteurs sont lus ou re-
lus, c’est un bon signe. À notre échelle, 
nous n’avons pas une virgule à changer 
dans les textes et manifestes que nous 
avons écrit depuis 2001 (cf. encadré), ils 
restent d’une « fraîcheur » totale. Les idées 
que nous défendons irriguent de plus en 
plus ; nous sortons de la marginalité. 

 ■ ProPos recueillis Par Hélène BusTos 
(Transrural)

1 - Qui s’ajoute inutilement à une autre chose 
(définition CNRTL). 
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f Selon le sociologue, « il semble à présent 
que la trajectoire ascendante de la question 
climatique s’est interrompue, la crise écono-
mique mondiale ayant induit une bifurcation 
notable dans cette dynamique. Aux limites de 
sa propre durabilité, la pédagogie publique 
pro-environnementale se trouve de la sorte 
bien loin du contexte d’enthousiasme col-
lectif qui prévalait il n’y a pas si longtemps 
encore ». Une étude scientifi que améri-
caine publiée fi n novembre dans Climate 
change démontre que deux tiers des 
émissions mondiales de gaz à effet de 
serre émises depuis le début de la révo-
lution industrielle sont causées par seu-
lement... 90 entreprises7. De bons clients 
à responsabiliser ?

■ Mickaël correia (Transrural)

1 - En France, la toute première campagne 
offi cielle sur les éco-gestes a été mise en place 
en 1998 par l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (Ademe).

2 - Total mène régulièrement des campagnes 
pour promouvoir l’« éco-conduite ».

3 - www.colibris-lemouvement.org.
 
4 - Déchets : chiffres-clés –  Ademe – édition 
2012.

5 - Domestiquer les masses  – Agone 34, 2005 
–  http://revueagone.revues.org/112. 

6 - Sociologie des approches critiques du déve-
loppement et de la ville durables – Colloque 
international – février 2012 – 
www.reseaucritiquesdeveloppementdurable.fr. 

7 - www.bastamag.net/90-entreprises-sont-
responsables. 

ermer le robinet lorsqu’on se brosse 
les dents, trier ses déchets, privilégier 
les douches plutôt que les bains… 

Les « éco-gestes » se popularisent depuis 
le début des années 20001 en France à 
grand renfort de communication qu’elle 
soit institutionnelle, issue d’acteurs asso-
ciatifs ou même d’entreprises2. Ces pra-
tiques, porteuses d’une « éthique envi-
ronnementale », pourraient réduire notre 
impact écologique sur la planète. Certains 
mouvements environnementalistes3 s’ins-
pirent même de la parabole du colibri 
dans laquelle, face à un incendie de forêt, 
tous les animaux regardent, impuissants, 
le désastre en cours. Un colibri ne cesse 
cependant de faire des allers-retours à 
la rivière pour déverser sur l’incendie 
quelques dérisoires gouttes d’eau. Lais-
sant pantois l’ensemble des animaux, 
l’oiseau leur assène : « Je fais ma part. » 

manQUe de ciVisme
La sauvegarde de notre environnement 
serait de l’ordre de la responsabilité indi-
viduelle et chacun est donc appelé « à 
faire sa part » par son comportement 
quotidien. Mais si trier ses déchets ou 
éviter le suremballage est primordial, 
les ménages français ne sont respon-
sables « que » de 4 % de la production 
totale annuelle de déchets, les plus gros 
secteurs producteurs étant le BTP et 
l’agriculture4. De même, si la recherche 
d’économies d’énergie dans les foyers 
est essentielle, 70 % de l’énergie en 

France (pétrole, électricité, gaz) est au-
jourd’hui consommée par l’industrie, les 
transports et les entreprises. « Les grands 
pollueurs ont tout intérêt à ce que le ” dé-
veloppement durable ” soit avant tout un 
problème de responsabilisation du consom-
mateur-citoyen, faisant ainsi de la pollution 
un problème de manque de civisme et de la 
consommation, une solution », peut-on lire 
dans un numéro de la revue de sciences 
sociales Agone, consacré au développe-
ment durable5.

inertie poLitiQUe
La préservation des ressources n’est alors 
plus un problème politique, s’appuyant 
sur une remise en cause de nos modes 
de production, mais elle devient un pro-
blème moral. Plus besoin de se mobiliser 
collectivement et politiquement : chacun 
peut préserver l’environnement à sa petite 
échelle, chez lui, entretenant l’idée que 
des millions d’individus peuvent à travers 
leur consommation responsable, leurs 
économies d’énergie, leur sobriété, sau-
ver notre planète. Mais cette responsabi-
lité individuelle est inopérante quand elle 
devient culpabilisatrice. Pour le sociologue 
Eric Pautard, membre du réseau de cher-
cheurs Approches critiques du dévelop-
pement durable : « En articulant un discours 
catastrophiste et une forte normativité des 
pratiques, cette mobilisation générale aux pe-
tits gestes s’opère au travers d’une logique de 
pénétration des comportements quotidiens qui 
incite à l’autocontrôle et à l’autocontrainte. »6 

responsabiliser
pour mieux
démobiliser

Les pratiques individuelles
« éco-citoyennes » se sont imposées 
face à la prise en charge collective 
des problèmes liés à nos modes de 
production et de consommation.
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sons de quantités de CO2 dégagées par le 
transport d’une tonne d’agneau sur un kilo-
mètre, l’agneau commercialisé en circuit court 
n’est pas plus « sobre » que celui issu de cir-

Pour les autres économies, j’ai aussi installé 
un pré-refroidisseur à lait, mis le moteur 
du tank à lait à l’extérieur du bâtiment et 
je récupère les eaux de gouttières pour le 
nettoyage… Aujourd’hui, je suis passé en 
agriculture biologique et j’ai atteint l’auto-
nomie alimentaire en 2012. Je n’achète 
plus de paille pour mes animaux, je valorise 
les herbes d’une roselière située sur une 
partie de mon exploitation, classée en zone 
Natura 2000. Sur l’exploitation je fais beau-
coup de bois que j’utilise en paillage. Dans 
mon système, le bocage constitue une pro-
tection naturelle pour mes animaux, contri-
bue au maintien de la biodiversité et donc 
à la gestion des culture en bio et participe 
aussi à la préservation de la ressource en 

Je sais que je pollue quand je vais livrer 
deux fromages et six bouteilles à un 

client chez lui. » Ce sentiment a sans doute 
déjà été éprouvé par nombre de paysans. 
La préoccupation pour les impacts environ-
nementaux liés à leur activité est croissante, 
notamment chez les producteurs commercia-
lisant en circuits courts (vente directe ou via 
un intermédiaire). Si les avantages sociaux 
(création de liens) et économiques (meilleure 
valorisation des produits) de ces formes de 
commercialisation sont reconnus, leur impact 
environnemental est encore difficile à évaluer. 
Le transport est souvent le premier angle 
d’attaque du lien entre circuit court et énergie. 
La réduction des distances entre producteurs 
et consommateurs est-elle gage d’économie 
d’énergie et de limitation des émissions de 
gaz à effet de serre ? Des études sur le sujet1 
invitent à la prudence. Dans des comparai-

Mon objectif était de reprendre une 
exploitation très groupée pour opti-

miser le pâturage. J’ai 375 000 litres de 
quota laitier que je n’atteins pas… Ce qui 
m’intéresse, c’est d’être le moins dépen-
dant possible des achats extérieurs et de 
minimiser mon impact sur l’environnement. 
Ma plus grande fierté est aujourd’hui de ne 
consommer que 10 litres de fioul pour pro-
duire 1 000 litres de lait quand d’autres sys-
tèmes sont quasiment à 100 litres de fioul ! 
Pour mener à bien ma stratégie de valo-
risation maximale de l’herbe, je me suis 
mis pas mal de contraintes (organisation 
du bâti, fabrication de compost et donc 
paillage des logettes des animaux, système 
de traitement des eaux par lagunage…). 

Quelle(s) économie(s) en circuits courts ?

produire 1 000 litres de lait avec 10 litres de fioul

«

«

L’essentieL des impacts 
enVironnementaUx des prodUits 
aLimentaires reLèVe pLUs de La 
prodUction QUe dU transport

cuits longs (transports différents, optimisation 
logistique, etc.), au contraire. En revanche, la 
tonne d’agneau n’est pas la même dans les 
deux cas… L’essentiel des impacts environne-
mentaux des produits alimentaires relève plus 
de la phase amont de la production agricole 
que du transport. Les modes de production 
des paysans commercialisant en circuits courts 

Emmanuel Cardet est installé à Marchésieux dans la Manche depuis 2006  
sur une exploitation de 65 ha, propice à la conduite en système herbager. Il a construit 
ses bâtiments au milieu du parcellaire autour d’une grange-séchoir pour le fourrage 
et maximise les économies d’énergie.

sont donc déterminants en matière d’impacts 
environnementaux. 
En outre, les circuits courts ou de proximité 
se caractérisent par une relocalisation des 
impacts mais aussi un ré-ancrage territorial 
des activités agricoles. Meilleure valorisation 
pour les producteurs, rapprochement et plus 
grande implication des acteurs publics et 
des consommateurs dans l’agriculture sont 
potentiellement sources de moins de passi-
vité dans notre rapport à l’alimentation. Le 
point de départ d’une transition un tant soit 
peu solide ?

■ Hélène BusTos (Transrural)

1 - Consommer local, les avantages ne sont 
pas toujours ceux que l’on croit – le point sur 
n°158, mars 2013 – Commissariat général au 
développement durable. Les études sur les 
impacts environnementaux mobilisées dans 
ce 4 pages datent d’avant 2010, traduisant le 
faible nombre de travaux sur le sujet.

eau – je suis sur une zone de captage de 
l’eau pour l’approvisionnement de près de 
la moitié du département. En 2007, j’ai 
fait un plan de gestion avec le Parc natu-
rel régional des Marais du Cotentin et du 
Bessin et j’ai commencé à replanter. Suite 
à un remembrement sur l’exploitation 
datant de 1984, il n’y avait plus que trois 
kilomètres de haies sur la ferme, il y en a 
huit aujourd’hui. Sur les 65 ha, les haies 
représentent quasiment 2,5 ha. » 

■ TéMoignage recueilli Par Hélène BusTos (Transrural)
dans le cadre d’une renconTre du grouPe d’écHange TraMe 

verTe eT Bleue, organisée fin 2013 sur le THèMe : « coMMenT 
concilier le déveloPPeMenT des énergies renouvelaBles eT la 

PréservaTion des conTinuiTés écologiques ? ».  
Plus d’infos : www.TraMeverTeeTBleue.fr/vie-TvB.
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om de code de l’opération : Cocon 
63. Objectifs : engager de manière 
massive des travaux d’isolation de 

combles non utilisés de bâtiments publics 
(mairies, écoles, salles culturelles...) pour 
réduire les charges énergétiques des col-
lectivités puydômoises. Cette opération, en 
cours de lancement, entend inciter les col-
lectivités à avoir un rôle d’exemplarité en 
matière d’économie d’énergie et de réduc-
tion de gaz à effet de serre vis-à-vis de leurs 
administrés1. Elle est portée par le Conseil 
général du Puy-de-Dôme et par l’Associa-
tion pour un développement urbain harmo-
nieux par la maîtrise de l’énergie (Aduhme), 
l’agence locale des énergies et du climat.
Dans la foulée des grands engagements 
internationaux des années 1990 (Sommet 
de la Terre de Rio, Protocole de Kyoto), la 
Commission européenne a soutenu à partir 
de 1994 la création d’agences locales de 
maîtrise de l’énergie. « Le principe en était le 
suivant : le nouveau paradigme énergétique qui 
guidera le développement de notre société devra 
être basé sur la mobilisation des citoyens et des 
acteurs des territoires »2. L’Aduhme a été créée 
dans ce contexte en 1996 sur Clermont-
Ferrand pour promouvoir, coordonner et dé-
velopper des actions d’économie d’énergie, 
valorisant le recours aux énergies renouve-
lables et plus généralement des actions à 
même de préserver l’environnement dans 
une logique d’aménagement durable des 
territoires. L’association apporte aujourd’hui 
du conseil, de l’expertise technique et anime 
des démarches collectives et expérimentales 

en matière de sobriété, d’effi cacité et diver-
sifi cation énergétiques. « Nous étions très 
“ urbains ” au départ mais assez rapidement 
nous nous sommes intéressés au territoire du 
Puy-de Dôme », indique Sébastien Conta-
mine, directeur de l’Aduhme. 

compétences techniQUes 
et animation
Dans ce département où la moitié des 
consommations énergétiques sont impu-
tées au rural, les problématiques énergé-
tiques liées à l’habitat, à l’aménagement, 
aux transports et à la mobilité mais aussi à 
l’agriculture sont une réelle préoccupation 
des élus dans leur réfl exion sur l’attractivité 
de leurs communes. « À l’encontre d’autres 
agences locales de l’énergie, nous envisageons 
la problématique de l’énergie de façon glo-
bale en travaillant par exemple sur l’effi cacité 
foncière, pour éviter le mitage et l’étalement 
urbain, réfl échir à la légitimité économique des 
réseaux énergétiques et à l’aménagement de 
nos territoires », explique Sébastien Conta-
mine. Il se souvient qu’à la création de 
l’association, quand l’énergie coûtait bien 
moins cher, « notre action ne recevait pas la 
même écoute qu’aujourd’hui où les factures 
d’électricité de certaines communes ont aug-
menté de près de 20 % en dix ans ». 
Depuis plusieurs années, les collectivités 
sont invitées par le législateur à s’engager, 
avec les acteurs publics et privés de leurs 
territoires, dans différentes démarches de 
développement prenant en compte les 
enjeux énergétiques et de changement cli-

n matique (Plans climat-énergie territoriaux, 
Schémas régionaux climat-air-énergie…). 
Pour l’Aduhme, un accompagnement des 
acteurs des territoires ruraux est fonda-
mental : « Même si bien souvent les bonnes 
volontés sont là, les compétences techniques 
ne le sont pas toujours dans un contexte où 
les normes et les contraintes législatives sont 
de plus en plus complexes », constate Sébas-
tien Contamine qui souligne dans le même 
temps la disparition au 1er janvier 2014  
de l’aide technique de l’État pour des rai-
sons de solidarité et d’aménagement du 
territoire (Atesat). Depuis 2001, certaines 
communes et groupements de communes 
pouvaient (sur critère de population et de 
richesse déterminée par le potentiel fi scal) 
bénéfi cier d’une aide technique fournie pas 
des agents des services déconcentrés de 
l’État sur des missions concernant la voi-
rie, l’aménagement ou encore l’habitat. À 
n’en pas douter, « Conseil en énergie par-
tagé », une démarche destinée à aider les 
communes à disposer d’une compétence 
locale en matière d’énergie, animée dans 
le Puy-de-Dôme par l’Aduhme et soutenue 
par l’Ademe3, intéressera un nombre crois-
sant d’entre elles dans les années à venir.  

■ Hélène BusTos (Transrural)

1 - Plus d’infos : www.puydedome.
com/?IDINFO=_70035. 

2 - Présentation des Agences locales de l’éner-
gie : www.federation-fl ame.org. 

3 - Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie.

Une agence locale 
au service
de la transition

Dans le Puy-de-Dôme, l’Aduhme 
accompagne les collectivités et différents 
professionnels dans leur réfl exion 
et leur démarche de sobriété.  
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ollectivités, artisans, agriculteurs, 
entreprises… La Communauté de 
communes du Thouarsais, en Poi-

tou-Charentes, mobilise de nombreux 
acteurs locaux autour de deux objectifs 
communs : diviser par quatre les émis-
sions de gaz à effet de serre d’ici 2050 et 
atteindre l’autonomie énergétique du ter-
ritoire. Depuis 2007, la communauté de 
communes s’est engagée dans un Contrat 
local initiatives climat qui se traduit par la 
mise en place de 125 actions concrètes. 
Chaufferies bois, petites éoliennes, mé-
thanisation à la ferme ou collective, ins-
tallations photovoltaïques : les projets 
de production d’énergie renouvelables 
se sont multipliés depuis. Un programme 
de lutte contre la précarité énergétique a 
également été mis en place ainsi qu’un 
travail sur les économies d’énergie via, par 
exemple, la rénovation du patrimoine bâti 
des collectivités. L’agriculture et l’approvi-
sionnement local (fi lières courtes, vente 
directe) sont également valorisés sur l’en-
semble de la communauté de communes. 
Rassemblant 33 communes et 36 000 ha-
bitants, la Communauté de communes du 

c

Le réseau des territoires à énergie positive rassemble des collectivités 
locales rurales qui visent l’autonomie énergétique de leur territoire.

Les territoires à énergie positive

Thouarsais se défi nit comme un Territoire 
à énergie positive (Tepos) c’est-à-dire « un 
territoire dont les besoins d’énergie ont été 
réduits au maximum et sont couverts par les 
énergies renouvelables locales, selon les trois 
principes de la démarche négaWatt  : sobriété 
énergétique, effi cacité énergétique et énergies 
renouvelables ».1

raccordement des proJets
Un  réseau Tepos, lancé en 2011, ras-
semble actuellement une dizaine de 
collectivités rurales, des opérateurs tech-
niques et des porteurs de projets qui 
échangent autour d’actions concrètes de 
réduction des consommations d’énergies 
et de production d’énergies renouve-

Une Vision de La QUestion 
énergétiQUe sYnonYme 
de pLUs de démocratie, 
de préserVation de 
L’enVironnement et de 
déVeLoppement LocaL

Les territoires à énergie positive s’engagent dans des projets locaux selon les trois principes de la démarche négaWatt :
sobriété énergétique, effi cacité énergétique et énergies renouvelables.

lables. La charte du réseau insiste sur le 
rôle majeur des territoires ruraux « pour la 
réappropriation par l’ensemble des citoyens, 
élus, acteurs socio-économiques des questions 
d’énergie » ou encore pour « l’interpellation 
des pouvoirs centraux (national, européen) et 
locaux pour la mise en œuvre de conditions 
favorables à la nécessaire transition énergé-
tique »1.  
Animé par Yannick Régnier, du Comité de 
liaison énergies renouvelables (Cler)2, le 
réseau Tepos se réunit autour d’une vision 
de la question énergétique synonyme de 
plus de démocratie, de préservation de 
l’environnement et de développement 
local. Pour Yannick Régnier, « le réseau est 
en plein développement car une quarantaine 
de collectivités et de territoires sont aujourd’hui 
dans une démarche de territoire à énergie posi-
tive et adhéreront d’ici peu au réseau Tepos ».

■ Mickaël correia (Transrural)

1 - www.territoires-energie-positive.fr. 

2 - www.cler.org/-Territoires-a-energie-positive. 
– www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-
2003-2-page-117.htm. 
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vec 58 réacteurs répartis dans 19 
centrales, la France est le pays 
le plus nucléarisé au monde par 

habitant. Piloté par l’État, nécessitant 
des ingénieurs hautement qualifi és et 
un tissu industriel lourd (depuis l’extrac-
tion d’uranium jusqu’au traitement des 
déchets nucléaires), le système de pro-
duction énergétique nucléaire est très 
centralisé. Dès 1974, suite au premier 
choc pétrolier, le plan Messmer lance 
un vaste programme de construction 
de centrales nucléaires sans que les 
citoyens et les députés ne soient consul-
tés. Encore aujourd’hui, les opposants 
au nucléaire parlent régulièrement de 
« déni de démocratie »1 dès qu’un nou-
veau projet industriel lié à la fi lière 
nucléaire est lancé (centre d’enfouis-
sement de déchets radioactifs à Bure, 
construction de réacteurs nucléaires 
nouvelle génération, etc.). 

décentraLiser
« La centralisation du pouvoir en matière 
d’énergie bloque l’insertion de la politique 
énergétique au sein des politiques territo-
riales [...]. En revanche, la voie ouverte par 
[les énergies renouvelables] permettrait 
de renouveler le fonctionnement de la dé-
mocratie locale puisqu’elle suppose un réel 
partage des responsabilités entre les citoyens 
et leurs institutions. Décentraliser le système 
énergétique français va donc bien au-delà 
de simples dispositions techniques ou admi-
nistratives », écrit Didier Lenoir, ancien 
président du Comité de liaison énergies 
renouvelables (Cler)2. Les tenants de la 
transition énergétique proposent donc 
a contrario un système de production 
d’énergie décentralisé, ancré dans les 

territoires et une « démocratie énergé-
tique » réunissant les citoyens, les col-
lectivités et l’État. « La transition passera 
par les territoires même s’il faut un pilote au 
niveau national (pour les problématiques de 
réseaux, de politique nationales, industrielles, 
d’équipements lourds…), estime Thierry 
Salomon, président de l’association 
négaWatt. Dans les territoires, nous devons 
trouver de l’ingénierie technique et fi nan-
cière pour mieux associer les collectivités, les 
gestionnaires de réseaux, les habitants et les 
industries et entreprises locales. L’idée est par 
exemple de créer un parc éolien où il y a adé-
quation entre la production et la consomma-
tion, de faire en sorte que les citoyens soient 
actionnaires de ce parc, mettre en place un 
circuit court entre la production et le bas de 
la facture des gens. » 

inVestir par La transition
Négawatt propose même que les gains 
et surplus éventuels de ces projets ter-
ritoriaux de production d’énergie renou-
velable soient fl échés sur des actions de 
maîtrise de l’énergie pour fi nancer de la 
non-consommation d’énergie (tel l’iso-
lation de bâtiments). L’objectif est de 
faire de l’énergie un élément structurant 
de l’organisation des collectivités tout 
en connectant production énergétique 
locale et consommation à l’échelle ter-
ritoriale. 
Redéfi nir notre modèle de production 
énergétique autour des trois piliers 
sobriété, effi cacité et énergies renou-
velables serait également synonyme de 
développement local et plus particuliè-
rement d’emplois non délocalisables. 
Menée par Philippe Quirion, écono-
miste au CNRS, une étude publiée en 

2013 consacrée à l’impact sur l’emploi 
et l’économie de la mise en œuvre du 
scénario négaWatt3 estime à plus de 
600 000 le nombre d’emplois créés d’ici 
2030 grâce à la transition énergétique 
(déduction faite des emplois détruits 
dans les secteurs des énergies fossiles 
et nucléaire). Les secteurs de la réno-
vation énergétique et de la production 
d’énergie renouvelable seraient les plus 
pourvoyeurs d’emplois. Comme l’écrit 
Philippe Quirion: « La transition est un in-
vestissement qui rapporte ! »

■ Mickaël correia (Transrural)

1 - Voir à ce sujet dans le TRI n°423 l’interview 
de Nicolas Lambert, auteur de Avenir radieux, 
une fi ssion française .

2 - Énergie, changeons de cap ! Scénario pour 
une France durable – Didier Lenoir et le Cler – 
mars 2008.

3 - www.negawatt.org/etude-emplois-eco-
nomie-p120.html. Sur le scénario négaWatt, 
lire p.III

La problématique et les grandes lignes de ce dossier ont été élaborées lors des Journées nationales du réseau Civam qui se sont déroulées du 19 au 21 novembre 
derniers à Saint-Beauzire en Auvergne. Merci à tous les participants de ce comité de rédaction décentralisé !

a

La transition énergétique peut être synonyme de démocratie 
locale, de création d’activité et d’emploi sur les territoires.

L’énergie, source
de démocratie et d’emploi 

Les tenants de la transition énergétique proposent un 
système de production d’énergie décentralisé, ancré 

dans les territoires et une « démocratie énergétique » 
réunissant les citoyens, les collectivités et l’État. 
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laquettes de freins, sacs Vuit-
ton, semences, médicaments. 
Cherchez l’intrus. Il n’y en a 

pas. Tous ces « objets » sont concer-
nés par la proposition de loi tendant 
à renforcer la lutte contre la contrefa-
çon discutée au Sénat en novembre 
dernier1. Déposée par Richard Yung, 
sénateur socialiste représentant les 
Français hors de France et, à la ville, 
directeur des affaires internationales 
de l’Office européen des brevets, cette 
loi vise à « renforcer l’arsenal juridique 
français de lutte contre la contrefaçon 
[qui, selon l’OCDE, représenterait en 
2013, 10 % du commerce internatio-
nal, contre 5 % en 2000] » 1. Lors des 
débats sur le texte, les sénateurs éco-
logistes avaient posé deux amende-
ments afin d’exclure la production à la 
ferme de semences, plants et animaux 

onfrontés à l’augmentation de 
demandes de règlement judi-
ciaire de conflits, à l’éloigne-

ment géographique des instances 
juridiques et à la complexification des 
législations et réglementations appli-
cables au milieu rural, des agricul-
teurs de la Confédération paysanne 
se sont organisés pour proposer une 
autre manière d’aborder la question 
juridique. 

Une exception agricole est finalement inscrite dans la loi sur la contrefaçon.

Les Comités d’action juridique proposent une autre manière 
d’aborder les conflits judiciaires en milieu rural : participative, 
humaine et alternative aux services juridiques classiques.

1 - www.senat.fr/
dossier-legislatif/
ppl12-866.html. 

1 - www.comite-
action-juridique.fr.  

du champ de la contrefaçon. Après le 
retrait de l’un et le rejet de l’autre, 
la proposition de loi est arrivée à 
l’Assemblée nationale, fin novembre, 
sans inclure d’exception agricole. 
Avec ce texte, les paysans présumés 
contrefacteurs pouvaient voir leurs 
récoltes saisies par les douanes ou la 
police, sur demande d’entreprises de 
la semence.

mobiLisation accéLérée
Le 21 janvier au soir, une centaine 
de paysans de la Confédération pay-
sanne investissait les locaux du Grou-
pement national interprofessionnel 
des semences (Gnis) pour appeler 
une nouvelle fois à l’inscription d’une 
exception agricole dans ce texte pour 
lequel le gouvernement a engagé la 
procédure accélérée (une seule lecture 

Dans le but de « permettre l’accès au 
droit pour tous en milieu rural, en pro-
posant un soutien juridique alternatif 
et des formations »1, cinq Comités 
d’action juridique (Caj) ont été créés 
en 2004 dans le Sud-Est de la France 
(Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Pro-
vence, Ardèche, Drôme et Gard) puis 
l’initiative a essaimé dans toute la 
région Rhône-Alpes. Le dernier né 
des huit Caj rhônalpins est celui de 

par le Parlement). L’occupation de ce 
lieu symbolique n’aura duré qu’une 
petite nuit, le gouvernement s’étant 
engagé le soir même à « présenter un 
amendement afin que les semences de 
ferme ne soient plus concernées par 
la loi contre les contrefaçons ». Début 
février, les députés ont inscrit cette ex-
ception dans la loi et la Confédération 
paysanne se félicite de ce « premier 
pas qui permettra de revoir l’ensemble 
des lois françaises et européennes sur 
l’appropriation du vivant ». Premier 
pas qui devra également entrer en 
cadence avec la future loi d’avenir 
agricole adoptée en première lecture 
à l’Assemblée nationale le 14 janvier 
dernier et désormais sur les bancs du 
Sénat.  

■ Hélène Bustos 
(transrural)

la Loire, constitué en 2009. Ces co-
mités, composés principalement de 
paysans à la retraite, incitent les ru-
raux à les rejoindre pour s’approprier 
le droit et ses évolutions, créer des 
passerelles entre acteurs du monde 
rural, activer et accompagner le dia-
logue entre parties adverses ou avec 
l’administration en amont même 
des procédures juridiques. L’associa-
tion propose aussi des formations 

Les champs de la contrefaçon

L’accès au droit pour tous  
en milieu rural
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développement un autre développem
ent

Pour aller plus loin : 
- Se réapproprier 
collectivement le 
droit en milieu rural 
- http://base.d-p-h.
info/fr/fiches/dph/
fiche-dph-8486.
html.   
-Campagnes 
solidaires n°237 – 
février 2009.

Dessin tiré de 
Campagnes 

solidaires n°237

juridiques et des informations aux 
agriculteurs et aux ruraux (diffusion 
d’articles sur des points de vigilance 
légale et administrative). 

en amont
Concrètement, dans la Loire, « le Caj 
accompagne juridiquement les agri-
culteurs, souvent en cas de conflits 
d’usage du foncier et, le plus possible, 
en amont d’une action en justice », 
explique Jean Crépinge, l’un des 
bénévoles de l’association. « Il s’agit 
souvent de problèmes de fermage et 
on arrive régulièrement à régler les 
choses à l’amiable ou en audience de 
conciliation devant le Tribunal pari-
taire des baux ruraux (TPBR). Sinon, 
on aide les demandeurs à monter leur 
dossier et on assure la plaidoirie avec 
ou pour eux. »
Le Caj intervient également dans 
des différends fonciers (servitude 
de passage2, révision d’un prix de 
location, droit d’occupation du sol, 
d’utilisation de chemins ruraux, 
conflit de voisinage) ou relevant du 
droit social. « La construction d’une 
maison d’habitation trop près d’un 
bâtiment d’exploitation peut empê-
cher une future extension… Négo-
cier avec son organisme de sécurité 
sociale en cas de difficultés de tréso-
rerie est possible seulement en amont 
de la fin d’une échéance de mise en 
demeure », précise Jean Crépinge. 
Parfois, certaines situations peuvent 
même compromettre l’avenir d’une 
ferme : « Un fermier qui veut trans-
mettre des terrains à un conjoint ou 
un descendant doit obtenir un accord 
écrit de son propriétaire ou une auto-
risation judiciaire avant la date de sa 
retraite. »
Mais il arrive que les conciliations 
n’aboutissent pas. Le Caj Loire ac-
compagne alors les personnes au tri-
bunal et lorsque les membres du Caj 
ne peuvent pas légalement assister 
un demandeur devant une juridiction 
(comme au Tribunal administratif 
ou au Tribunal de grande instance), 
ils procèdent par dossier écrit. De 
même, quand l’appel à un avocat est 

obligatoire, le Caj participe au travail 
juridique en amont.

méconnaissance
Cette appropriation citoyenne du 
droit est rare. Bien que la plupart des 
juges n’y soient pas hostiles, le Caj 
rencontre parfois des difficultés liées 
à une méconnaissance du droit rural 
de la part des instances judiciaires, 
conduisant parfois à des décisions 
illégales de la part des tribunaux. 
Ainsi, la parole a été refusée à Jean 
Crépinge lors d’une audience en Cour 
d’appel à Lyon, au motif qu’il aurait 
dû bénéficier d’un mandat du Caj… 
appliquant une règle issue du Tribunal 
des prud’hommes.
Mais le travail patient porte ses fruits, 
le réseau des huit Caj de Rhône-Alpes 
ayant même été récemment audition-
né par un groupe de travail mandaté 
par le ministère de la Justice dans 
le cadre de la réforme de la justice 
en cours. Ainsi, les Caj démontrent 
qu’« en s’organisant collectivement 
chacun peut participer à la résolu-
tion de son problème juridique et 
se réapproprier la justice », comme 
le souligne Jean Crépinge. Ils exer-
cent ainsi une véritable vigilance 
citoyenne.

■ ludovic mamdy 
(afiP)

Vrai-faUx débat 
La loi du 27 décembre 2012, sti-
pule que le public pourra à titre 
expérimental s’exprimer sur cer-
tains projets de décrets et d’arrêtés 
ministériels ayant une incidence sur 
l’environnement. Fin décembre, le 
patrimoine, la chasse et les instal-
lations classées ont été désignés 
comme les thématiques de cette 
expérimentation. Des forums inter-
net seront créés pour permettre au 
public de s’exprimer et des person-
nalités désignées par la Commission 
nationale du débat public rédigeront 
une synthèse des contributions.  ■

concentration
Le 1er janvier 2014 entrait en vigueur 
la procédure simplifiée d’enregistre-
ment des élevages porcins détenant 
de 450 à 2 000 animaux. Toute créa-
tion ou agrandissement d’installa-
tion devait auparavant instruire une 
demande d’autorisation plus contrai-
gnante que maintenant. Désormais 
plus besoin d’étude d’impact ni d’en-
quête publique. Pour l’association 
Eau et Rivières de Bretagne, « cette 
mesure va favoriser la concentration 
des élevages et amplifier les pertes 
d’emplois dans l’agriculture ».  ■

gUetter
Greenpeace a sorti le 7 février dernier, 
Le Guetteur, un guide de décryptage 
alimentaire pour le consommateur. 
Il recense les pratiques agricoles 
ainsi que l’utilisation d’OGM et de 
pesticides dans le processus de fabri-
cation de 300 produits des marques 
les plus connues. Pour Greenpeace, 
« le modèle industriel prédominant 
est toxique pour l’environnement et 
l’agriculture paysanne. [...] C’est avec 
les consommateurs que nous parvien-
drons à faire changer le modèle agri-
cole français. » Plus d’infos : http://
greenpeace.fr/guetteur.  ■

en bref

2 - Autorisation 
de traverser une 
propriété pour 
accéder à une autre 
propriété. 
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n mouton, deux moutons, 
quinze moutons dévalent les 
rues de la cité du Franc-Moisin 

à Saint-Denis (93). Les enfants les 
suivent en courant, surpris de voir ces 
animaux domestiqués en plein cœur 
de la ville. On ne croise pas tous les 
jours du bétail dans ce quartier de 
l’est de la ville, ancien bidonville des 
années 1960 devenu grand ensemble 
de logements sociaux depuis les an-
nées 1970.
Les moutons broutent l’herbe des talus, 
les pissenlits qui se sont invités coura-
geusement dans le béton des trottoirs, 
les moindres petits coins de verdure 
et le lierre au pied des barres d’im-
meubles. « Le regard porté sur la ville 
se développe différemment quand on 
se balade avec des moutons, explique 
Pauline Maraninchi, paysagiste de for-
mation et membre de l’association Cli-
namen1 à qui appartient le troupeau. 
Grâce aux moutons, nous connaissons 
tous les moindres recoins du quartier 
et nous nous rendons compte qu’un 
grand nombre de personnes sont por-
teuses de savoir-faire paysans. »

Pauline a organisé récemment le pre-
mier atelier-laine (lavage dans le canal 
de Saint-Denis, cardage traditionnel, 
feutrage) pour renouer avec la trans-
formation de cette matière. Le but est 
d’inviter la population du quartier à 
se remémorer des souvenirs paysans 
enfouis. Une habitante âgée du Franc-

U

1 - http://clinamen-
comptoir.tumblr.
com.

des moutons dans la banlieue
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L’association Clinamen entend contribuer à renforcer les liens à l’alimentation et à la terre des 
habitants des quartiers où elle agit.

En Seine Saint-Denis, 
l’association Clinamen 
promeut l’agriculture 
urbaine grâce à un 

troupeau de brebis.
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Moisin, qui n’a plus eu l’occasion 
de travailler la laine depuis qu’elle a 
quitté l’Algérie pour la France, a par-
ticipé à l’atelier et n’a rien perdu de 
son savoir-faire. Elle a même trouvé 
le matériel de Pauline un peu désuet !

pÂtUrage Urbain
Renouer avec les pratiques paysannes, 
influencer les politiques d’aménage-
ment pour garder des terres agricoles 
et de la verdure dans un lieu très 
convoité, produire sur les terrains en 
friche afin de montrer leur utilité, valo-
riser le moindre lopin de terre comme 
opportunité d’appropriation de son 
environnement… Voilà les objectifs 
de Clinamen et de son troupeau qui 
s’agrandit, puisque quarante mou-
tons peuplent aujourd’hui les villes de 
Saint-Denis, Villetaneuse et Houilles.
L’aventure est née en février 2012, 
lorsqu’un collectif d’agents de déve-
loppement territorial et de paysagistes 
décide de se retrouver après plusieurs 
expériences agricoles urbaines (Ferme 
du Bonheur, Téma la vache à Saint-
Germain-en-Laye). Un troupeau de 
six moutons s’est constitué autour de 
l’action « Broute Saint-Denis », en août 
2012, qui consistait à faire paître les 
moutons dans la ville. L’urgence était 
alors de nourrir les bêtes et de trouver 

« Le regard porté sur la ville se 
développe différemment quand on 
se balade avec des moutons »

un lieu sécurisé pour leur faire pas-
ser la nuit. Une première bergerie en 
matériaux de récupération avait alors 
été construite à la chaufferie du Franc-
Moisin, en partenariat avec une filiale 
de GDF-Suez.
Une seconde bergerie avec cinq hec-
tares de terrain a vu le jour sur le 
campus de l’Université Paris XIII à Vil-
letaneuse. Enfin, la base de la Marine 
Nationale à Houilles accueille un autre 
troupeau, Clinamen ayant remporté 
l’appel d’offres pour l’entretien de 
quinze hectares d’espace vert. Avec 
cette nouvelle activité, l’association 
espère pouvoir développer la vente 
de viande de mouton en circuit court à 
partir du printemps prochain et finan-
cer le salariat d’une ou deux personnes 
sur ce poste. Elle entend également 
contribuer à renforcer les liens à l’ali-
mentation et à la terre des habitants 
du quartier qui en sont aujourd’hui 
dépourvus.
Ainsi, si vous vous promenez au bord 
du canal de Saint-Denis, suivez les 
crottes de moutons et vous arriverez 
sur la Parcelle 126, un lieu d’échange 
et d’animation autour des pratiques 
paysannes, géré par Clinamen pour 
dynamiser le Franc-Moisin et ses 
alentours !

■ JuditH cartier (mrJc)
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faut rechercher de la valeur ajoutée 
et vendre le produit ; ça nous per-
met de rémunérer sans problèmes 
nos producteurs, avec une marge 
nettement supérieure à nos concur-
rents qui font de la poudre de lait, 
alors qu’on manque de crème de lait 
de vache en Bretagne ! » Le groupe 
Even, qui compte 1 500 adhérents et 
5 200 salariés, s’est depuis plusieurs 
années orienté vers la production 
de produits de marques et d’ingré-
dients secs destinés à la transfor-
mation. « Sortir de la “ PACodé-
pendance ” par des rémunérations 
correctes » était l’un des leitmotifs 
de Jean Le Vourc’h, ancien président 
du conseil d’administration d’Even. 
Pour ce faire, Even a créé en 2009 
avec deux autres grosses coopéra-
tives (Terrena et Triskalia) un outil 
commun de transformation et de 
commercialisation : Laïta (qui gère 
les marques Paysan breton, Mamie 
Nova et Régilait). 
Les analyses de marchés des pro-
duits de base ne sont pas récentes 
et l’annonce de la fi n des restitu-
tions aux exportations ne date pas 
d’hier ; pourtant, tous les groupes 
n’ont pas opéré de réorientation. 
« Ce sont les “ hommes ” qui sont 
aux commandes qui font la dif-
férence », estime Michel Boissel. 
Certes, chaque organisation a ten-
dance à se « reproduire » à l’iden-

Les diffi cultés du secteur, particulièrement 
médiatisées ces derniers mois, laissent entrevoir 
des stratégies divergentes chez les groupes 
agro-industriels.  

Quand l’agroalimentaire 
breton rime avec division

ermetures d’abattoirs, protesta-
tions contre la fi n des aides aux 
exportations et mise en place 

de mesures nationales de soutien 
à la fi lière volaille export, manifes-
tations contre « l’éco-taxe »… Ces 
derniers mois ont mis en lumière les 
diffi cultés du modèle agricole bre-
ton, en particulier celles rencontrées 
par les industries agroalimentaires. 
S’appuyant sur des productions à 
bas prix, des volumes importants, 
avec peu de transformation et des-
tinées à l’exportation, ce modèle 
a largement été commenté dans la 
presse (et souvent présenté comme 
une « victime » de la concurrence 
déloyale de pays tiers se permet-
tant de produire à des coûts encore 
plus réduits…). À une époque où 
80 % de la volaille consommée en 
restauration collective en Bretagne 
est importée de pays d’Europe du 
Nord, certains groupes agro-indus-
triels bretons se sont engagés de-
puis quelques années déjà dans des 
productions de meilleure qualité, à 
l’image du volailler LDC (poulets de 
Loué, mais aussi de Janzé en Bre-
tagne) ou de la coopérative laitière 
Even dans le Finistère. 

anticiper et miser 
sUr La VaLeUr aJoUtée
Pour Michel Boissel, administrateur 
de Even, il n’y a pas de secrets : « Il 

tique, les responsables en place 
recherchant plutôt dans leurs sem-
blables pour les remplacer (souvent 
après de longs mandats). Mais 
l’affl ux constant d’argent public a 
fortement contribué à prolonger ces 
systèmes, avec comme justifi cation 
le maintien d’emplois (alors même 
que le secteur de l’agroalimentaire 
en Bretagne perd des emplois de-
puis 2005…).

se démarQUer 
Aujourd’hui, ces industriels de 
l’agroalimentaire breton « inno-
vants », chantres d’un « libéralisme 
responsable », qui produisent ce 
que les consommateurs peuvent 
acheter, en rémunérant correcte-
ment les producteurs et les salariés, 
en prenant davantage soin de l’en-
vironnement (« tant que ça permet 
de faire des économies »), se désoli-
darisent de leurs collègues plaidant 
pour toujours moins de contraintes, 
moins d’impôts et plus d’aides. Ils 
entrouvrent la porte à un dialogue 
social, territorial, favorable à une 
répartition des pouvoirs moins 
déséquilibrée entre les différentes 
composantes du modèle mais ne 
semblent pas non plus être les élé-
ments fondateurs d’une société plus 
solidaire. 

■ micHel carré

(afiP Bretagne)
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1 - www.adage35.
org. 

ller en voyage d’études à 
l’étranger, ce n’est pas si 
simple pour un éleveur. C’est 

pourtant ce qu’a réalisé un groupe 
de paysans adhérents de l’associa-
tion Adage 35 (Agriculture durable 
par l’autonomie, la gestion et l’envi-
ronnement1), en Ille-et-Vilaine. Les 
membres de cette association d’éle-
veurs, travaillant sur les systèmes 
économes en intrants, sont habitués 
à faire des voyages d’études, mais 
en métropole. Ils ont mis cette fois 
deux ans à organiser un séjour du 
20 au 27 août derniers en Suisse, 
Autriche et Allemagne. 
Les thèmes de ce voyage étaient la 
durabilité et la pérennité des prai-
ries avec notamment des visites sur 

a

Le voyage d’étude, ça coûte,
mais on en revient plus riche
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des fermes herbagères ou l’étude de 
la politique agricole suisse à travers 
le témoignage d’agriculteurs. La 
diversifi cation par la transformation 
fromagère et l’accueil à la ferme, ou 
encore les énergies renouvelables à 
la ferme étaient également au pro-
gramme. Accompagnés dans la pré-

« Ça m’effrayait un peu
la vie en groupe, 
mais ça a vraiment marché »

paration par un animateur et une 
animatrice de l’Adage 35, les pay-
sans ont établi un plafond de parti-
cipation personnelle de 500 euros ; 
le reste du budget a été accordé par 

l’Agence régionale de santé, dans le 
cadre de la promotion des systèmes 
herbagers et le Conseil général 
d’Ille-et-Vilaine (via un appel à pro-
jets citoyens européens).

étUde comparée
Samuel Dugas, producteur de lait 
à Bais, a été très impressionné par 
son voyage. « Ça m’effrayait un peu 
la vie en groupe, mais ça a vraiment 
marché, raconte-t-il. Tous les soirs 
nous avions une séance de travail 
sur ce que nous avions vu dans la 
journée. »
Le groupe est revenu avec beau-
coup d’enseignements. « La pro-
duction et la valorisation du lait, ça 
n’a pas grand chose à voir avec ce 
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Des éleveurs bretons sont partis l’été 
dernier à la découverte des pratiques 
d’autres agriculteurs européens.  

… 

Fin août, une dizaine de paysans adhérents de l’Adage 35, association qui travaille sur les systèmes économes en intrants, étaient en voyage d’étude dans les prairies suisses. 
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Le 3 février dernier, des recours 
ont été déposés contre quatre 
arrêtés préfectoraux, datant du 21 
décembre 2013, liés au projet d’aé-
roport de Notre-Dame-des-Landes. 
Ses opposants tentent ainsi de blo-
quer l’autorisation préfectorale des 
travaux de construction de l’aéro-
port qui pourraient commencer dès 
que les mesures de compensation 
pour les zones humides impactées 
seront validées. Pour les anti-aé-
roports mais aussi pour les trois 
commissions gouvernementales, 
qui ont donné leur avis sur le pro-
jet en mai 2013, les compensations 
actuellement préconisées sont in-
suffi santes.  ■ 

Une précision miLitaire 
En partenariat avec l’Inra, la start-up 
Airinov propose aux agriculteurs un 
drone pour « une agriculture intensive 
durable » et « une agriculture de pré-
cision ». L’appareil photographie les 
champs, analyse les taux de chloro-
phylle ou les besoins en azote, puis 
fournit une carte aux agriculteurs 
pour mieux « s’adapter aux pressions 
réglementaires (Ecophyto 2018, direc-
tives nitrates) ou économiques ». Pro-
duisons autrement !  ■ 

mY taiLor is rich  
One hour translation, « leader des 
services de traduction professionnelle 
sur le web », a lancé fi n janvier  un 
service de traduction gratuit pour 
les agriculteurs engagés dans le 
commerce équitable. « Rejoignant 
les géants que sont Starbucks, Nestlé 
et Ben & Jerry, One hour translation 
vise à accompagner le mouvement in-
dépendant du commerce équitable. » 
Traduction : One hour translation 
veut se donner une image d’entre-
prise socialement responsable. ■

en bref
que nous avons ici, ajoute Samuel 
Dugas. Depuis la fin des quotas en 
Suisse en 2009, il y a deux filières, 
l’une industrielle et l’autre spéciale-
ment dédiée au fromage, avec entre 
autres une partie de transformation 
à la ferme. » 
« La gestion des prairies en Suisse 
n’est pas vraiment reproductible en 
Bretagne. Les paysans suisses sont 
contraints à faire beaucoup de stocks 
à cause du climat », dit de son côté 
Yannick Monnet, accompagnateur 
du voyage pour l’Adage 35. « J’ai 
vu, dit Samuel Dugas, les avantages 
de notre météo dans l’Ouest de la 

… France. Le temps possible pour le 
pâturage en Suisse est très limité. 
Par contre le foin, séché en grange, 
est d’excellente qualité. »
Le groupe a même visité l’éco-quar-
tier de Fribourg en Allemagne et des 
réalisations en matière d’énergie re-
nouvelable, comme des micro-bar-
rages hydrauliques. Le 19 décembre 
dernier a eu lieu une soirée de res-
titution avec un diaporama de ce 
voyage d’étude pour mieux mettre 
à disposition de tous les apprentis-
sages rapportés de ces pérégrina-
tions. 

■ Jean-marc Bureau (fncivam)

    Un oUtiL d’édUcation popULaire
L’éducation par et pour tous. C’est ainsi que l’on pourrait défi nir l’éducation populaire qui 
se veut dispensée en dehors des structures traditionnelles d’enseignement (écoles et uni-
versités notamment) et qui ne s’appuie pas sur la seule éducation académique. Elle vise à 
donner la possibilité à chacun, quelque soit son origine, son milieu social, d’accéder aux 
savoirs pour lui permettre de faire des choix éclairés dans l’exercice de son activité profes-
sionnelle ou de sa citoyenneté. 

Parmi les mouvements qui se revendiquent de l’éducation populaire, il y a des associations 
de développement agricole et rural mais aussi local. Elles mobilisent plusieurs outils péda-
gogiques dont l’information et la sensibilisation, la formation ou encore l’accompagnement 
de démarches dans la durée. À partir des années 1960, elles ont également mobilisé forte-
ment un outil : le voyage d’étude. 

Ainsi, à l’image du voyage des paysans de l’Adage 35, il s’agit de sortir de chez soi, de 
partir à la découverte de l’inconnu pour apprendre et faire évoluer sa propre situation. 
Gabrielle Sicard, chargée de mission à l’InterAfocg, au sujet des voyages d’étude organisés 
en Allemagne et en Espagne avec des agriculteurs et formateurs entre 2009-2012, souligne 
que « les gens sont plus ouverts quand ils sont loin de chez eux. Ouverts à voir autre chose, 
à se laisser interpeller sur leurs pratiques ». Et d’ajouter : « Le dépaysement apporte une 
curiosité, une fraîcheur. C’est un état d’esprit différent que quand on doit penser à la traite 
du soir pendant toute une rencontre sur place ou une formation. » Le voyage d’étude per-
met donc de prendre du recul et d’apprendre des pratiques et témoignages d’homologues, 
dans un esprit de partage.

Pourtant, le voyage d’étude est aujourd’hui un outil moins mobilisé par les associations de 
développement agricole et rural. La baisse des fi nancements publics alloués aux associa-
tions pour ce type de projets explique en partie cette situation. Il semblerait également que 
différents supports - témoignages capitalisés dans des ouvrages ou témoignages fi lmés 
- permettent d’envisager le partage d’expériences sans se déplacer et donc pour un plus 
grand nombre de personnes. Ils ne peuvent toutefois pas être aussi riches que le voyage 
d’étude qui permet de se couper de son quotidien et d’être dans une dynamique de partage 
au contact direct des personnes. 

aude torcHy
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aujourd’hui (concurrence de la vente 
en ligne, des grandes surfaces et de 
l’informatisation), le volet restau-
ration offre la possibilité d’une ap-
proche pluriactive avec complément 
de revenus. Mais attention, tout 
n’est pas rose… « Les Chambres 
de commerce et d’industrie et les 
banques, surfant sur le scepticisme 
ambiant, restent souvent dubitatives 
face à ce type de projets originaux. 
La majorité des créateurs a dû batail-
ler dur ! », estime Sophie Neuville, 
ancienne gérante du « Bistro à lire » 
à Quimper et présidente de l’asso-
ciation Calibreizh. Quoiqu’il en soit, 
un petit crochet s’impose pour les 
amoureux du livre et de la table. 
Tout au long de l’année les cafés-li-
brairies proposent des animations : 
ateliers, contes, dédicaces, expos, 
conférences, concerts…

■ Bernard vilBoux

olives tout en feuilletant un ouvrage 
de Henry de Monfreid avant de 
l’acheter. Chaque lieu partage avec 
passion son goût de la littérature et 
propose un axe éditorial propre : la 
jeunesse chez « La cabane à lire » à 
Bruz en Ille-et-Vilaine, le livre de 
voyage à Quimper et à Brest, la BD 
au Huelgoat, le livre d’art à Mu-
zillac, le livre engagé à Rennes et 
Berrien, le livre ancien et la poésie à 
Bécherel, le patrimoine à Lampaul- 
Guimiliau… Les cafés invitent aus-
si à déguster des boissons et des  
produits le plus souvent issus des 
producteurs locaux. Pour contrer 
les difficultés auxquelles doivent 
faire face la plupart des libraires 

e café comme lieu de convi-
vialité, d’échanges et espace 
« à refaire le monde » : on 

connaît. Sauf qu’avec le temps et les 
nouveaux modes de communica-
tion, cette saveur là se perd. Autre-
fois lieu de réunions ou de simples 
rencontres, le bistrot du coin est de-
venu une espèce rare : six mille ca-
fés disparaissent chaque année en 
France. Dans la plupart des régions, 
l’image du café comme cœur de 
la vie sociale devient désuète. Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes : en 
1910, l’Hexagone comptait 510 000 
cafés pour 42 millions d’habitants 
et à présent, il en reste moins de 
60 000 (pour plus de 63 millions de 
Français). 

En Bretagne, certains souhaitent 
cependant renouer avec l’esprit du 
café ouvert et convivial avec une 
touche de modernité. Pour preuve, 
une vingtaine de cafés-librairies 
a vu le jour depuis l’ouverture en 
1993 du « Caplan & Co » à Guimaëc, 
dans le Finistère. Une Fédération des 
cafés-librairies de Bretagne1 dénom-
mée Calibreizh s’est même créée en 
2006.
Lieux d’ouverture, de culture parta-
gée et d’échanges tout azimut, les 
cafés-librairies sont le moyen de sai-
sir dans toute sa globalité l’idée des 
Nourritures terrestres chère à l’écri-
vain André Gide. On peut en effet y 
goûter une tartine de pain bio aux 

L

En Bretagne, une vingtaine de cafés-librairies proposent  
lectures, flâneries et dégustations, en renouant avec l’esprit  
du café ouvert et convivial.   

allier lecture et gastronomie
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Fin 2012, Xavier et Mélusine ont repris le « Bistro à lire » qui a alors largement ouvert ses rayonnages au livre de voyage.  
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« Les chambres de commerce et d’industrie et les 
banques, surfant sur le scepticisme ambiant, restent 
souvent dubitatives face à ce type de projets originaux »

1 - http://calibreizh.
files.wordpress.com.  
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études foncières
sePtemBre-octoBre 2013
Ultime numéro ? L’Association des études 
foncières (Adef) ayant été contrainte de mettre 
la clef sous la porte, cette livraison de la revue 
qu’elle éditait pourrait être la dernière. Nous 
y perdrions un précieux outil d’observation et 
d’analyse des évolutions des prix des terres, 
de l’usage des espaces, des politiques d’aménagement, des 
choix urbanistiques… Dans ce numéro, dont on espère qu’il 
sera suivi de nombreux autres, le chercheur états-unien Har-
vey Jacobs souligne que la propriété privée est certes un droit 
fondamental de l’être humain, mais que cela n’en fait pas 
toujours la forme la plus pertinente pour exploiter ou préser-
ver un terrain ou un espace. Par ailleurs, la propriété privée 
n’est pas forcément individuelle mais peut aussi être tribale, 
communautaire ou encore collective. Enfi n, plusieurs situa-
tions (développement des bidonvilles, privatisations dans les 
pays de l’Est ou en Chine, législation écologique s’imposant 
aux propriétaires forestiers ou aux exploitants agricoles…) 
montrent que le droit de propriété se décompose en droits à 
construire, à exploiter, à fréquenter, etc., et que, d’autre part, 
il ne peut être détaché d’autres droits, tels que les droits à la 
nourriture ou au logement.
Dans le dossier principal, consacré justement aux marchés 
du logement, une douzaine d’articles décortiquent la « bulle 
immobilière », estiment que notre système est « à bout de 
souffle », s’interrogent sur l’importance réelle de la « pénurie 
foncière »…
Études foncières n°165 – Adef – 7, avenue de la Répu-
blique 75011 Paris – www.etudesfoncieres.fr – 22 € – abonne-
ment un an (six numéros) : 132 €.

silence
décemBre 2013
Sortir de la démesure. Geneviève 
Azam, du conseil scientifi que du mou-
vement Attac, dénonce « les capacités de 
l’économie et de la finance à fabriquer une 
mégamachine capable de soumettre les 
sociétés à leurs lois, de briser et franchir les 
limites de l’entendement humain, et les capacités physiques de 
la Terre ». Cette « démesure contemporaine » n’épuise pas 
seulement la planète : « Elle aboutit à la fermeture de l’espace 
politique, privant les citoyens de leur capacité de choix et rédui-
sant le processus démocratique à un rêve obsolète. »
Silence n°418 – 9, rue Dumenge 69317 Lyon cedex 04 – www.
revuesilence.net – 4,60 € – abonnement un an (dix numéros) : 
46 € – abonnement découverte (six numéros) : 20 €.

en revues
PAR ALAIN CHANARD

imagine demain le monde
novemBre-décemBre 2013 
La métamorphose écologique. Le centième numéro de cette revue 
belge est présenté tête-bêche. Lu dans un sens, il raconte « comment la 
société s’est transformée depuis la création d’Imagine en 1996 » : le pou-
voir des entreprises transnationales devient « gigantesque et opaque » 
et le tourisme mondial s’envole mais l’altermondialisme se répand à 
travers une multitude de « petits laboratoires sociaux » ; « les villes se 
vident et s’étalent » tandis que « les campagnes se remplissent et s’urbanisent » ; les géants du Net 
(Google, Facebook…) violent nos vies privées mais « l’engagement citoyen, l’exigence éthique et 
l’accès à la connaissance pour tous » permettent encore de « protéger l’homme contre lui même » !
Une fois retourné, ce numéro examine « les perspectives d’évolution » sur une même période de 
17 ans : « Notre alimentation du futur s’annonce à la fois scientifique, inventive et incertaine » ; 40 % 
de l’énergie produite au Danemark provient d’ores et déjà de sources renouvelables ; en 2030, 
nous ne travaillerons peut-être plus que 30 ans et à raison de 30 heures par semaine… La lecture 
régulière d’Imagine au long des années à venir permettra de vérifi er si, comme le dit Edgar Morin, 
« l’improbable peut arriver » !
Imagine n°100 – http://www.imagine-magazine.com – 6,50 € ou 3 € (PDF téléchargeable) ou 10 € 
(envoi papier) – abonnement un an (six numéros) : 15 € (PDF) ou 55 €.
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alim’agri
octoBre-novemBre-décemBre 2013
Objectif emplois. « La France a de formidables atouts à jouer. Son agriculture 
est la première d’Europe. Son industrie agroalimentaire talonne l’Allemagne et 
emploie plus de salariés que l’industrie automobile… tout comme sa forêt. Ses 
savoir-faire, sa diversité de terroirs et sa capacité d’innovation font de la France un 
pays capable de relever le défi de l’emploi sur son territoire. » Le magazine du mi-
nistère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt illustre ce plaidoyer 

volontariste en présentant plusieurs exemples concrets : ex-intérimaire, Florent Zicola bénéfi cie d’un 
contrat « emploi d’avenir » dans une exploitation viticole bourguignonne ; grâce à un « contrat de 
génération », Clémence, 21 ans, va prendre la suite de Georges, 59 ans, comme contrôleur externe 
« qualité du lait » dans un laboratoire d’analyses du Gers ; 20 000 enfants mangent du pain bio à 
la cantine et des dizaines d’emplois ont été consolidés grâce à la fi lière locale Raspaillou qu’a sou-
tenue le Civam bio du Gard ; depuis 40 ans, la Scop Ardelaine démontre l’inventivité et la vitalité 
d’une économie sociale et solidaire qui crée chaque année plus de 100 000 emplois…
Alim’agri n° 1558 – 78, rue de Varenne 75349 Paris 07 SP – www.agriculture.gouv.fr – 6 € – abonnement 
un an (quatre numéros + hors série) : 15 € (découverte) ou 30 €.

La nouvelle revue du travail
novemBre 2013
Financiarisation et travail. Les entreprises, tant privées que publiques, sont 
de plus en plus soumises au diktat d’une rentabilité fi nancière qui doit sans cesse 
s’accroître. Il en résulte pour les salariés un contrôle de plus en plus fi n et coercitif 
des tâches qu’ils effectuent. Ce numéro de La Nouvelle Revue du Travail détaille 
les traductions managériales et comptables de cette « rationalisation sans fin du 
travail », mais il analyse également les résistances qu’elle suscite du côté des personnels concernés.
La NRT n° 3 – téléchargeable gratuitement sur : http://nrt.revues.org. 
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au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

 terres agricoles périurbaines
Une gouvernance foncière en construction  
coordonné Par natHalie Bertrand

Le maintien d’activités agricoles à la périphérie 
des villes est un objectif partagé par un nombre 
croissant d’acteurs. À ceux qui souhaitent pouvoir 
continuer à cultiver leurs terres, transmettre leur 
exploitation ou encore s’installer en agriculture 
s’ajoutent désormais d’autres habitants des zones 
périurbaines qui souhaitent préserver un caractère 
un tant soit peu rural à leur environnement, mais 
aussi des urbains dont les motivations recoupent 
grosso modo les mêmes préoccupations (maintenir 
un potentiel de production partiellement suscep-
tible d’alimenter des circuits courts, entretenir des 
paysages de qualité et des espaces récréatifs…). 
Cet élargissement du cercle des défenseurs de 
l’agriculture périurbaine semble se traduire par 
un ralentissement du grignotage des terres culti-
vables et, dans un autre registre, par d’importantes 
évolutions dans les échelles de traitement de la 
question (de la commune au Schéma de cohé-
rence territorial), dans la composition et les préro-
gatives des instances de régulation, dans la nature 
des arguments mobilisés (les enjeux propres à la 
sphère agricole s’enrichissent de considérations sur 
les modes de production et l’accueil de nouveaux 
profi ls de producteurs, des thématiques telles 
que la qualité des eaux ou la biodiversité fi gurent 
désormais en bonne place…), dans les types de 
réponses apportées aux questions posées…
Les douze articles que rassemble cet ouvrage 
s’appuient sur les résultats d’études pluridiscipli-
naires conduites en Rhône-Alpes et dans le Grand-
Ouest pour éclairer méthodiquement ces diverses 
évolutions en cours. Vincent Briquel et Yann Léger 
avancent par exemple des éléments précis pour 
mieux cerner ce que recouvrent « les pressions sur 
le foncier agricole et rural » ainsi que leurs impacts 

concrets. Samuel Martin 
pointe quant à lui « l’ac-
cumulation des textes » 
destinés à « défendre 
l’espace agricole ». 
Nadine Souchard ajoute que le pas-
sage de la simple planifi cation des zones agricoles 
ou naturelles à une plus ambitieuse « gouvernance 
des terres périurbaines » emprunte des voies plus ou 
moins « incertaines ». Carole Barthès, Nathalie Ber-
trand et Dominique Borg approfondissent ce point 
en montrant à la fois les multiples intérêts et les évi-
dentes limites des « chartes » relatives à cette pro-
blématique. Maxence Bransiecq et Romain Melot 
soulignent que la montée en puissance des acteurs 
locaux s’accompagne d’un repositionnement de 
l’État (de plus en plus souvent arbitre) sur la ques-
tion de l’étalement urbain. Bertille Thareau et Ma-
thilde Fabry notent que les actions foncières qu’ils 
conduisent « au nom de l’environnement » font 
que « les élus locaux interviennent dans l’évolution 
de l’agriculture ». Carole Barthès et Jean-François 
Veyrat font toutefois remarquer que les Chambres 
d’agriculture cherchent en retour à s’adapter pour 
pouvoir peser davantage « dans le champ de l’amé-
nagement, de l’urbanisme et du foncier ».
Il apparaît au fi nal que l’agriculture périurbaine 
concerne beaucoup de monde et que les moyens 
d’en faire un sujet du débat public sont encore 
balbutiants : cet ouvrage contribue utilement à la 
clarifi cation des enjeux, à l’évaluation des outils 
mobilisables et à la recherche d’une « gouver-
nance foncière » plus démocratique.
Éditions Quæ – collection Update Sciences & Tech-
nologies – c/o Inra, RD 10 - 78026 Versailles cedex 
– www.quae.com – août 2013 – 250 pages – 39 €.

Nadine Souchard ajoute que le pas-

La cause des associations – 1976-2013
comPrendre et valoriser le fait associatif

Né au tournant des années 1980, dans un contexte de « fin du monopole de 
l’État sur l’intérêt général », le « laboratoire d’idées du monde associatif » qu’est 
la Fonda souhaite transmettre « à la relève » les fruits de son expérience plus que 
trentenaire. Au-delà des portraits de ses grands anciens, d’un survol synthétique 
de son travail d’accompagnement des mutations associatives et du rappel de 

ses nombreux combats en faveur d’une meilleure recon-
naissance du rôle des associations, la Fonda livre ses 
réfl exions stratégiques sur la contribution de ces der-
nières dans des domaines aussi importants que l’em-
ploi, le renouveau de la vie démocratique, l’intégration 
des immigrés ou encore la construction européenne.
Fonda – 18, rue de Varenne 75007 Paris – www.fonda.
asso.fr – septembre 2013 – 104 pages – 16 €.
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La face cachée
du numérique
L’impact environnemental 
des nouvelles technologies 
faBrice fliPo, micHelle doBré 
et marion micHot

« Une recherche sur Google produit 
autant de CO2 que de porter à ébullition 

de l’eau avec une bouilloire électrique. » En amont, 
la fabrication des machines mobilise d’énormes res-
sources (notamment des minerais précieux, enjeux de 
divers confl its sanglants) et, en aval, les déchets des 
équipements électroniques peinent à être traités…
Une lecture recommandée à tous ceux qui croient 
encore que les nouvelles technologies réduisent 
automatiquement l’impact environnemental des acti-
vités humaines.
Éditions L’Échappée – collection Pour en fi nir avec – 
www.lechappee.org – 4e trimestre 2013 – 138 pages – 12 €.

Une monnaie régionale
Une monnaie anti-crise

gérard PouJade
Maire du Séquestre (1 600 habitants), 
président du SCoT du Grand Albigeois 
et conseiller régional de Midi-Pyrénées, 
Gérard Poujade explique « comment, en 
complément de l’euro, une monnaie à 
rayonnement régional pourrait dévelop-
per des circuits nouveaux, plus réactifs, 
plus citoyens, davantage en harmonie 
avec les notions d’un développe-
ment durable ». Au croisement d’une 

approche visionnaire et de considérations opération-
nelles très argumentées.
Éditions Privat – BP 38028 - 31080 Toulouse cedex 
6 – www.editions-privat.com – avril 2013 – 150 pages 
– 6,50 €.
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Transrural 
initiatives 

La revue associative des territoires ruraux

Transrural initiatives est une revue mensuelle portée par des mouvements associatifs 

d’éducation 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 

la diversité de leurs usages et met en avant des espaces où il est possible d’habiter, de se 

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 déve-

loppement économique dominant, marqué par la mise en concurrence généralisée, la 

disparition 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).

Sans publicité, à but non lucratif, la revue assure son fonctionnement et son indépendance grâce aux abonnements. 
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Dossier
Les associations acteursdu « bien vieillir » dans les territoires
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