
Transrural
n°433 / février 2014 / 9 euros

initiatives

Dossier

Le temps, 
terreau pour initiatives fertiles

• euroPe : quand le teCHnique l’emPorte sur le Politique 

• PestiCides, santé Publique en jeu

• les agriCultures familiales entre effaCement et CoexistenCe



2 Transrural initiatives n˚433 • février 20142

initiatives n˚390 • décembre 2009

 

Directrice de publication : Isabelle Barnier - Équipe 
de rédaction permanente : Hélène Bustos et Mickaël 
Correia - Ont participé à ce numéro : Isabelle Barnier, 
Anne Benetos, Michel Carré, Gautier Félix, Marie Herrault, 
Emmanuelle Malnoë, Ludovic Mamdy, Chloé Marie, Gwladys 
Porracchia, Natacha Quentin, François Purseigle, Mathieu Salvi, 
Victoria Selwyn et Gabrielle Sicard.
Notes de lecture et revue de presse : Alain Chanard

Impression : Evoluprint, Bruguière
Administration / Rédaction : 
7bis, rue Riquet - 75019 Paris
Tél. 01 48 74 52 88

Site internet : www.transrural-initiatives.org
Mail : transrural@globenet.org

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

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

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

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

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

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

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

national. De la médiation au développement d’activités, 
l’Afi p est un acteur du milieu rural ayant une approche 
territoriale en portant et militant pour les valeurs du 
développement durable notamment sur le pilier social.
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Photographie de quatrième de couverture
Du 22 février au 4 mars derniers, se tenait à Paris le 51e Salon international de l’agriculture, 
refl et d’une « agriculture en mouvement », qui, dixit le président du Salon, « n’est pas du genre 
à regarder passer les trains ». Le Cniel, Centre national interprofessionnel de l’économie laitière, 
proposait sur son stand « un voyage enchanteur avec les Minimiams » : un petit train à suivre 
pour se promener à travers « l’incroyable parcours du lait ».
Le parcours omettait d’indiquer que 2015 sonnera la fi n des quotas laitiers, synonyme d’encore 
un peu plus de désengagement des pouvoirs publics. Les contrats entre les producteurs et l’in-
dustrie du lait sont appelés à se multiplier, alors que fi n 2013, des milliers d’éleveurs laitiers ont 
protesté contre Lactalis et Danone qui revoyaient unilatéralement le prix d’achat du lait malgré 
leurs engagements contractuels auprès des producteurs... Photographie de Mickaël Correia. 
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abus de langage

ans quelques jours se dérouleront les élections muni-
cipales avec, pour la première fois, l’élection par la 
même occasion des conseillers des intercommunali-
tés, pour les communes de plus de 1 000 habitants. 

Dans l’article Élections : nouvelles règles du jeu, paru dans le 
Transrural n°432, nous avons fait un abus de langage large-
ment répandu, en premier lieu au sein du gouvernement, en 
affi rmant que les conseillers communautaires seraient élus au 
suffrage universel direct. Un de nos vigilants lecteurs nous a 
gentiment fait remarqué : « Il ne s’agit pas d’un suffrage direct. 
Pour qu’il y ait suffrage direct, il faut certes connaître les noms 
des candidats, ce qui est le cas, mais il faut aussi que le vote 
soit distinct, dans une enveloppe propre, ce qui n’est pas le 
cas. On est en présence d’un scrutin bâtard. » 
Effectivement, précisons. Nous sommes en présence d’un 
fl échage ; pour les communes de plus de 1 000 habitants, les 
noms des personnes qui siégeront dans les établissements pu-
blics de coopération intercommunale (EPCI) à fi scalité propre, 
seront indiqués sur les bulletins des listes municipales, les 
électeurs les connaîtront donc par avance. Les communes de 
moins de 1 000 habitants conservent leur scrutin traditionnel 
et les conseillers communautaires sont le maire, puis les ad-
joints selon l’ordre des conseillers municipaux. 
Un « vrai » scrutin universel direct nécessiterait des listes, des 
programmes, des campagnes et un scrutin séparés (même s’il 
avait lieu le même jour que les Municipales). Mais, nous ex-
plique Georges Gontcharoff, administrateur à l’Union nationale 
des acteurs et structures du développement local, cette trans-
formation, démocratisation ultime de l’intercommunalité, pose 
de redoutables problèmes juridiques : elle gommerait la prin-
cipale distinction entre les EPCI et les collectivités territoriales. 
De fait, elle transformerait les EPCI en collectivités, ce qu’une 
majorité d’élus des deux assemblées, et surtout au Sénat, de 
gauche comme de droite, refusent. Ils considèrent que les EPCI 
doivent rester un instrument entre les mains des communes et 
ne pas jouir de l’autonomie que leur conférerait un scrutin au 
suffrage universel direct. Si le fl échage est une première étape, 
qui ne semble pas franchement avoir mis les enjeux intercom-
munaux au cœur des campagnes des Municipales, le suffrage 
universel direct n’est pas encore pour demain.
 

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION 

I à IX DOSSIER CENTRAL

Le temps, terreau pour initiatives fertiles
Ce mois-ci, Transrural a plongé dans ses archives et réinterrogé 
différentes initiatives de création d’activité, présentée pour la 
plus ancienne dans le numéro 33 (décembre 1994) et pour la 
plus récente dans le numéro 303 (février 2006). Le temps est un 
des personnages centraux de ces histoires qui ont la particularité, 
par leur travail quotidien, de s’inscrire dans la durée.     
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21 en revues
22 au fil des lectures

découvrir

http://boutique.transrural-initiatives.org
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a pauvreté en milieu rural est 
moins perceptible qu’en milieu 
urbain, voire souvent invisible. 

Elle est aussi moins étudiée, souvent 
négligée dans les analyses des phé-
nomènes d’exclusion, moins présente 

L

1 - Pour l’Insee, 
un individu est 
considéré comme 
pauvre lorsqu’il vit 
dans un ménage 
dont le niveau de 
vie est inférieur au 
seuil de pauvreté 
(égal à 60 % de 
la médiane des 
niveaux de vie). 

2 - Portraits 
sonores et photo-
graphies extraites 
de l’exposition 
sur : www.myop.fr/
oubliesdenoscam-
pagnes/content/
sommaire.html.

dans les statistiques. Elle est enfi n 
souvent tue par ceux qui la vivent, 
par souci du qu’en-dira-t-on, comme 
le notent les bénévoles du Secours 
catholique qui accompagnent des 
personnes en situation de pauvreté au 
jour le jour. Pourtant, en 2006, le taux 
de pauvreté1 en milieu rural est de 
13,7 %, contre 11,3 % dans l’espace 
urbain. En partant de ce constat, le 
Secours catholique a demandé à cinq 

so
ci

ét
é

les oubliés des campagnes
Un travail de cinq photographes, commandé par le Secours catholique, 
rappelle que la pauvreté rurale a plusieurs visages. 

Chaque reportage photographique montre des 
réalités complexes liées à des particularités 
géographiques et territoriales

photographes de l’agence Myop de 
rendre compte de cette réalité mécon-
nue. Après avoir sillonné la France, ils 
nous livrent 28 portraits photogra-
phiques et sonores qui donnent un vi-
sage à ces « oubliés des campagnes »2.

les faCettes 
de la Pauvreté rurale
L’exposition itinérante, inaugurée le 
20 novembre dernier à Paris, dévoile à 
travers quatre angles l’hétérogénéité 
des visages de la pauvreté en milieu 
rural. Chaque reportage montre des 
réalités complexes liées à des particu-
larités géographiques et territoriales. 
Dans les territoires de la « diagonale 
du vide », qui traverse la France de 

la Meuse aux Landes, les photo-
graphes Lionel Charrier et Alain Keler 
illustrent les stigmates de l’exode 
rural. Là où les densités de popula-
tion sont faibles, les services s’ame-
nuisent, rendant toute démarche 
administrative complexe. Dans ce 
contexte, vivre dans l’espace rural 
peut aggraver des situations de 
pauvreté et souvent mener à un 
isolement relationnel et social. Le 
manque de dynamisme économique 
et l’absence de services contribuent 
à renforcer les situations de préca-
rité qui touchent des profi ls variés 
(agriculteurs, jeunes sans qualifi ca-
tion, néo-ruraux attirés par le prix 
des loyers inférieurs). À Antheny 
dans les Ardennes, commune ayant 
perdu près de 3 % de sa population 
par rapport à 1999, Manfred, 27 ans, 
relate ses diffi cultés liées à l’absence 
d’emploi et à un réseau de transport 
inexistant : « C’est le cercle le plus 
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Manfred, 27 ans est un des 28 portraits sonores réalisés par l’agence Myop et le Secours catholique.  

… 
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ehan Duvieusart s’est installé 
en 2010 en maraîchage biolo-
gique à Chambonchard dans la 

Creuse. Les 7,5 hectares qu’il travaille 
ont une histoire quelque peu com-
plexe… Ils font partie d’un ensemble 
de terres rétrocédées au Conseil géné-
ral de la Creuse par l’Établissement 
public de l’aménagement de la Loire 
et de ses affl uents, suite à l’abandon 
après cinquante ans d’études contro-
versées d’un projet de barrage. Por-
teur d’un projet de revitalisation du 
village de Chambonchard, le conseil 
général avait pris contact en 2009 

j
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vivre

avec Terre de Liens. « Les élus dou-
taient du fait que des citoyens achètent 
un terrain agricole dans l’intérêt géné-
ral à une collectivité, dont l’objet est 

ag
ric

ul
ut

re une fondation pour les terres 
Fin 2013, Terre de Liens présentait sa Fondation, destinée 
à la préservation des terres agricoles à très long terme, 
et consolide ainsi l’action du mouvement. 

5Transrural initiatives

vicieux que je connaisse : pour avoir 
le boulot, il faut la voiture ; pour avoir 
la voiture, il faut l’argent ; pour avoir 
l’argent, il faut le boulot. »2 
Dans la Somme, Ulrich Lebeuf a ren-
contré Isabelle, Jennifer et Mathieu, 
témoins d’un monde ouvrier révolu, 
pour qui la drogue et l’alcool consti-
tuent un échappatoire. Durement 
touchée par la désindustrialisation, 
la Picardie connaît en 2013 un taux 
de chômage de 12,3 % (contre 10 % 
à l’échelle nationale). Pierre Hydre 
s’est rendu dans les Pyrénées arié-
geoises, l’un des départements les 
plus pauvres de France. Là, plus 
qu’ailleurs ont élu domicile des 
jeunes et des personnes en marge 
de la société, attirés par un retour 
à la terre mais peu à peu rattrapés 
par l’isolement. Enfi n, Olivier Jobard, 
s’est intéressé aux conditions des ou-
vriers agricoles saisonniers et a suivi 
Armando et Ester qui ont fui la crise 
économique espagnole pour tenter 
leur chance en France. 

une Pauvreté 
territorialisée
Certaines zones cumulent les insuf-
fi sances en termes d’emploi, de for-
mation, d’accès à la culture et à la 
santé. La pauvreté résulte ainsi d’iné-
galités territoriales fortes et concerne 
en premier lieu les habitants des ter-
ritoires touchés par l’affaiblissement 
de l’agriculture et les zones désin-
dustrialisées où la disparition des 
entreprises structurant l’économie 
locale provoque un chômage massif. 
Le retrait des services publics (poste, 
écoles, transports…) et le peu de 
perspectives en matière d’emploi 
contribuent aussi à intensifi er les 
situations de pauvreté et d’exclusion. 
Parallèlement, selon l’analyse du 
sociologue Alexandre Pagès, la dés-
tructuration progressive des sociétés 
paysannes a pour conséquences un 
relâchement des liens sociaux, des 
solidarités familiales et collectives 
qui ne jouent plus leur rôle d’assu-
rance collective3. 

3 - Pauvreté et 
exclusion en 
milieu rural français 
– Alexandre 
Pagès – Études 
rurales n°159-160 
(2001) – www.
cairn.info/revue-
etudes-rurales-
2001-3-page-97.
htm.

4 - En France, les 
pauvres s’en vont 
aussi à la cam-
pagne – Marianne 
Berthod-Wuem-
ser – Ceriscope 
Pauvreté (2012) 
–  http://ceriscope.
sciences-po.fr/
node/324. 

Godinot, animatrice à Terre de Liens 
Limousin. Mais pas si simple comme 
montage pour une collectivité… Ce 
don est désormais chose possible 

Les communes rurales peinent à 
trouver des solutions dans des 
contextes où l’habitat est éclaté et où 
les densités de population sont très 
faibles, sans parler des contraintes 
fi nancières et du manque de compé-
tences en matière d’action sociale4. 
Se pose également la question de la 
capacité de mobilisation locale dans 
des espaces où les acteurs associatifs 
sont moins présents. Pour Bernard 
Schrike, directeur France-Europe du 
Secours catholique, « la réponse aux 
problématiques de pauvreté devra 
combiner développement rural et 
action sociale et rendre aux territoires 
ruraux leur dynamisme économique, 
leur attractivité. L’intercommunalité 
peut représenter là un échelon inté-
ressant pour les petites localités qui 
ne disposent ni des compétences ni 
des ressources nécessaires au déve-
loppement d’actions dans le domaine 
social ». 

� CHLOÉ MARIE (FNCIVAM)

… 

… 

dès ses débuts, le mouvement terre de liens 
projetait de créer une structure sans limite dans 
le temps et susceptible de recevoir des dons

justement de préserver l’intérêt géné-
ral. Le Département a choisi de faire 
une promesse de don de 7,5 hectares 
à Terre de Liens », explique Capucine 

avec la mise en place de la Fondation 
Terre de Liens, dévoilée à la fi n de 
l’année dernière. 
« L’association Terre de Liens a été 
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Cynisme ? 
Le 14 février dernier, en même temps 
qu’était signée la Charte des engage-
ments réciproques État - collectivités 
territoriales - associations, le Premier 
ministre attribuait le label « Grande 
cause nationale 2014 » à l’engage-
ment associatif. Alors que le finance-
ment public des associations conti-
nue de fondre, « ce label permettra  au 
Mouvement associatif [nouveau nom 
de la CPCA] d’obtenir des diffusions 
gratuites sur les radios et les télévisions 
publiques lorsqu’ils souhaiteront orga-
niser des campagnes faisant appel à la 
générosité publique ». Merci…  �

maintien
Après plus d’un an de tergiversation, 
le Parlement européen entérinait fin 
février le budget alloué au Fonds 
européen d’aide aux plus démunis 
(FEAD). 3,5 milliards d’euros seront 
ainsi dédiés, jusqu’en 2020, à l’aide 
alimentaire dans les 28 pays de 
l’Union (seuls 20 pays bénéficiaient 
de l’ancien programme d’aide aux 
plus démunis). Cette enveloppe 
servira au co-financement à hauteur 
de 85 % (95 % pour les pays les plus 
lourdement frappés par la crise) des 
programmes nationaux.  �

en transit 
Le 26 février dernier, neuf associa-
tions écologistes ont présenté leur 
« vrai projet de loi de programmation 
pour la transition énergétique », texte 
reprenant la plupart des mesures 
issues du débat national sur la tran-
sition énergétique. Elles dénoncent le 
retard pris dans la rédaction du projet 
de loi, l’absence de pilotage politique 
ou encore l’insertion d’éléments hors 
débat. Le jour d’avant, le Sénat avait 
adopté une résolution pour le main-
tien et le prolongement de la durée 
de vie du parc nucléaire français.  �

en bref
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1 - Le Guide de 
l’accès collectif et 
solidaire au foncier 
et au bâti, rédigé 
en 2003 et réactua-
lisé depuis – www.
terredeliens.org/
IMG/pdf/guide_
foncier_tdl_ver-
sion2007.pdf.  

2 - Société foncière 
en commandite par 
actions créée en 
décembre 2006. 

3 - www.terrede-
liens.org/IMG/pdf/
charte_terre_de_
liens.pdf.

à la charte de Terre de Liens3. Un 
fonds de dotation, mis en place en 
septembre 2009, permettait déjà 
quant à lui de recevoir des dons et 
legs en nature (terres, bâti) ou en 
capital provenant uniquement de 
personnes privées (physiques ou 
morales). 

nouvelle organisation
Outre la constitution d’une dotation 
initiale d’un minimum d’un million 
d’euros, le mouvement Terre de 
Liens a eu à démontrer le caractère 
d’intérêt général de son action et à 
prouver sa capacité à fonctionner de 
manière autonome avant de pouvoir 
lancer la Fondation. Une fois ces 
étapes franchies, le fonds de dota-
tion est devenu fondation, reconnue 
d’utilité publique en mai 2013. Pour 
les collectivités, à l’image du Conseil 
général de la Creuse, la Fondation 
ouvre des perspectives de sécuri-
sation des projets d’aménagement, 
mais aussi et surtout en termes de 
subvention d’investissements pour 
l’achat de terres ou encore de signa-
ture de baux emphytéotiques direc-
tement avec la Fondation (même si 
plusieurs questions de nature juri-
dique devront à l’avenir trouver des 
réponses).
Dans les semaines qui viennent, Je-
han Duvieusart signera quant à lui 
un bail environnemental avec Terre 
de liens, à l’occasion du transfert 
de propriété des terres qu’il cultive 
entre le conseil général et la Fon-
dation. L’association Terre de Liens 
Limousin continuera d’animer la 
réflexion et le dialogue localement. 
Elle sera également chargée de trou-
ver une destination aux bâtiments 
d’habitations que Jehan n’utilisera 
pas, puisqu’il vit déjà ailleurs avec 
sa famille. Ces derniers pourraient 
devenir des logements pour les 
stagiaires ou wwoofers de l’exploi-
tation ou une habitation destinée à 
accueillir une autre personne sur la 
ferme qui développerait une activité 
de transformation de légumes.

� LUDOVIC MAMDY (AFIP)

créée en 2003 dans le but d’aider 
son voisin à s’installer », rappelle 
Capucine Godinot. Face à l’augmen-
tation de la superficie moyenne des 
exploitations et du prix du foncier, 
l’idée du mouvement Terre de Liens 
est depuis une dizaine d’années de 
sortir la terre agricole de la spécu-
lation en installant durablement des 
paysans en agriculture biologique 
par une implication concrète et 
financière des citoyens.1 

une évolution des statuts
« En soutenant des initiatives de 
groupe, comme des groupements 
fonciers agricoles, Terre de Liens s’est 
assez rapidement rendu compte des 
limites des statuts et outils à sa dis-
position », estime Capucine Godinot. 
Ainsi, dès ses débuts, le mouvement 
projetait de créer une structure sans 
limite dans le temps, susceptible de 
recevoir des dons, surtout de terres 
et de fermes, notamment des collec-
tivités territoriales. 
Dans le mouvement Terre de Liens, 
en plus des associations locales qui 
accompagnent les paysans et infor-
ment le public autour des enjeux 
fonciers et agricoles, la Foncière2 

achète des terres et des fermes avec 
un capital constitué par l’épargne 
de personnes morales et physiques 
privées, pour en assurer sur le 
long terme une gestion conforme 

… 
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« Pour la Pac, les services 
techniques de la Commission sont 
entrés en conflit avec ce qui a été 
décidé démocratiquement » 

L

dé
m

oc
ra

tie europe : quand le technique
l’emporte sur le politique
Le Parlement et le Conseil délèguent la rédaction des aspects  
techniques des lois à la Commission, lui donnant ainsi plus de pouvoir, 
sans contrôle démocratique.

e 11 novembre dernier, une 
semaine avant le vote définitif 
de la nouvelle Politique agri-

cole commune (Pac) par le Parlement 
européen, 23 États membres (dont 
la France) troublaient l’ambiance 
feutrée des couloirs de Bruxelles. 
En cause : les « actes délégués » de 
la nouvelle Pac. De quoi s’agit-il ? 
Depuis 2009 et l’entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne, la procédure 
veut que le Conseil (réunissant les 28 
chefs d’État ou de gouvernement) et 
le Parlement adoptent conjointement 
toute nouvelle loi européenne, re-
transcrite en « actes législatifs ». Les 
deux instances peuvent ensuite délé-
guer à l’organe exécutif de l’Union, 
la Commission européenne, la rédac-
tion d’actes délégués qui complètent 
ou modifient « certains éléments non 
essentiels » d’un acte législatif. Le 
but ? Épargner aux 766 députés et 
aux membres du Conseil la rédaction 
des aspects les plus techniques des 
lois votées, sachant que le Parlement 
ne bénéficie quasiment pas d’admi-
nistration technique.

ContradiCtions
Dans la note adressée par les 23 
États membres à la Commission, 
ceux-ci dénoncent le fait que cer-
tains actes délégués de la nouvelle 
Pac entraîneraient une application 
de la législation en totale contradic-
tion avec les orientations politiques 
de la réforme. Pour exemple, et 
alors même que la Pac se veut plus 
« verte » et plus équitable, les aides 
actuelles à l’agriculture biologique 

pourraient être diminuées de près 
d’un tiers si l’on se conforme à l’acte 
délégué correspondant. De même, 
les aides à l’installation des jeunes 
pourraient diminuer suite à la mise 
en place de critères très restrictifs 
pour ceux qui s’installent sous une 
forme sociétaire. 
Si le Parlement peut s’opposer par 
la suite à un acte délégué, selon 
Daniel Guéguen, professeur au Col-
lège d’Europe, « les délais très courts 
pour exprimer un veto (deux mois), 
l’obligation de réunir une majorité 
absolue, la technicité des dossiers et 
le nombre très restreint de députés 
compétents pour cette procédure [...] 
rendent le “ droit de veto ” du Parle-
ment virtuel sauf pour quelques cas 
sensibles ou mobilisateurs »1.

transfert de Pouvoir
En janvier dernier, le Sénat a com-
mandé un rapport d’information sur 
« la place des actes délégués dans la 
législation européenne ». Les auteurs 
y expriment « une préoccupation sur 
ce qui a de plus en plus tendance à 
apparaître comme un transfert de 
pouvoir, insidieux et mal contrôlé, 
à la Commission européenne »2. En 
effet, ils soulignent que de récentes 
résolutions européennes renvoient 
trop souvent à des actes délégués, 
faisant de chaque acte législatif une 
« une coquille vide ». Quant à la 
nouvelle Pac, « la Commission a ma-
nifestement outrepassé son pouvoir 
et sa compétence déléguée »2. Pour 
le député Vert européen José Bové, 
« les services techniques de la Com-

mission, qui adhèrent à une idéolo-
gie libérale, sont entrés ici en conflit 
avec ce qui a été décidé démocrati-
quement ». Les hauts fonctionnaires 
de la Commission n’auraient ainsi 
pas adhéré à la timide volonté de 
mettre en œuvre une Pac plus redis-
tributrice et plus verte, détricotant 
en sous-main des accords politiques 
fruits de trois ans de négociation. 

1 - www.alienoreu.
com/docs/Les actes 
dlgus.pdf –  
Europolitics,  
8 février 2012. 

2 - www.senat.fr/
rap/r13-322/r13-
3221.pdf. 

« C’est un problème de fond du 
fonctionnement démocratique euro-
péen, ajoute José Bové. On donne 
via ces actes délégués du pouvoir à 
l’administration de l’exécutif euro-
péen mais sans aucune transpa-
rence, ni contrôle démocratique. » 
Le 5 février dernier, Dacian Cio-
los, commissaire à l’Agriculture, a 
rencontré les parlementaires euro-
péens, afin de jouer l’apaisement 
et de rassurer quant à la révision 
des actes délégués. Mais ces der-
niers ont déclaré, dès le lendemain : 
« Nous resterons vigilants jusqu’à la 
finalisation de cette dernière pièce 
du puzzle de la réforme de la Pac. 
La Commission doit faire son travail 
correctement. La balle est désormais 
dans son camp. »

� MICKAËL CORREIA (TRANSRURAL)
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évolution nombre d’établissements PubliCs de CooPération interCommunale à fisCalité ProPre  
entre janvier 2012 et janvier 2014

L oi de février 1992 instituant les 
communautés de communes, 
incitations fiscales, réforme 

des collectivités territoriales de 2010 
avec comme objectif l’achèvement 
de la carte intercommunale... Force 
est de constater que l’État incite for-
tement pour ne pas dire autoritai-
rement (cf. p. 9) aux regroupements 
intercommunaux. Début 2014, 36 614 
communes font partie d’une inter-
communalité à fiscalité propre (qui 
prélève directement l’impôt), soit 99 % 
de la population. Le nombre de com-
munautés a quant à lui diminué de 
20 % en deux ans du fait des fusions 
et agrandissement, pour s’établir à 
2 145 au 1er janvier 2014 (cf. cartes). 
Les résistances aux regroupements se 
font sentir davantage, dans des zones 
très peu peuplées et en proximité de 
quelques grosses communautés d’ag-
glomération1.

Mais la physionomie des intercommu-
nalités reste très disparate, dépendant 
encore, et c’est heureux, des volontés 
locales. Entre la Communauté de com-
munes du Grand Fougeray en Ille-et-
Vilaine (4 communes, 4 000 habitants), 
celle, voisine, du Pays de Redon (30 
communes, 67 000 habitants) ou celle 
du Châtenoy dans les Vosges (19 com-
munes, 5 200 habitants), il n’y a que 
peu de choses en commun. De plus, 
la dimension ne dit pas grand chose 
quant aux compétences « option-
nelles » (action culturelle, sport, jeu-
nesse...) que les communes ont choisi 
de transférer à leur regroupement.

des stratégies différentes
S’il y a toujours eu des regroupements 
fondés sur des motivations de « voi-
sinages d’opinions politiques », ou 
des résistances trouvant leur origine 
dans la défense d’un potentat local, 

1 - Bulletin d’infor-
mation statistique 
de la DGCL – jan-
vier 2014 – www.
collectivites-locales.
gouv.fr/files/files/
BIS_98%284%29.
pdf.  

2 - La commission 
mixte paritaire a 
finalement trouvé 
un accord : dans 
une intercommu-
nalité, si 25 % 
des communes 
représentant 20 % 
de la population 
s’opposent au 
transfert alors il ne 
se fera pas.

la plupart des constructions intercom-
munales se font autour de logiques de 
bassins de vie. Ceci dit, les motivations 
peuvent aussi être opposées ; entre 
les tenants du « être nombreux pour 
peser » à côté des communautés d’ag-
glomération et des futures métropoles, 
au sein des Régions et dans l’Europe, 
et les tenant de « la proximité à tout 
prix », plaidant pour de petites unités, 
chaque conviction est défendable au 
regard de la diversité des situations.
Aujourd’hui, toutes les craintes ne 
sont pas levées chez les élus commu-
naux, loin s’en faut. L’État a tenu à se 
mêler de la composition des conseils 
communautaires en plafonnant non 
seulement les niveaux d’indemnités, 
ce qui peut s’entendre, mais aussi le 
nombre d’élus intercommunaux et de 
vices-présidents. Ce dernier point n’est 
pas compatible avec l’accroissement 
des compétences des intercommuna-
lités, sauf à considérer que ce sont les 
services administratifs qui conduisent 
les réflexions et retournent face aux 
élus pour les faire entériner les déci-
sions qu’ils ont préparées. C’est donc 
une réelle difficulté que d’assurer 
une « bonne représentation des com-
munes et des populations ». Le projet 
de loi pour l’Accès au logement et 
urbanisme rénové (actuellement entre 
les mains du Conseil constitutionnel) 
illustre bien cette difficulté. En matière 
d’urbanisme, le transfert de l’élabora-
tion des Plans locaux d’urbanisme aux 
intercommunalités a été l’occasion des 
plus vifs débats2. Beaucoup de maires, 
à l’image de ceux de l’Association des 
maires ruraux de France, rejetaient 
cette disposition, voyant dans l’urba-
nisme est un des moyens de gérer la 
proximité et l’organisation locale.

� MICHEL CARRÉ (AFIP BRETAGNE)
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Alors que les délégués communautaires seront élus en même 
temps que les conseillers municipaux, le mouvement de 
regroupement des communes voulu par l’État se poursuit. 
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le Privé est Politique
Chez les non étudiants de 20 à 59 
ans, dans trois couples sur quatre, 
le revenu des hommes est supé-
rieur à celui des femmes, indique 
un rapport récent de l’Insee. La 
contribution de ces dernières aux 
revenus des couples sans enfants 
est de 39%, pour descendre à 27% 
dans les couples de trois enfants 
ou plus ; situation dans laquelle 
le temps complet ne concerne 
plus qu’une femme sur trois. A 
contrario, à âge, catégorie socio-
professionnelle et diplôme égaux, 
les hommes en couple gagnent en 
moyenne 5000 euros de plus par 
an que leurs homologues céliba-
taires.  �

éleCteurs
À l’approche des élections munici-
pales et européennes du printemps 
2014, le nombre de personnes ins-
crites sur les listes électorales en 
France a augmenté de 0,9 % en un 
an, indique l’Insee. Il s’élève fin 
février à 44,6 millions d’électeurs. 
Ces 417 000 nouveaux votants ont-
ils été séduits par la toute récente 
comptabilisation administrative du 
vote blanc ?  �

en bref

m
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sauce azuréenne

« Ce film est un réflexe citoyen, 
explique Michel Toesca, le réa-

lisateur. Quand j’ai appris qu’un maire 
était menacé d’une peine de prison 
pour soutenir la tenue d’un référendum 
consultatif sur le projet de rattachement 
de sa commune à une intercommu-
nalité, j’ai été choqué et j’ai voulu en 
savoir plus. » Le maire en question est 
celui de Saorge, village de la Vallée 
de la Roya dans les Alpes-Maritimes. 
Dans cette vallée isolée, à la frontière 
de l’Italie, ils sont trois villages, Saorge 
(DVG), La Brigue (PS) et Breil (UMP), 
a avoir décidé en conseil municipal 
de consulter leur population, via des 
référendums, concernant leur ratta-
chement administratif à la Commu-
nauté d’agglomération de la Riviéra 
française (Carf). La Carf est organisée 
autour de la ville de Menton et devrait, 
à terme, intégrer la métropole niçoise 
rêvée par son président, Christian Es-
trosi, comme une future « métropole 
rurale » qui couvrirait l’ensemble du 
département des Alpes-Maritimes… 
Le préfet en place au moment des faits 
en 2011, soutenu par Christian Estrosi 
et le président du conseil général Eric 
Ciotti, déclare illégaux ces référen-
dums consultatifs et les interdit en me-
naçant élus et associations de six mois 
de prison et de 7 500 € d’amende.

entrées Plurielles
Démocratie Zéro6, tourné au plus près 
des protagonistes, interroge l’exercice 
de la démocratie représentative. La 
situation de ces villages de la Vallée 
de la Roya, dans un arrière-pays 
dont les préoccupations quotidiennes 

peuvent être très éloi-
gnées de celles du 
littoral proche, est par-
ticulière. Bien qu’iné-
dite (ailleurs en France 
de tels référendums ont 
eu lieu sans problème) 
et faisant intervenir un 
certain nombre de po-
tentats particulièrement 
« brillants », l’histoire 
de cette mobilisation 
soulève néanmoins de 
nombreuses questions 
qui dépassent large-
ment les frontières de ce territoire. 
Tourné sur 2011-2012 et fabriqué 
en vingt-six mois par Michel Toesca, 
le documentaire a un écho particulier 
au moment où la loi de modernisation 
de l’action publique territoriale et d’af-
firmation des métropoles vient d’être 
promulguée. « Cette loi consacre le 
“ fait urbain ”, pose les aggloméra-
tions comme les porte-avions de la 
croissance et entérine la fin des poli-
tiques de recherche d’équilibre entre 
urbain et rural », analysait Georges 
Gontcharoff de l’Union nationale des 
acteurs et structures du développe-
ment local, lors d’un débat suivant la 
projection de Démocratie Zéro6, début 
février à Paris. Si le documentaire de 
Michel Toesca entend avant tout nous 
parler du fonctionnement de notre 
démocratie représentative, il consti-
tue également un outil de débat fort 
intéressant et rare sur des thèmes tels 
que la décentralisation ou encore les 
relations urbain-rural. 

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)  

Plus d’infos sur le 
film : democratie06.
blogspot.fr.  
Pour organiser des 
projections-débats, 
ne pas hésiter à 
contacter le diffuseur, 
Séance tenante : 
julien@seance-
tenante.fr  
06 63 59 18 85

Le documentaire Démocratie Zéro6 retrace la 
mobilisation de trois villages sous le joug d’un 
rattachement intercommunal imposé et interroge 
notre fonctionnement démocratique.
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enfants). Ils avancent une « présomp-
tion forte » de lien entre certains can-
cers ainsi que la maladie de Parkinson 
et l’usage de pesticides chez les pro-
fessionnels agricoles. Deux grandes 
recommandations sont proposées : 
améliorer les connaissances sur l’ex-
position des populations (agricole et 
générale) et rechercher le lien entre 
exposition et pathologies. Mais des 
associations comme Générations fu-
tures demandent une « action pu-
blique forte et rapide en matière de 
réduction de l’usage des pesticides ». 
Cette demande a été partiellement 
entendue car le Parlement adoptait 

Pesticides, santé publique en jeu

en
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lors que la question d’être obli-
gé ou non de traiter ses vignes 
avec un insecticide s’invitait au 

tribunal correctionnel de Dijon il y a 
peu, la France est toujours le premier 
utilisateur européen de pesticides. Le 
plan Ecophyto 2018, qui vise à réduire 
de 50 % l’usage des pesticides à l’ho-
rizon 2018 est quant à lui bien loin de 
tenir ses promesses. S’appuyant sur 
les parutions scientifiques françaises 
et internationales parues jusqu’en 
2012, l’Institut national de la santé et 
de la recherche médicale (Inserm) pu-
bliait en juin dernier une expertise 
collective concernant les effets des 
pesticides sur la santé (cf. encadré). 
Les auteurs de ce travail se sont inté-
ressés en priorité à l’exposition des 
personnes travaillant dans le secteur 
agricole et des plus jeunes (fœtus et 

sans pesticides, leur santé ne va pas 
forcément s’améliorer ; en France, 
90 % des pesticides utilisés le sont 
dans le secteur agricole. Et pour 
l’instant, les résultats de l’expertise 
de l’Inserm semblent peu pris en 
compte, notamment pour les autori-
sations nationales des substances 
actives. Actuellement, le ministère 
de l’Agriculture signe les autorisa-
tions de mise sur le marché (AMM), 
après avis de l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire (Anses) – cf. TRI 
n°429. Le projet de Loi d’avenir 
agricole, qui prévoit par ailleurs un 
suivi permanent de l’impact des 

a

1 - www.projetnes-
ting.fr.  

2 - allassacongfpes-
ticides.blogspot.fr. 

même si, en france, 90% des pesticides sont 
utilisés en agriculture, les actifs agricoles sont 
loin d’être les seuls exposés

définitivement, fin janvier 2014, une 
proposition de loi interdisant les pro-
duits phytosanitaires (insecticides, 
herbicides, fongicides) dans les es-
paces verts publics à partir de 2020 et 
dans les jardins particuliers à compter 
de 2022. 

une timide avanCée
Joël Labbé, sénateur Europe Écologie-
Les Verts, à l’origine de cette proposi-
tion de loi, se félicite de cette 
« avancée dans le domaine sanitaire 
et environnemental ». Cela va dans le 
sens de la sensibilisation faite à 
l’échelle individuelle par des associa-
tions comme WECF et son projet 
Nesting1 qui donne des conseils pour 
vivre dans des intérieurs sains. 
Cependant, en milieu rural, même si 
les habitants jardineront bientôt 

Malgré l’accumulation des preuves de l’impact 
nocif des pesticides sur la santé, les mesures prises 
par le gouvernement peinent à être à la hauteur. 

pesticides sur l’environnement et la 
santé, propose que les AMM soient 
désormais délivrées par l’Anses. 
D’autres acteurs, comme les méde-
cins, demandent que l’évaluation 
des produits soit confiée à des labo-
ratoires indépendants désignés par 
l’Anses et que la décision soit prise 
par trois ministères : Santé, Environ-
nement et Agriculture. Certains mé-
decins se sont déjà engagés sur le 
dossier des pesticides en 2012, no-
tamment dans le Limousin, pour 
alerter les pouvoirs publics et les 
populations. Dans certaines zones 
de cette région, ils ont observé 
« plus de cinquante traitements » sur 
les arbres fruitiers en 20132. … 
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Pas dans mon jardin
Fin février, Le Monde se faisait 
l’écho de la campagne que mène 
au Texas Rex Tillerson contre l’ins-
tallation à proximité de sa proprié-
té d’un château d’eau destiné à ap-
provisionner des puits d’extraction 
de gaz de schiste. Rex Tillerson qui 
n’est autre que le PDG du pétrolier 
ExxonMobil, leader de l’extraction 
de gaz de schiste aux États-Unis, 
craint que des nuisances telles que 
le balai des camions ne dévalorise 
la valeur de son luxueux ranch…   �

Priorités
Mi-février, l’Agence nationale de 
la sécurité sanitaire (Anses) pré-
sentait son programme de travail 
pour l’année 2014. Cette année, 
elle mettra l’accent sur les travaux 
d’évaluation des risques concer-
nant spécifi quement les enfants 
(liés à l’usage d’appareils radioé-
lectriques, substances chimiques 
des jouets, alimentation…), et 
d’autre part, sur la question des 
expositions aux pesticides des tra-
vailleurs agricoles et des riverains 
(caractérisation de ces exposi-
tions, réglementation…).  �

mauvaise foi
France nature environnement a in-
tenté un recours devant le Conseil 
d’État pour annuler le décret 
exemptant les élevages porcins de 
450 à 2 000 places, des enquêtes 
publiques et études d’impact envi-
ronnemental dont elles faisaient 
jusqu’alors l’objet. Ce recours a 
été qualifi é de « mauvaise foi » par 
la FNSEA, la Fédération nationale 
porcine et Coop de France, qui 
accusent les environnementalistes 
de « stigmatiser l’élevage porcin par 
pure idéologie ».  �

en bref

une exPertise ColleCtive de l’inserm
Depuis dix ans, la vente de pesticides avoisine les 80 000 tonnes par an, ce qui place la France 
comme l’un des premiers utilisateurs mondiaux. 80 % de ce tonnage est utilisé pour le traitement 
des céréales à paille, le maïs, le colza et la vigne. L’exposition professionnelle aux pesticides touche 
5,6 millions de personnes (exploitants, salariés, ayants droits et enfants, retraités) auxquels il faut 
ajouter les personnes en charge de l’entretien des voiries ou des terrains de sport, les jardiniers. 
Mais ce chiffre est probablement faible au regard de toutes les personnes exposées aux pesti-
cides par leur environnement, leur alimentation ou encore les activités et usages domestiques 
(traitement du bois, anti-poux, produits vétérinaires…). Les études analysées par l’Inserm dans 
le cadre de son expertise montrent une augmentation du risque de malformations congénitales 
chez les enfants, en lien avec l’usage domestique de pesticides par les mères ou leur lieu de vie. 
Ce travail identifi e également des relations entre la survenue de certaines pathologies (cancers, 
maladies neurodégénératives, troubles de la reproduction…) et l’exposition aux pesticides. La 
question de l’impact d’une exposition tout au long de la vie d’un individu et des mélanges avec 
d’autres substances (autres polluants, médicaments, additifs alimentaires…) reste en suspens.
Plus d’infos : www.inserm.fr. 

une exPertise ColleCtive de l’inserm
PestiCides : effets sur la santé

3 - Plus d’infos sur 
cet appel : www.
alerte-medecins-
pesticides.fr/?page_
id=544.

4 - À lire sur le 
sujet : www.
bastamag.net/
Les-alternatives-aux-
pesticides-se. 

Parti de quelques médecins, ce mou-
vement est devenu national et re-
groupe aujourd’hui près de 1 200 
médecins, en France métropolitaine 
et dans les Antilles, signataires d’un 
appel3 mettant en garde contre la 
dangerosité des pesticides : « Les 
pesticides ont largement contaminé 
l’environnement, aussi bien les eaux 
de surface que les eaux de pluie, aussi 
bien les sols que nos organismes 
(90 % de la population française est 
contaminée par les organophospho-
rés). Plus préoccupant, dans la co-
horte Pelagie [suivie dans le cadre 
d’une étude sur les perturbateurs en-
docriniens], en Bretagne, seuls 1,6 % 
des échantillons d’urine de femmes 
enceintes ne contiennent pas de trace 
des pesticides recherchés. »3

exigenCe de santé Publique 
En début d’année, le professeur 
Gilles-Eric Séralini signe une nou-
velle étude montrant, selon lui, que 
les pesticides sont « deux à mille fois 
plus toxiques » qu’annoncés. En ef-
fet, avant la mise sur le marché, 
c’est la substance active et non le 
produit fi nal qui est évaluée. Le bio-
logiste de l’Université de Caen 
pointe du doigt les adjuvants, « sou-

vent gardés confidentiels et déclarés 
comme inertes par les fabricants ». 
Pour François Veillerette, porte-pa-
role de Générations futures, « les 
tests sur les effets chroniques de ces 
formulations de pesticides doivent 
être rendus obligatoires au niveau 
national et européen au plus vite, 
c’est une exigence de santé pu-
blique ». 
Au-delà des études et des AMM, la 
question des alternatives naturelles 
aux pesticides est assez absente des 
débats. Dans d’autres pays euro-
péens, les préparations à base de 
composants naturels s’échangent et 
se vendent assez facilement4. C’est 
le cas en Espagne par exemple où 
une préparation à base d’ortie et de 
luzerne, visant à renforcer les dé-
fenses et à repousser les pucerons, 
peut être vendue par une entreprise 
familiale à des exploitations agri-
coles. En France, la vente des prépa-
rations naturelles peu préoccupantes 
(appellation générique), c’est-à-dire 
à base de composants naturels, est 
illégale. La prochaine Loi d’avenir, 
examinée au Sénat en avril pro-
chain, pourrait changer la donne.

� GABRIELLE SICARD 
INTERAFOCG)

… 
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n France, la Directive 91/676/
CEE, ou Directive nitrates pour 
les intimes, est un serpent de 

mer. Un cinquième programme plu-
riannuel d’action devrait être mis en 
œuvre dans les prochains mois ; à 
la différence des précédents il sera 
structuré autour de mesures natio-
nales complétées par des plans d’ac-
tion régionaux.
Adoptée en décembre 1991 et des-
tinée à protéger les eaux souter-
raines et de surface de la pollution 
par les nitrates agricoles, la Directive 
nitrates n’a jamais été, aux yeux de 
l’Union européenne, correctement 
mise en place dans l’Hexagone. Sur 
les vingt dernières années, la France 
l’a déclinée en plusieurs décrets, a 
construit un premier plan, puis un 
autre et encore un autre… L’Europe 
avertit, reproche la faiblesse des 
actions mises en place (périodes et 
conditions d’épandage des effl uents 
d’élevage, calculs des capacités de 
stockage des effl uents, etc.) dans les 
zones vulnérables ainsi que leurs trop 
nombreuses dérogations. Le conten-
tieux s’installe dans la durée et, le 20 
novembre 2009, la France est mise 
en demeure. Le gouvernement tente 
alors de se justifi er une nouvelle fois, 
mais ne convainc pas. Afi n d’éviter de 
lourdes pénalités dont aucun montant 
offi ciel ne circule, elle engage une ré-
forme en profondeur du dispositif ré-
glementaire. Pour ce cinquième Plan 
d’action nitrates, fi nis les programmes 
départementaux. Deux arrêtés, datant 
d’octobre 2013, précisent la mise en 
œuvre du « nouveau » dispositif. Le 
premier concerne les mesures natio-
nales, précise les capacités de stoc-

e

kage des effl uents d’élevage et actua-
lise les normes de production d’azote. 
Il fi xe également certaines conditions 
d’épandage, impose la couverture des 
sols en période pluvieuse et l’implan-
tation de bandes végétalisées le long 
des cours d’eau. Le second pose le 
cadre des programmes d’actions 
régionaux élaborés par des groupes 
de concertation constitués des préfets 
(région et départements), des repré-
sentants des services de l’État, des 
chambres d’agriculture, des organi-
sations professionnelles agricoles, des 
collectivités, des industries ainsi que 
des agences de l’eau et des associa-
tions.

ajournements réPétés
Fin juin 2013, la Cour de justice de 
l’Union européenne avait condamné 
la France, au titre de manquements 
persistants dans la défi nition des 
zones vulnérables, réalisée fi n 2012 
(cf. TRI n°425). Il s’agit pour l’instant 
d’une condamnation de principe 
mais une seconde, avec sanctions 
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le « nouveau » plan d’action nitrates 
s’enlise encore et encore
Août 2014 devrait voir l’entrée en vigueur du cinquième plan d’action 
Directive nitrates. Résumé des épisodes précédents.

fi nancières, pourrait suivre. Et rien 
n’a été fait pour apaiser le courroux 
de l’Europe, puisqu’en septembre, la 
France annonçait le report de l’entrée 
en vigueur du cinquième programme 
d’action au 31 août 2014… Ce der-
nier signera-t-il pour autant la fi n des 
contentieux ? Fort à parier que non. 
Les concertations pour la défi nition 
des plans d’actions en région sont 
suffi samment compliquées (opposi-
tions fortes entre associations envi-
ronnementalistes et une partie du 
monde agricole) pour craindre des in-
cohérences et des ambitions initiales 
revues à la baisse. Nouveau mode 
d’évaluation de la quantité d’azote 
produite par les vaches laitières qui 
pénalisent les systèmes herbagers1, 
relèvement du plafond d’épandage2, 
assouplissement des procédures pour 
l’installation ou l’agrandissement des 
élevages porcins allant de 450 à 2 000 
cochons depuis le 1er janvier 2014… 
les messages contradictoires avec les 
ambitions affi chées ne manquent pas. 

� NATACHA QUENTIN (MRJC)

1 - Plus une vache 
passe de temps à 
l’extérieur, plus on 
considère qu’elle 
rejette d’azote, ce 
qui favorise les éle-
vages intensifs avec 
peu de pâturage…

2 - Le plafond de 
170 kg d’azote 
par hectare ne se 
rapporte plus à la 
surface épandable, 
mais à toute 
l’exploitation. 

La Directive nitrates 
a pour objectif de 

réduire la pollution 
des eaux par les 

nitrates d’origine 
agricole dans les 
zones identifi ées 

comme vulnérables. PA
SC
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Le temps, 
terreau pour initiatives fertiles

epuis ses débuts en 1993, Transrural s’attache, au fi l de ses feuilles, à mettre 

en valeur des initiatives car le développement que les réseaux animant la revue 

souhaitent promouvoir émerge de ce que les personnes vivent, font et créent dans 

les territoires. Quand nous présentons ces illustrations concrètes d’alternatives au modèle 

de développement économique dominant, nous nous attachons à décrire les ferments et 

les motivations de celles et ceux qui les portent, la façon dont ils ont procédé, leur chemi-

nement ainsi que les diffi cultés qu’ils ont rencontrées. Même si une somme d’initiatives ne 

constitue pas un monde et avant de démultiplier, essaimer ou encore changer d’échelle, 

il s’agit avant tout de donner à voir, de donner envie d’agir. « Présenter », c’est déjà, à 

notre modeste échelle, « rendre présent ». Une fois ce présent passé, que reste-t-il ? Que 

sont devenues ces « expériences » ? Pour ce dossier, nous avons replongé dans nos anciens 

numéros et revenons sur différentes initiatives de création d’activité présentées pour la plus 

ancienne dans le numéro 33  (décembre 1994) et pour la plus récente dans le numéro 303 

(février 2006).  Du temps pour tisser des liens, du temps pour faire ses preuves, du temps 

pour convaincre, prendre le temps d’évoluer… Le temps est un des personnages centraux 

de ces histoires qui ont la particularité de s’inscrire dans la durée. �

d
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Au-delà de l’insertion sociale, la menuiserie se veut ouverte à tous ceux qui veulent travailler le bois.

ii

fessionnel du coin, mais aussi des jeux et des 
jouets en bois. Un atelier de forge est égale-
ment prévu pour faire de la coutellerie. »
Claude Gauthier et un de ses amis ont créé 
le Loup en 2002 avec l’envie de partager 
leurs connaissances en ébénisterie et de 
développer un outil d’insertion sociale sur 
le territoire. Une idée folle anime à cette 
époque les six membres actifs de l’associa-
tion : rénover un vieux chalutier anglais, 
échoué sur la Saône, à travers des ateliers 
de menuiserie pour des personnes en réin-
sertion sociale. La trentaine de membres 
de l’association profi te dès 2011 du chan-
tier de rénovation de la future menuiserie 
pour mettre en place des activités d’inser-
tion autour de petits travaux de réhabilita-
tion de la friche industrielle. Entre temps, 
en 2009, le conseil général leur fait don 

Aujourd’hui 90 % des locaux ont été 
réhabilités », annonce fi èrement 

Claude Gauthier, président de l’association 
le Loup, subtil acronyme de « Laissez-pas-
ser pour la mise en œuvre d’une utopie 
personnelle ». À Montureux-lès-Baulay, 
village de 164 habitants de Haute-Saône, 
les membres du Loup rénovent en effet 
depuis plus de sept ans une friche indus-
trielle mise à disposition par la commune 
(voir encadré). Le Loup y anime depuis 
janvier 2013 une menuiserie solidaire qui 
accueillera dès le printemps 2014, douze 
personnes en réinsertion sociale. « Les 
activités d’insertion par la vie quotidienne et 
sociale se dérouleront autour de l’initiation à la 
menuiserie, deux jours par semaine, explique 
le président de l’association. L’objectif est de 
fabriquer des ruches pour un apiculteur pro-

«

quand le loup 
sort du bois 

En Franche-Comté, 
l’association le Loup 
initie des personnes 

en réinsertion 
sociale à la menuiserie.
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de machines à bois venant du collège de 
Saint-Loup-sur-Semouse. 

des ateliers ouverts à tous
Au-delà de l’insertion sociale, la menuise-
rie se veut ouverte à tous ceux qui veulent 
travailler le bois, en échange d’une coti-
sation et d’un prix horaire modique pour 
l’accès à l’atelier. « Depuis l’ouverture de la 
menuiserie il y a un an, trois usagers réguliers 
viennent. C’est un début modeste, mais on 
espère en avoir une dizaine d’ici la fi n de l’an-
née », témoigne Claude Gauthier. En par-
tenariat avec l’Association des paralysés 
de France, le Loup anime également de-
puis cette année des ateliers d’ébénisterie 
pour une dizaine de handicapés moteurs 
autour de la construction d’un échiquier. 
« L’association salarie deux encadrants pour 
l’atelier menuiserie, dont un apprenti en emploi 
d’avenir, et une autre personne en contrat aidé 
qui avait participé aux chantiers d’insertion en 
2012, précise le président de Loup. Comme 
on avait l’opportunité de créer un poste en 
Contrat d’accompagnement dans l’emploi, on 
l’a embauché pour un an ! » En complément 
des aides pour l’emploi, de celles pour 
les activités d’insertion, des apports des 
cotisations et de ceux de l’utilisation de 
l’atelier, le Loup vit également grâce à des 
travaux de menuiserie que les employés 
réalisent pour des particuliers. Quant au 
bateau de pêche, même s’il trône toujours 
derrière l’atelier de menuiserie, le Loup 
n’a pas oublié qu’un jour, il faudra bien le 
rénover pour le remettre à l’eau. 

� MICKAËL CORREIA (TRANSRURAL)

« l’idée générale est d’avoir une bonne adéquation 
entre une Consommation d’énergie et son 
utilité aveC un utilisateur en faCe »

Restaurer un vieux bateau de pêche anglais. Tel était le projet initial de l’association le Loup 
présentée en février 2006 dans Transrural n°303. Basée en Haute-Saône, le Loup organise, 
depuis sa création en 2002, des soirées culturelles et aide ponctuellement des demandeurs 
d’asiles ou des personnes en situation de précarité. L’objectif est de créer une menuiserie 
solidaire pour restaurer le chalutier échoué sur les bords de Saône et ouvrir un lieu d’inser-
tion sociale autour du travail du bois. Pour le Loup, la menuiserie sera avant tout ouverte 
à tous, pour provoquer les rencontres et pour que chacun puisse réparer ou fabriquer des 
objets en bois. En 2004, la commune de Montureux-lès-Baulay propose à l’association une 
convention de sept ans pour réhabiliter et mettre à disposition une ancienne friche indus-
trielle. La mairie paie les matériaux nécessaires à la rénovation et les quelques bénévoles 
commencent à retaper le lieu tous les samedis pour accueillir la future menuiserie. « Au 
départ les habitants du secteur imaginaient voir des personnes en insertion, sorties de prison 
qui allaient perturber le village. Depuis, cela a évolué. Le projet est mieux compris », rapportait 
alors une membre de l’association. 

Restaurer un vieux bateau de pêche anglais. Tel était le projet initial de l’association le Loup 

transrural n°303 (février 2006) – autour du bois
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Randonnée fantaisie organisée par la Brouette bleue sur le thème « les chemins du vent » en juillet 2013.

iii

«
Ciment social et brouette bleue

Dans le Nord-Pas de Calais, la Brouette bleue se ballade à la croisée 
des chemins de la création artistique et du travail socioculturel.
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Quand on parle aux instances de la 
culture, on essaie de ne pas trop dire 

qu’on fait du social et quand on parle aux 
instances du social, on essaie de ne pas 
trop dire qu’on fait de la culture. Alors que 
pour nous ça n’a pas de sens de faire autre-
ment. » Nathalie Grave, co-fondatrice de 
la Brouette bleue avec Mathilde Robillard 
et Sarah Darras (voir encadré), travaille 
à l’interface des mondes artistique et 
socioculturel. Depuis dix ans, l’associa-
tion de l’Audomarois s’appuie sur la lec-
ture, l’écriture et les arts plastiques pour 
rendre la culture et la création artistique 
accessibles à tous en milieu rural et, plus 
généralement, pour « aider les personnes à 
se sentir bien où elles habitent et faire naître 
des espaces de création sur les territoires », 
comme le stipule son objet social.

C’est dans la Communauté de com-
munes du canton de Fauquembergues 
(CCCF), où elle est installée, que l’as-
sociation concentre l’essentiel de ses 
actions. Cet ensemble de dix-huit com-
munes du Pas-de-Calais, regroupant 
8 600 habitants, entretient un lien solide 
avec l’association depuis ses débuts, 
il y a dix ans. En 2004, deux des trois 
fondatrices de la Brouette bleue avaient 
impulsé et participé à la réalisation d’un 
diagnostic de territoire sur la commu-
nauté de communes. Outre la création à 
l’intercommunalité d’un poste sur l’ani-
mation jeunesse, ce diagnostic avait en 
partie servi de base à l’établissement de 
la Brouette bleue.
Il y a huit ans, l’association a commencé 
à organiser des ateliers d’aide à la pa-
rentalité, rassemblant parents et enfants 

lors de moments de création et de décou-
verte sur la commune de Bomy. En 2008, 
la Brouette bleue a mis en place un par-
tenariat avec la CCCF pour étendre ces 
ateliers à toute l’intercommunalité, où 
elle organise désormais des événements 
à intervalles réguliers. Temps de lecture, 
ateliers de cuisine, expression corpo-
relle, création plastique… l’idée est de 
développer les liens entre parents et en- … 

« les gens viennent ParCe 
que C’est la brouette 
bleue qui ProPose et que la 
brouette bleue, C’est eux »

fants mais aussi entre les habitants de la 
communauté de communes. « L’objectif 
c’est de passer un moment ensemble, que les 
parents sortent du quotidien et découvrent 
les gens de leur commune ; quand on est à 
un même atelier avec ses enfants, l’échange 
avec les autres vient naturellement », in-
dique Carole Yvoz, coordinatrice du ser-
vice jeunesse à l’intercommunalité. Deux 
semaines avant chaque événement, les 
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… parents se réunissent en comité pour 
préparer une animation. « Pour nous c’est 
hyper important d’être dans une démarche 
d’éducation populaire, pas seulement de leur 
proposer un artiste qui vient et c’est tout, 
souligne Nathalie Grave. On passe par des 
moyens qui ne sont pas propres à la culture 
parfois. Ça nous semble essentiel de le faire, 
pour vivre ce qu’on a à vivre avec les gens. Ils 
portent eux-mêmes ces ateliers culturellement, 
ils apportent leurs savoir-faire. On essaie de ne 
pas être dans une démarche descendante. »

un lien fort au territoire
La Brouette bleue travaille également 
depuis 2010 dans une maison de retraite 
gérée par la MSA, une Marpa, où elle 
anime un atelier par mois à destination 
des résidents, des personnels et des fa-
milles. En compagnie d’une musicienne 
et d’une masseuse shiatsu, « parce que le 
massage, c’est un art ! », la Brouette bleue 
invite les personnes à partager des mo-
ments de détente et de création. Le lien 
de l’association avec son territoire est 
très fort, nous dit sa co-fondatrice. « On 
s’est posé la question de bouger, de démé-
nager sur le Germoir [pépinière d’activités 
agricoles et agri-rurales qui héberge 
également différentes structures] où il y 
avait des locaux disponibles et on s’est bien 
redit que non, notre place est ici, on a beau-

coup de signes de reconnaissance de la part 
des habitants, ça a du sens d’être ici. »
Outre les activités sur la CCCF, la Brouette 
bleue réalise, sur un territoire plus vaste, 
des prestations variées : formations à la 
lecture à voix haute pour les personnels 
des médiathèques du département, ani-
mation d’événements autour du livre, et, 
depuis trois ans, création de spectacles 
et de décors. 
« Notre objectif est plus vaste que la culture, 
c’est notre richesse, et c’est aussi notre fai-
blesse face aux fi nanceurs. » Financeurs qui 
néanmoins ont su reconnaître la perti-
nence du projet de l’association dont le 
bilan, dix ans après sa création, est plus 
que réjouissant. Les trois fondatrices ont 
pu, comme elles le souhaitaient, créer 

leur emploi et une quatrième salariée 
les a rejointes en 2012. Certains ateliers 
plaisent tant qu’il est nécessaire, passée 
la centaine de personnes, de refuser 
du monde ; « les gens viennent parce que 
c’est la Brouette bleue qui propose et que la 
Brouette bleue, c’est eux », analyse Natha-
lie Grave. D’autres activités, comme les 
sessions écriture et slam, attirent moins 
de monde. Pour Nathalie Grave, si ce 
n’est pas un problème en soi, il s’agit 
de faire en sorte que ces ateliers ne pa-
raissent pas inaccessibles, et, selon elle, 
« toute la question est là » : comment la 
proximité et le sentiment de prendre part 
à un projet peuvent-ils amener chacun 
vers des horizons insoupçonnés ? 

� ANNE BENETOS (TRANSRURAL)

Sarah Darras, Nathalie Grave et Mathilde Robillard partent à la rencontre d’adultes et 
d’enfants dans le Nord-Pas de Calais pour les convaincre que tous sont des artistes. 
Passionnées d’arts plastiques, d’écriture et de lecture, elles expérimentent des manières 
de faire aimer l’écriture et de donner des moyens de créer avec deux fondamentaux : la 
culture et la création ne doivent pas être réservées à une élite et trop nombreux sont ceux 
restant éloignés des pratiques culturelles en milieu rural. Elles proposent des animations 
au sein des lycées agricoles, lors des journées des droits de l’enfant et dans des festi-
vals locaux. À la fois porteuses de projet et baignées dans le milieu associatif, elles ont 
choisi de s’entourer d’un conseil d’administration, ont monté une association appelée la 
Brouette bleue, et cherchent à créer leurs emplois. 

Sarah Darras, Nathalie Grave et Mathilde Robillard partent à la rencontre d’adultes et 

transrural n°271 (oCtobre 2004)  – une brouette Pleine d’idées
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«

musique et montagne
« Nous réalisons des animations d’éduca-
tion à l’environnement et au développement 
durable via des classes de découverte pour 
les établissements scolaires ou des séjours 

Se mettre à l’écoute de la nature et 
plus globalement de l’environnement 

naturel et culturel » et « restituer les impres-
sions et sensations reçues au contact de cet 
environnement » sont les deux axes pédago-
giques du projet du Centre musical rural la 
Fontaine de l’Ours. Né en 1997 d’un parte-
nariat (voir encadré) entre Auzet, petite com-
mune provençale de 85 habitants, et la Fédé-
ration nationale des Centres musicaux ruraux 
(FNCMR)1, ce centre pédagogique associatif 
accueille chaque année entre 2 000 à 2 500 
personnes dont 80 % d’enfants allant de la 
maternelle au lycée.
Fondés sur des valeurs d’éducation populaire, 
les CMR, telle la Fontaine de l’Ours, visent à 

rendre la musique accessible à tous, sur les 
territoires ruraux mais aussi dans les centres 
d’action sociale, les maisons de retraite, le 
milieu carcéral, etc.

Le centre pédagogique associatif  la Fontaine de l’Ours accueille chaque année entre 2 000 à 2 500 personnes.

… 

fondés sur des valeurs d’éduCation PoPulaire,
les Centres musiCaux ruraux, telle la fontaine de l’ours,
visent à rendre la musique aCCessible à tous

un centre musical pour se mettre
au diapason du territoire

Dans un petit village des Alpes de Haute-Provence, le Centre musical rural
La Fontaine de l’Ours sensibilise jeunes et adultes à l’environnement en alliant 
musique, découverte de la nature et développement local. 

vacances pour les plus jeunes, explique Jean-
Luc Bourel, directeur de la Fontaine de l’Ours. 
Elles sont centrées sur une approche environ-
nementale (la forêt, l’eau, le milieu monta-

gnard), culturelle ou scientifi que (la géologie, 
le réchauffement climatique). » Trois œuvres 
contemporaines d’inspiration botanique, ins-
tallées sur la commune d’Auzet, servent éga-
lement de support pédagogique. À chaque 
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Être un catalyseur de création et de 
consolidation d’activités en mettant 

l’épargne populaire au service des entre-
prises et de l’emploi ». Créé en 1981, 
Herrikoa – « du pays » en basque – est 
une société de capital risque1, basée à 
Anglet (Pyrénées-Atlantiques), dont les 
fonds proviennent d’épargnants locaux. 
L’objectif de cette structure est d’investir 
de façon temporaire et non majoritaire 

l’épargne populaire
et solidaire 
au pays basque

«

… 

… 

Depuis plus de trente 
ans,  Herrikoa est l’outil 

fi nancier du développement 
économique local 

au Pays basque français.

fois un travail de création sonore est réalisé 
avec un musicien salarié de la structure. L’ap-
proche musicale des animations proposées 
par la Fontaine de l’Ours repose sur la créa-
tion de « paysages sonores » à partir de bruits 
collectés dans la nature, la fabrication d’ins-
truments utilisant des éléments naturels ou 
de récupération et l’histoire du premier objet 

sonore retrouvé sur les sites préhistoriques 
alentours : une phalange de renne siffl ante !

anCrage loCal
Au-delà de l’éducation à l’environnement et 
au développement durable, la Fontaine de 
l’Ours participe aussi au développement local. 
« Le centre emploie quatorze salariés et les 

Élu maire du village d’Auzet en 1989, Roger Isoard se fi xe l’objectif de faire revivre la 
commune en valorisant son environnement montagnard. En parallèle d’une politique 
d’amélioration des équipements du village, de l’offre de logement et de la création 
d’une association foncière pastorale, l’équipe municipale veut un projet culturel et 
artistique pour Auzet. Une rencontre avec la Fédération nationale des Centres musi-
caux ruraux (FNCMR) scelle la création du centre pédagogique la Fontaine de l’Ours 
en février 1997. Sur un budget total de 1,2 million d’euros, la FNCMR contribue à 
hauteur de 380 000 euros, l’État, le conseil régional et le conseil général complétant 
le reste de l’enveloppe.
En 2001, la Fontaine de l’Ours emploie alors neuf salariés qui animent les classes de 
découverte et les séjours vacances. Au sein du centre, une salle de musique pleine 
d’objets insolites tels des baignoires renversées, des ressorts, une roue de bicyclette 
invitent également les enfants à recréer un univers sonore à l’image de ceux rencon-
trés dans la nature. L’alimentation locale est déjà au cœur des préoccupations du 
centre. « Ce séjour place l’enfant dans une position d’acteur et non de consommateur », 
insiste Éric Agate, président de la Fontaine de l’Ours.

transrural n°199 (oCtobre 2001) – la fontaine de l’ours
repas servis sont en partie élaborés avec des 
produits achetés à des agriculteurs locaux, 
détaille Jean-Luc Bourel. La structure hé-
berge également la bibliothèque municipale 
et ouvre ses portes au public des alentours 
d’Auzet lors d’animations culturelles de fi n de 
séjours vacances. » Le centre est ouvert à des 
groupes de professionnels, des séminaires ou 
des stages de formation. La commune a ré-
cemment inauguré quatre logements sociaux 
passifs (c’est-à-dire à très basse consomma-
tion d’énergie) et en septembre dernier, le 
centre pédagogique a accueilli une rencontre 
d’entreprises sur ce type de construction. La 
Fontaine de l’Ours est ainsi labellisée « Ci-
toyenneté-Environnement-Développement 
durable » par la Ligue de l’enseignement, une 
démarche qui associe pédagogie active et 
participative, gestion écologique de la struc-
ture d’accueil et lien avec les acteurs locaux. 
Cette approche globale est menée « tambour 
battant » par ce centre musical rural depuis 
déjà maintenant plus de dix ans.

� MICKAËL CORREIA  (TRANSRURAL)

Plus d’infos sur http://lafontainedelours.fr

1 - www.lescmr.asso.fr.

dans des petites entreprises du Pays 
basque, pour les aider dans leur créa-
tion, leur développement, leur restructu-
ration ou leur transmission.  
« Nous possédons un capital de près de cinq 
millions d’euros. Notre force, c’est d’avoir 
plus de 4 000 petits souscripteurs locaux, qui 
épargnent en moyenne 400 euros dans notre 
société, explique Marie-Claire Sallaberry, 
directrice de Herrikoa. L’épargne qui nous 

est confi ée est dédiée à l’activité économique 
locale et solidaire. Nous investissons sur un 
territoire essentiellement rural, constitué de 
très petites entreprises du secteur tertiaire. »
Auparavant Société anonyme, le statut 
de Société en commandite par actions a 
été adopté tout récemment par Herrikoa 
pour pouvoir avoir un capital variable 
(contrairement à une SA) et accueillir de 
nouveaux souscripteurs à tout moment. 
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Pour être épargnant, la mise de fonds mi-
nimale est de 110 euros et il faut  adhé-
rer au code de déontologie de Herrikoa 
qui stipule que « l’économie est l’affaire de 
tous et chaque citoyen peut être acteur sur 
son territoire. L’épargne populaire, éthique 
et solidaire est un instrument effi cace pour 
construire une économie locale durable ». 

Créer de l’emPloi loCal
Le Conseil régional, des banques et la 
Chambre de commerce et d’industrie 
de Bayonne sont également épargnants 

d’épargne pour les jeunes, onze Clubs 
locaux d’épargne pour les femmes qui 
entreprennent (Clefe), structures initiées 
également par Hemen, qui rassemblent 
une dizaine d’épargnants pendant un 
an pour aider à fi nancer une créatrice 
d’entreprise. En quinze ans, les Clefe 
basques ont soutenu 80 entreprises. 
De même, Hemen a été à l’initiative de 
l’Atelier Lan Berri, une Scop qui forme 
et conseille des porteurs de projets 
individuels ou collectifs. En 2002, dix 
stagiaires d’une formation de cet ate-

… prises et le réseau d’aide à la création d’entre-
prise de Hemen accompagne quant à lui les 
micro-projets individuels. Ce sont des projets 
qu’Herrikoa ne peut soutenir à cause de leur 
statut d’entreprise individuelle », précise 
Marie-Claire Sallaberry. En mai dernier, 
Herrikoa a signé une convention de par-
tenariat avec Eusko, la monnaie locale 
« basque, écologique et solidaire »3 créée en 
janvier 2013. Ce fonds d’investissement, 
doté de 200 000 euros, fi nance depuis 
décembre des projets ayant pour objet 
l’environnement, l’économie locale et la 
promotion de la langue basque.

� MICKAËL CORREIA  (TRANSRURAL)

Plus d’infos : www.herrikoa.com

1- Société dont les actionnaires sont des 
investisseurs en capital dans des entreprises 
naissantes. Elle bénéfi cie d’un régime fi scal 
avantageux en contrepartie des risques qu’elle 
prend.

2- www.hemen-herrikoa.org. 

3- www.euskalmoneta.org. 

4- www.anderenahia.asso.fr. 

« on investit sur un territoire essentiellement rural, 
Constitué de trÈs Petites entrePrises du seCteur 
tertiaire »

« Le chômage est important au Pays basque et les habitants sont soucieux du dévelop-
pement économique de leur pays », pouvait-on lire dans le Transrural n°135. Herrikoa, 
société d’épargne locale dédiée à la création d’entreprises au Pays basque, compte 
déjà, en 1999, 3 500 actionnaires et un capital de 1,7 million d’euros.  À l’origine de 
cette société créée en 1981, Hemen  – « ici » en basque – une association d’appui et 
d’accompagnement à l’initiative économique basée à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) 
qui reçoit près de 200 porteurs de projets par an. Avec l’association nationale Racines 
(Réseau d’accompagnement des créations et initiatives avec une nouvelle épargne de 
solidarité)1 et dans le cadre d’un programme fi nancé par le Fonds social européen, 
Hemen accompagne la création en 1997-1998 de sept Clubs locaux d’épargne pour 
les femmes qui entreprennent (Clefe). Ces clubs réunissent des petits épargnants qui 
cotisent 15 à 50 euros par mois durant a minima un an pour aider fi nancièrement, 
sous engagement de remboursement, le projet d’une créatrice d’entreprise. À l’initia-
tive d’Hemen et de Herrikoa, est créé en 1996 l’Atelier Lan Berri2 qui met en œuvre 
des actions de formation, de conseils et des prestations de services pour les porteurs 
de projets individuels ou collectifs.

 
1- http://racines-clefe.com
2. www.alb-formation.eu. 

transrural n°135 (février 1999) – Pays basque : l’éPargne solidaire en faveur de l’emPloi

(minoritaires) au sein d’Herrikoa. Depuis 
sa création, la société a ainsi investi plus 
de 13 millions d’euros dans 300 entre-
prises et a contribué à la création ou au 
maintien au Pays basque de 2 800 em-
plois. Dernièrement, grâce à ses fonds, 
elle a appuyé pêle-mêle un atelier de 
tissage de linge basque, un producteur 
maraîcher bio, un fabricant de mobilier 
de bureau ou encore une agence de 
voyages. « Herrikoa investit dans les entre-
prises, tous secteurs confondus, à différentes 
étapes de leur vie, avec l’objectif, bien sûr 
d’en ressortir avec une rémunération pour 
nos actionnaires… même si c’est loin d’être 
toujours le cas, ajoute Marie-Claire Salla-
berry. Nous sommes une société d’investisse-
ment de proximité avec la volonté constante 
de créer de l’emploi local. »

ComPlémentarité
Cet outil fi nancier au service d’une éco-
nomie locale et de l’emploi a été ima-
giné par Hemen2, une association qui 
depuis sa création en 1979, participe à 
l’animation économique du Pays basque. 
Tout un réseau de structures de forma-
tion, d’animation et d’accompagnement 
autour de l’économie locale a ainsi 
émergé depuis une quinzaine d’années 
(voir encadré). En 2012, on rencontre 
en Pays basque plusieurs Comité local 

lier ont créé Andere nahia4 – « volonté 
de femme » – une association qui ras-
semble aujourd’hui une centaine de 
femmes créatrices d’entreprises. 
« Si Herrikoa a été créé par Hemen, nous ap-
puyons au Pays basque les très petites entre-



le temPs, terreau Pour initiatives fertiles

n˚433 • février 2014

DOSSIER

viii Transrural initiatives

ransformer les agences postales 
communales d’un territoire rural iso-
lé en points multi-services pour offrir 

à la fois le service postal et la mise en 
lien avec différents commerces et admi-
nistrations. À l’heure d’internet et de la 
dématérialisation des procédures admi-
nistratives, l’idée ne paraît peut-être pas 
« révolutionnaire ». Mais, au début des 
années 1990, l’initiative du canton de 
Mouthoumet (Aude) l’était (voir encadré). 
Sur ce territoire constitué d’une vingtaine 
de communes, aujourd’hui rassemblées 
pour la plupart dans une même inter-
communalité, la fragilité et le manque de 
services ainsi que l’avenir incertain des 
six agences postales ont été à l’origine 
de la réfl exion sur les points multi-ser-
vices ou Poms. L’opération s’inscrit dans 
le cadre d’un projet global de développe-
ment local porté par une structure d’ani-
mation, l’Association de développement 
des Hautes-Corbières (ADHCo), et le 
District de développement du canton de 

t

Il y a vingt ans, des 
communes audoises 
expérimentaient des 
points multi-services 

qui se sont adaptés aux 
besoins des habitants et aux 

nouvelles technologies. 

des
précurseurs

du service 
toujours à 

l’avant-garde

Mouthoumet (ancêtre de l’intercommu-
nalité). Créée en 1985, l’ADHCo a eu dès 
ses début une mission d’animation des 
questions de développement territorial ; 
elle a ainsi dessiné, suite à des travaux 
réunissant élus et habitants, les plans 
(types de services proposés, partena-
riats, fonctionnement…) des six premiers 
Poms tests ouverts en 1994. 

exPérimentations
« L’objectif était clairement de stopper l’hé-
morragie de population et la fuite des ser-
vices », indique Jérôme Hervouet, entré 
à l’ADHCo en 1999 en tant qu’assistant 
de l’agent de développement et, depuis 
2008, directeur de la structure qui em-
ploie aujourd’hui plus d’une quarantaine 
de salariés et gère, entre autres activités, 

Le Poms de Lanet, village d’une cinquantaine d’habitants, est ouvert quatre matinée par semaine

C
C

RL
C

M

… 
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les statuts, les missions et le périmètre 
d’intervention vont beaucoup évoluer à 
partir du début des années 2000. Agréée 
par la Caisse d’allocation familiale (Caf) 
« centre social intercommunal », l’asso-
ciation intervient de plus en plus dans 
le champ de l’aide à domicile ; elle sera 
également Centre permanent d’initia-
tives pour l’environnement et gérera 
pour le Conseil général de l’Aude une 
ferme pédagogique. En 2008, un nou-

veau Poms voit le jour à Mouthoumet 
dans le même bâtiment que La Poste où 
un distributeur de billets, le seul à 40 km 
à la ronde, est installé. En 2009, les Poms 
sont labellisés Relais services publics1 et 
gagnent encore en reconnaissance. 

Pérennisation des struCtures
« 2011 et 2012 ont été des années très com-
pliquées pour nous, se souvient Jérôme 
Hervouet. Nous avons connu des licencie-
ments économiques, la fi n d’aides à l’emploi 
et arrêté la ferme pédagogique. Les subven-
tions avaient commencé à fondre depuis 
quelques années. » Suite à la mise en ap-
plication de la réforme des collectivités, 
la Communauté de communes du Massif 
de Mouthoumet est dissoute au 1er jan-
vier 2013. 16 de ses 17 communes re-
joignent la Communes de la région lézi-
gnanaise corbières et minervois (CCLCM) 
qui en compte désormais 52 (30 000 ha-
bitants). « La fusion des intercommunalités 
a été une bouffée d’air pour nous, explique 
Jérôme Hervouet. Nous avons récupéré la 
gestion de l’aide à domicile sur tout le terri-
toire, car nous avons la compétence, et l’aug-
mentation d’activité dans ce secteur nous 
a permis de stabiliser nos autres activités 

comme les Poms. » Pour lui, le canton de 
Mouthoumet, petit en population et en 
fi scalité, avait besoin de s’ouvrir, « même 
si maintenant il faut apprendre à travailler en-
semble et que l’approche du développement 
local tel que nous le concevons n’est pas dans 
la culture de tout le monde ». Le réseau des 
Poms s’agrandit (le neuvième a vu le jour 
à Buisse en 2009) et l’ADHCo et les élus 
pensent désormais au développement 
quantitatif et qualitatif du dispositif.
 
aPProPriation du ConCePt
« Aujourd’hui, en plus des services “ clas-
siques ” de bureautique, d’accueil en matière 
de services publics et du prêt de livre, on 
trouve dans certains Poms du dépôt vente de 
produits de première nécessité, des produits 
locaux ou issus du commerce équitable, dé-
taille Jérôme Hervouet. Ce qui est intéres-
sant c’est que chaque secteur s’est approprié 
son Poms et l’adapte à ses besoins, c’est un 
peu à la carte. » 
À n’en pas douter, les Poms facilitent la 
vie des habitants qui effectuent sur les 
dernières années entre 22 000 et 25 000 
visites par an dans les neuf Poms du 
réseau. La mise en place ou la relance de 
nouveaux services mais aussi l’anima-
tion autour de l’existant fi gurent au rang 
des préoccupations de l’Adhco. « L’année 
dernière nous avons par exemple valorisé 
la rentrée littéraire dans les bibliothèques 
des Poms, raconte Jérôme Hervouet. De 
même, nous envisageons de relancer un ser-
vice de mise en relation de l’offre et de la 
demande de logements. » Parmi les autres 
projets de développement portés par 
l’ADHCo, la mise en lien avec d’autres 
Relais services publics de la région par la 
visioconférence est à l’étude. 

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

1 - Depuis 2006, ce label est accordé par 
les préfets aux structures d’accueil du public 
qui permettent d’obtenir des informations et 
d’effectuer des démarches administratives 
(principalement en matière d’emploi et de 
prestations sociales). Les Relais services publics 
peuvent être portés par une mairie, un service 
de l’État ou une association. 

« la fusion des 
interCommunalités
a été une bouffée d’air » 

le réseau des Poms. Le lancement « offi -
ciel » des Poms est effectif à partir de 
2001 ; le réseau compte 7 lieux répartis 
sur les 17 communes de la toute jeune 
Communauté de communes du Massif 
de Mouthoumet, créée la même année. 
À cette époque, les Poms sont les seuls 
endroits du territoire à bénéfi cier d’une 
connexion à internet. L’histoire des Poms 
est très liée à celle de l’ADHCo dont 

En 1994, à Villerouge-Termenès, village audois de 157 habitants, le plus peuplé du 
canton de Mouthoumet (1 220 habitants à l’époque), l’agence postale est ouverte 
six jours sur sept. Il est possible d’y affranchir son courrier, d’y réaliser des opérations 
d’épargne mais aussi d’y faire des courses, des photocopies, d’utiliser le minitel. Cette 
agence constitue l’un des six points multi-services (Poms) du canton. Portée par le 
District de développement du massif de Mouthoumet (ancêtre de la communauté de 
communes) et l’Association pour le développement des Hautes-Corbières (ADHCo), la 
mise en place de ces points multi-services a été rendue possible dans le cadre d’une 
expérimentation d’élargissement des fonctions de La Poste en milieu rural. Études des 
besoins en service sur le territoire, recherche de complémentarité avec les commerces 
existants et de partenaires (La Poste, France Télécom, EDF…) ont été des éléments 
préalables au lancement de l’expérience, inédite à l’époque dans ce canton particu-
lièrement peu peuplé (3,8 habitants au km²) et (déjà) en proie à la fuite des services, 
publics notamment.

transrural n°33 (déCembre 1994) – dans l’aude, le Plus Petit distriCt de franCe 

enCourager les Points multi-serviCes

… 
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Cette demande fait suite à une 
lecture attentive du rapport et 

à l’analyse approfondie de ses fortes 
limites analytiques et méthodolo-
giques. Il ne s’agit certainement pas de 
prendre parti en faveur de l’agriculture 
biologique, mais bien en faveur d’une 
analyse rigoureuse de ses forces et des 
ses faiblesses […]. » Ainsi débute la 
lettre1 d’une dizaine de pages, adres-
sée le 20 décembre dernier à François 
Houllier, PDG de l’Institut national de 
la recherche agronomique (Inra). Cette 
demande, inédite et portée par des 
personnels de différents organismes 
de recherche dont l’Inra, concerne la 
partie consacrée aux performances de 
l’agriculture biologique. De façon gé-
nérale, les signataires dénoncent l’ab-
sence de regard critique sur les limites 
des études citées par les auteurs et 

alt Fabrique dans les Côtes 
d’Armor, Malteurs Échos 
en Ardèche et la Malterie 

du Vieux silo dans le Tarn. Les mal-
teries artisanales sont aujourd’hui au 
nombre de trois en France… Cette 
activité, située entre celle de l’agri-
culteur et celle du brasseur, consiste 
à transformer une céréale, souvent 
l’orge, en la matière première de 
la majorité des bières, le malt. Les 
malteries industrielles et les malte-

La polémique autour de la qualité du rapport Vers des agricultures à hautes 
performances enfle. Plus d’une centaine de chercheurs, ingénieurs et 
enseignants demandent son retrait. 

Avec le développement des brasseries artisanales sur les dix 
dernières années, le besoin en malt est croissant. Brasseurs, 
agriculteurs ou autres se lancent dans l’aventure.

1 - Retrouvez les 
échanges de cour-
riers sur le site de 
Reporterre : www.
reporterre.net/spip.
php?article5402 
.  
2 - http://institut.
inra.fr/Missions/
Eclairer-les-de-
cisions/Etudes/
Toutes-les-actua-
lites/Rapport-Agri-
cultures-hautes-
performances. 

3 - www.sud-
recherche.org/
SPIPprod/spip.
php?article1806. 

des partis pris dans les formulations, 
interprétations et notions (perfor-
mance agronomique = rendement). 

vite fait, bien fait ? 
Fin juin 2012, l’Inra remportait un ap-
pel d’offres du Commissariat général 
à la stratégie et à la prospective (CGSP, 
nommé à l’époque Centre d’analyse 
stratégique) et se voyait chargé pour 
la modique somme de 90 000 € (H.T.) 
d’apporter des éléments de réponse, 
sous forme de recommandations, à 
deux questions : « Comment rendre 
l’agriculture biologique plus productive 
et plus compétitive ? » et « Comment 
organiser la transition de l’agriculture 
conventionnelle vers une agriculture 
plus durable ? ». Après un an de tra-
vail et une dizaine de réunions d’un 
comité de pilotage, le rapport Vers des 

ries artisanales se distinguent par 
leur technique de maltage, liée au 
matériel, et par leur volume de pro-
duction. Les Malteurs Échos, installés 
à Beauchastel, sont entrés en pro-
duction en octobre dernier et ont, à 
terme, l’objectif de pouvoir proposer 
1 000 tonnes de malt par an quand 
une malterie industrielle en sort 
500 tonnes par jour… 
Le projet Malteurs Échos a germé 
dans la tête de Baptiste François, 

agricultures à hautes performances 
était rendu public2. Début novembre, 
le syndicat Sud Recherche adressait un 
message à tous les agents de l’Inra, 
alertant sur le volume 1, celui consa-
cré à l’agriculture biologique : « Ce 
document de 368 pages et sa synthèse 
de 36 pages suscitent perplexité et 
malaise »3. Le 10 janvier 2014, Fran-
çois Houllier répondait1 aux requé-
rants en défendant le rapport et en 
les invitant à venir débattre, en atelier, 
au printemps et sous l’égide du CGSP, 
pour « échanger sur les arguments  et 
réfléchir plus largement à l’agriculture 
biologique, à ses performances, à ses 
relations avec l’agroécologie et aux re-
cherches qui lui sont consacrées ». Une 
occasion de formuler des questions de 
recherche moins orientées ? 

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

Marie et Guillaume Bourdon en juin 
2011, à l’occasion de la visite d’une 
brasserie artisanale en Ardèche au 
cours de laquelle le brasseur faisait 
part de sa difficulté à se fournir en 
malt artisanal produit en France. Les 
trois amis ont alors décidé de se lan-
cer dans l’aventure, après une visite 
en Bretagne chez Malt Fabrique qui 
fonctionne depuis 2009 et l’étude du 
potentiel rhône-alpin, où une petite 
centaine de brasseurs artisanaux sont 

agriculture biologique : bronca à l’inra

avis de recherche de malt local

… 
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Le malt est de 
l’orge germé et 

séché utilisable par 
les brasseurs. Le 
maltage peut se 

faire avec d’autres 
céréales comme le 

blé ou le seigle. 

installés. En France, deux malteries 
(groupe Soufflet et groupe Boort-
malt) approvisionnent aujourd’hui les 
brasseurs artisanaux quand ces der-
niers, notamment ceux en bio, ne se 
fournissent pas en Allemagne ou en 
Belgique. Avant 2009 et les débuts 
de Malt Fabrique, il n’y avait pas de 
malteries artisanales en France. 

des outils adaPtés 
au territoire
« Les brasseurs sont des artisans qui 
vendent leur bière localement ils re-
cherchent donc une cohérence dans 
leur approvisionnement, notamment 
auprès de leur clientèle », explique 
Alexiane Spanu, animatrice régio-
nale de l’Afipar, en Poitou-Charentes. 
Le lien au territoire intéresse tout 
particulièrement l’Afipar, qui mène 
des projets autour de la relocalisa-
tion de l’économie et s’intéresse aux 
filières dans une approche de mise 
en lien des différents acteurs ; pour 
la malterie, il s’agit de faire se ren-
contrer agriculteurs et brasseurs. En 
mai 2013, une cinquantaine de bras-
seurs artisanaux de Poitou-Charentes 
et alentours ont été interpellés par 
l’Afipar sur leur approvisionnement 
en malt et leur intérêt pour une pro-
duction locale et artisanale. Un tiers 
d’entre eux, des conventionnels et 
des bio, ont répondu positivement à 
l’enquête de l’Afipar et se sont dits 
intéressés. La prochaine étape est 
de prendre contact avec des agri-
culteurs afin de mener une enquête 
similaire. « Un projet de malterie 
artisanal, utilisant de l’orge local ne 
pourra naître que de la rencontre 

entre brasseurs et agriculteurs d’un 
même territoire », estime Alexiane 
Spanu. Il pourra s’agir d’une malterie 
artisanale, de malteries individuelles 
ou encore d’un regroupement de 
plusieurs agriculteurs et brasseurs 
autour d’un outil commun. De pro-
chaines visites sont prévues, chez 
Malteurs Echos ou à la Malterie du 
Vieux silo dont l’activité a débuté en 
décembre dernier.

soutenir les nouveaux 
Projets
Chaque nouvelle malterie apporte 
un nouveau modèle de fonctionne-
ment et donne des idées. La malterie 
associative Malteurs Echos partage 
déjà son expérience avec d’autres. 
Elle envisage de devenir une Société 
coopérative d’intérêt collectif d’ici un 
an et effectue les démarches pour 
être reconnue structure d’insertion 
par l’activité économique. Pour l’ins-
tant, vingt-cinq brasseurs adhèrent 
à l’association qui emploie sept per-
sonnes pour un peu plus de quatre 
équivalents temps plein. « L’objectif 
est de rester à taille humaine, on est 
en train de développer une méthodo-
logie d’accompagnement pour qu’un 
tel projet soit transférable », précise 
Marie Bourdon, une des salariées 
permanentes. Pour voir se dévelop-
per des projets de ce type, rien de tel 
que de se tourner vers la formation, 
ce que fait l’Afipar avec l’Université 
de la Rochelle ; en plus du diplôme 
universitaire d’opérateur de brasserie 
déjà existant, une formation en mal-
terie pourrait à terme voir le jour.

� GWLADYS PORRACCHIA (MRJC)

l’état n’en veut Pas 
En août dernier le Conseil d’État cas-
sait pour la deuxième fois un mora-
toire interdisant la culture en France 
du maïs transgénique Mon810 de 
Monsanto, estimant qu’il ne repo-
sait sur aucun élément scientifique 
sérieux. À quelques semaines des 
premiers semis, le gouvernement 
revient à la charge avec un projet 
d’arrêté, et une proposition de loi 
entendant empêcher toute culture 
de Mon810. Cette dernière sera exa-
minée en avril à l’Assemblée natio-
nale.  �

bévue et brevet
Fin février, l’Office européen des 
brevets (OEB) délivrait à une entre-
prise du groupe Limagrain un bre-
vet européen sur des semences, 
plants et fruits de pastèques is-
sues de méthodes de sélection 
traditionnelle (croisement et sé-
lection). Le Réseau semences pay-
sannes rappelle que l’OEB avait 
pourtant annoncé l’année dernière  
suspendre la délivrance de ce type 
de brevets portant de surcroît sur 
des caractéristiques pouvant diffi-
cilement être considérées comme 
une invention.  �

terminus
Une ligne de tramway nord-sud à 
Marseille, le prolongement d’une 
ligne de métro à Toulouse, un bus 
multi-services à Nevers... Selon 
France nature environnement, 120 
projets sont revus à la baisse voire 
annulés suite à la suspension de 
l’écotaxe en octobre dernier. La 
mesure, dont la mise en applica-
tion était prévue au 1er janvier 2014, 
devait rapporter à l’État et aux col-
lectivités 900 millions d’euros par 
an destinés à financer notamment 
des infrastructures de transports en 
commun.  �

en bref
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a petite maison ou la prai-
rie… Tel était le thème 
d’une soirée-débat organi-

sée en septembre dernier au cinéma 
de Neufchâtel-en-Bray (76) par l’Asso-
ciation rurale brayonne pour le respect 
de l’environnement (Arbre) et l’Asso-
ciation brayonne dynamique (ABD). 
Entamée par la projection du film Un 
Monde pour soi (cf. encadré), cette 
soirée avait pour objectif de lancer 
une réflexion sur l’aménagement en 
zone rurale et périurbaine. « On veut 
concilier urbanisme, agriculture et 
environnement, sortir du triste cadre 
de l’urbanisme rural avec ses mai-
sons individuelles dans des enclos de 
1000 m2..., indique Dittmar Hédreul, 

président de l’Arbre. Ça fait très long-
temps qu’on regrette que les entrées 
et sorties de ville soient vendues en 
terrains à bâtir. L’existence du DVD 
Un Monde pour soi et le fait que la 
révision du SCoT1 du Pays de Bray soit 
engagée en 2014 nous ont motivés à 
lancer une réflexion. » Evelyne Detour-
nay, présidente de l’ABD, ajoute : « Le 
paysage, c’est l’homme qui l’a créé, 
mais il est en train de le consommer 
à l’outrance ! Le Pays de Bray est 
une zone d’élevage, mais les prairies 
continuent à être retournées. » Lors 
de la soirée, soutenue par la munici-
palité de Neufchâtel, les organisateurs 
ont fait le choix de montrer d’abord 
quelques-unes des séquences courtes 

m

1 - Le Schéma de 
cohérence terri-
toriale détermine 
à l’échelle de 
plusieurs communes 
un projet visant à 
mettre en cohérence 
l’ensemble des poli-
tiques sectorielles 
(urbanisme, habitat, 
déplacements…). 

« sortir du triste cadre
de l’urbanisme rural »in

it
ia

ti
ve

La Charte paysagère organise un programme d’actions « destinées à renforcer la qualité perceptible et l’identité visible du territoire ». 
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du film-outil Un Monde pour soi, « en 
choisissant les passages humoris-
tiques » pour faciliter le débat. 

Conflits d’usages 
« On met des salles à disposition des 
associations pour sensibiliser la nou-
velle population qui vient de la région 
rouennaise et a tendance à trans-
former le Pays de Bray en dortoir », 
explique Xavier Lefrançois, maire de 
Neufchâtel et vice-président du Syndi-
cat mixte d’aménagement et de déve-
loppement (SMAD) du Pays de Bray, 
pilote du projet de SCoT. « Il faut que 
les gens comprennent qu’ils sont sur 
un territoire, poursuit-il. La bouton-
nière du Pays de Bray est un accident 

Dans le Pays de Bray, des associations se mobilisent pour organiser une 
réfl exion sur l’aménagement dans le cadre de la révision des documents 
d’urbanisme.

… 
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paysagère depuis vingt-cinq ans], on a 
encore des situations dans les villages 
où on construit un peu n’importe quoi. 
Aujourd’hui, la taxe foncière est la 
seule ressource des communes, donc 
avoir plus de population présente un 
intérêt. Seulement, une maison a un 
impact sur un hectare de terrain... » 
Pour Dittmar Hédreul cette soirée 
n’est qu’un début et doit en appeler 
d’autres : « Il faut poser des questions, 
sensibiliser les élus, montrer qu’on est 
intéressés ! On envisage d’organiser 
une deuxième séance à Gournay. »

� VICTORIA SELWYN (FNCIVAM)

presque fallu obliger les maires à 
venir ! » Evelyne Detournay a quant à 
elle relevé la présence de notaires ou 
encore de l’ex-président de la chambre 
d’agriculture… Néanmoins, le vice-
président du SMAD considère que le 
film lui a « ouvert les yeux » : « Il va 
m’être utile car, si le SCoT est assez 
facile à mettre en place ici car il y a tou-
jours eu une sensibilisation auprès des 
habitants [Le Pays de Bray a une charte 

« il faut que les gens 
comprennent qu’ils sont sur
un territoire »

géologique qui a créé un paysage de 
coteaux calcaires et de forêts, riche 
en bocage. Avec l’élevage, on a des 
odeurs, de la salissure des routes, du 
bruit, mais l’agriculture est une activité 
économique ! Autre exemple, il y a un 
projet de briqueterie près de Ronce-
rolles. Les “ anti ” sont des gens venus 
de l’extérieur qui souhaitent “ préser-
ver la tranquillité ”, mais il y a toujours 
eu de l’industrie en Pays de Bray : il y a 
des savoir-faire en ferronnerie, en ver-
rerie, en tuiles et briques qui datent de 
la guerre de Cent ans. » L’élu reconnaît 
cependant que les nouveaux-venus ne 
sont pas seuls responsables des modi-
fications du paysage : « De plus en 
plus de zones sont transformées par 
les agriculteurs en terres labourables 
car aujourd’hui le matériel est très per-
formant et le prix des céréales incitatif. 
Préserver les paysages présente pour-
tant aussi un intérêt économique. »

enClenCHer la réflexion
Si 70 à 80 personnes sont venues, 
pour Dittmar Hédreul il s’agissait plu-
tôt d’élus, d’architectes, de gens qui se 
mobilisent sur ces questions : « C’est 
la limite de l’exercice… » Xavier 
Lefrançois estime qu’il n’y avait pas 
suffisamment de monde : « Il aurait 

« Un jour il n’y aura plus rien à bétonner et chacun vivra dans sa parcelle 
sans un regard pour l’autre qui répètera le même modèle à l’infi ni. » C’est 
sur ces mots que s’ouvre le fi lm d’interpellation Un monde pour soi, de 
Yann Sinic et Nathalie Combe. Commandé par la fédération nationale des 
Parcs naturels régionaux (PNR) et porté par le PNR du Morvan il est desti-
né à susciter un débat auprès des élus et des habitants du monde rural sur 
le phénomène plus ou moins maîtrisé de périurbanisation. Ni purement 
esthétique, ni purement pédagogique, Un monde pour soi est un fi lm-outil original, construit en 
deux parties complémentaires, un court-métrage de 26 minutes et 14 séquences de quelques 
minutes. Le court-métrage offre une vision crue de ce que sont devenues les campagnes. […] Les 
courtes séquences de la seconde partie donnent la parole, de façon directe ou non, à des élus et 
des habitants du monde rural. Ils sont invités, non sans humour parfois, à se prononcer sur cette 
problématique de l’aménagement lors d’interviews ou de séquences fi lmés à l’occasion d’ate-
liers de discussion. […] Un monde pour soi n’apporte pas de solution clé en main, ne dénonce 
pas. En interpellant, il souhaite mettre le doigt sur ce type d’ambiguïtés en laissant à chacun le 
soin de l’analyse. Plus d’infos: http://unmondepoursoi.blogspot.fr.

DELPHINE TAYAC (TRANSRURAL) – EXTRAIT D’UN ARTICLE PARU DANS LE TRI N°397 (JUILLET 2010)

un monde Pour soi… et Pour sensibiliser 

Contre ProduCtif
Fin janvier, la Commission euro-
péenne a présenté ses objec-
tifs 2030 en matière de climat et 
d’énergie pour « une économie de 
l’Union compétitive, sûre et à faible 
émission de carbone ». Ils com-
prennent notamment une réduction 
des émissions de gaz à effet de 
serre de 40 % par rapport à 1990 
pour 2030. Selon le site Médiapart, 
il s’agit d’une « contre-révolution 
énergétique » qui, en mettant l’as-
pect compétitif en première ligne, 
fait « la part belle aux énergies fos-
siles et nucléaire ».  � 

anti-traité 
Le conseil régional d’Île-de-France 
et le conseil municipal de Besançon 
ont voté respectivement les 14 et 18 
février derniers une motion rejetant 
le projet de Traité de libre-échange 
transatlantique. Cet accord entre 
l’Europe et les États-Unis, en cours 
de négociation depuis quelques 
mois (voir TRI n°430), prévoit, selon 
la motion bisontine « une libéralisa-
tion réglementaire [qui] ferait voler 
en éclat les normes sociales et envi-
ronnementales appliquées en Europe 
et dans notre pays. Le libre accès aux 
matières premières y est explicite, fi ni 
donc l’interdiction d’exploiter les gaz 
de schiste. L’interdiction des OGM ne 
sera plus possible... »
Les municipalités seraient direc-
tement impactées par ce traité car 
« il sera alors en effet très compliqué 
d’imposer du 100 % de nourriture bio-
logique et locale dans les restaurants 
scolaires, de défendre une politique 
de régie pour la distribution d’eau 
et la production d’énergie car ces 
biens seraient privatisables et toute 
municipalité s’y opposant pourrait 
être accusée d’entrave à la liberté de 
commerce ». � 

en bref
… 
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Ensemble pour faire gagner 
nos territoires ». C’est sous 

cette bannière que le 3 juin der-
nier se tenait à Orléans (Loiret) la 
première assemblée réunissant les 
conseillers généraux de trois des six 
départements de la Région Centre. 
Fin 2012, les élus d’Eure-et-Loir, 
du Loir-et-Cher et du Loiret avaient 
annoncé la mise en place d’une co-
opération interdépartementale ren-
forcée et signé, en mars 2013, une 
première convention de partenariat 
portant notamment sur le très haut 
débit (mise en commun de connais-
sances), les transports (ferroviaire et 
routier) et le développement écono-
mique (création de zones d’activités 
interdépartementales). Les mutuali-
sations entre les trois départements, 
appartenant à la province historique 
de l’Orléanais, devraient porter sur 
une vingtaine de domaines de 
compétences (infrastructures, ges-
tion du foncier, formation, achat 
public…). « Renforcer l’attractivité 
et la compétitivité des territoires ; 
développer des expertises com-
munes ; mutualiser et optimiser le 
service public », sont les trois priori-
tés de ce projet d’union scellé dans 
un contexte de baisse des dotations 
aux collectivités. Pour Eric Doligé, 
UMP, président du Conseil général 
du Loiret depuis 1994 et sénateur 
depuis 2001, « la démarche prag-
matique que nous mettons en place 
est une officialisation de pratiques ; 
nos départements, qui forment une 

«

faire « un grand
territoire » po

lit
iq

ue

entité très cohérente en termes de 
type de population et de type de ru-
ralité, travaillent déjà ensemble sur 
nombre de sujets ». Il ajoute : « Les 
multinationales fonctionnent bien 
d’un continent à l’autre, le grand 
territoire que nous ambitionnons 
peut fonctionner d’un département 
à l’autre ! »

Pragmatisme et effiCaCité
Début novembre 2013, les édiles 
des trois départements présentaient 
leur réalisation commune, Appro-
lys : une « centrale d’achat territo-
riale » constituée sous la forme d’un 
Groupement d’intérêt public et des-
tinée à « mutualiser l’achat public 
d’une manière efficace, souple et 
associant les membres de la cen-
trale d’achat qui le souhaitent à la 
passation des marchés publics et 
accords-cadres ». « Sur les 320 mil-
lions d’euros d’achat public annuel  
que nous réalisons [véhicules, four-
nitures, services, denrées…], nous 
estimons que la standardisation 
de nos approvisionnements pour-
rait nous faire économiser de 10 à 
15 % », détaille Eric Doligé. 
Chaque département se retrouvera 
« chef de fi le » sur plusieurs des 
différents chantiers de mutuali-
sation envisagés. Par exemple, le 
Loiret a mené le dossier centrale 
d’achat, l’Eure-et-Loir est en charge 
d’un projet d’établissement public 
foncier commun et le Loir-et-Cher 
étudie déjà la possibilité d’organi-

ser des formations professionnelles 
communes. 
Si la réorganisation des équipes 
techniques des trois départements 
n’est pas (encore) à l’ordre du jour 
et que l’initiative est placée sous le 
signe de l’expérimentation, d’autres 
départements comme le Nord et 
le Pas-de-Calais, s’intéressent de 
près à la démarche. « Au début, on 
nous a regardé d’un air goguenard 
et la Région [le conseil régional du 
Centre] a considéré que notre initia-
tive relevait d’une opération de pu-
blicité politique, indique Eric Doligé. 
Mais, nous sommes dans l’esprit de 
ce qui se prépare en matière de rap-
prochement des collectivités. » Cette 
« Union des Trois » sera-t-elle « un 
véritable modèle de décentralisation 
qu’appellent de leurs vœux les habi-
tants », comme aime à la présenter 
les élus ? Il est possible d’en douter 
quand le modèle de fonctionnement 
de référence de certains d’entre eux 
est celui de la multinationale… 

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

Trois départements de la 
Région Centre renforcent 
depuis un an leur démarche 

de mutualisation de compétences.de mutualisation de compétences.
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1 - Main basse sur 
les terres agricoles 
en pleine crise 
alimentaire et 
financière – Rapport 
de l’ONG Grain 
– octobre 2008 – 
www.grain.org/
article/entries/140-
main-basse-sur-les-
terres-agricoles-en-
pleine-crise-alimen-
taire-et-fi nanciere. 

l’ abstraction-financiarisation 
de la production agricole 
mondiale et, dans le même 

temps, la précarisation-assujettisse-
ment de populations rurales vulné-
rables nous rappelle que l’agriculture 
peut recouvrir des réalités sociales 
autres que celle de la famille. Pen-
ser que l’agriculture ne serait que 
familiale ne permet plus de rendre 
compte des recompositions pro-
fondes à l’œuvre, de mettre en 
perspective les formes émergentes 
d’organisation sociale du travail en 
agriculture et de comprendre leur 
coexistence. Certes, la forme familiale 
n’a rien perdu de sa pertinence et elle 
prédomine encore dans bon nombre 
de régions du globe où le travail et 
l’économie agricoles s’organisent 
majoritairement autour de la famille. 
Parmi ces agricultures familiales, 
nous distinguons quatre fi gures dif-
férentes : « l’agriculture paysanne », 
l’agriculture familiale « pluriactive et 
territoriale », l’agriculture familiale 
« spécialisée » et une agriculture 
familiale « sociétaire » aux contours 
plus abstraits qui dissocie le travail 
agricole et le capital d’exploitation de 
la gestion patrimoniale.

une évolution des formes 
d’agriCulture
À côté de ces agricultures familiales, 
nous faisons l’hypothèse que, sous 
l’infl uence de la globalisation, de la fi -
nanciarisation et des évolutions tech-
nologiques, une agriculture, qualifi ée 

à ce stade « de fi rme », développe 
des formes organisationnelles nou-
velles. Caractérisées par leur grande 
diversité, les différentes catégories 
d’acteurs présentent une certaine 
cohérence d’ensemble. Trois fi gures 
incarnent ce type. D’abord une agri-
culture de fi rme « par délégation ». 
En effet, en France comme ailleurs, 
des dispositifs de prestations inté-
grales et de sous-traitance du travail 
agricole (du labour à la récolte) et des 

2014 a été désignée par les Nations unies année internationale de 
l’agriculture familiale. À quelle réalité cette notion renvoie-t-elle 
aujourd’hui et comment l’appréhender ? Eléments de réponse avec le 
sociologue François Purseigle, enseignant-chercheur à l’Ensa de Toulouse. 

les agricultures familiales
entre effacement et coexistence

id
ée

s

groupes coopératifs. Notons égale-
ment l’existence d’une agriculture 
de fi rme souverainiste qui cherche à 
répondre à la question de la sécurité 
des approvisionnements alimentaires 
et suscitée par les Etats eux-mêmes. 
Le Qatar aurait ainsi signé en 2008 
avec le Cambodge un protocole grâce 
auquel il pouvait disposer de terres 
lui permettant de s’assurer une pro-
duction de riz exclusivement destinée 
à ses propres marchés1. L’entrée dans 

s’agissant de l’entrée dans le métier, la question 
de la cooptation ou de l’adoption est devenue 
aussi pertinente que celle de la filiation

XXIe siècle témoigne de l’émergence 
d’agricultures sans agriculteurs.
À côté des formes « familiales » et 
« de fi rme », se développe un autre 
type d’agriculture que nous appelle-
rons agriculture de subsistance ou de 
relégation. C’est une agriculture qui 
peut revêtir les formes du « congé-
diement », voire de la survie. Ce type 
d’agriculture se rencontre sur l’en-
semble des continents. Il revêt, le vi-
sage d’une agriculture « paupérisée » 
que l’on trouve notamment en Europe 
à la périphérie des grandes exploita-
tions décollectivisées ou encore en 
marge d’agricultures familiales dont 
la modernisation s’est essouffl ée. 
Nous pensons là aux 11 millions de 
micro-exploitations européennes. Elle 
s’incarne aussi dans la fi gure du pay-

tâches qui y sont associées (comp-
tabilité, informatique, gestion fi s-
cale…) se développent. Ensuite, plus 
loin de nous, existent des agricultures 
de fi rme « fi nancières » qui prennent 
les traits d’acteurs économiques hau-
tement capitalistiques installés sur 
les marchés des matières premières 
et de l’agro-alimentaire. Ainsi, le 
groupe américain Goldman Sachs 
aurait investi 300 millions de dollars 
dans l’achat d’exploitations avicoles 
et contrôle les principaux transforma-
teurs de viande chinoise. La Deutsche 
Bank envisagerait également d’inves-
tir dans l’élevage avicole à travers des 
prises de participation sur le marché 
chinois1. Ces fi rmes sont portées 
par des entreprises multinationales, 
des fonds d’investissements ou des … 
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Même instrument de discours variés, 
qu’ils soient réactionnaires, altermon-
dialistes ou encore libéraux, l’agricul-
ture familiale constitue avant tout la 
fi gure rassurante de la doxa agricole. 
Elle est une construction politique et 
idéologique qui repose, comme l’a 
très bien écrit Jacques Rémy, sur une 
« lutte pour le contrôle du titre d’agri-
culteur ». Alors que la fi gure du chef 
d’entreprise et les discours sur la 
liberté d’entreprendre sont devenus 
des références pour un grand nombre 
d’agriculteurs, n’oublions pas que 
la liberté d’entrer dans ce métier est 
encore trop souvent entravée, voire 
confi squée au nom d’une certaine 
conception de l’agriculture familiale. 
Dès lors, 2014 doit nous rappeler que 
l’un des défi s majeur à relever n’est 
tant celui de la défense de la famille 
agricole que celle d’une agriculture à 
visage humain pouvant reposer sur 
différentes pratiques.

� FRANÇOIS PURSEIGLE

san « sans terre prolétarisé » vendant 
sa force de travail sur les chantiers sai-
sonniers au gré de la demande. Enfi n, 
cette agriculture prend la forme d’un 
rural « exilé de l’intérieur » qui évolue 
dans l’espace non marchand et au 
sein duquel résident 80 % des plus 
pauvres de la planète.

vers l’élargissement
des filiations
Vouloir comprendre les évolutions qui 
affectent les agricultures familiales im-
plique donc de revisiter de façon cri-
tique les manières de penser les mul-
tiples formes d’organisation du travail 
en agriculture2. Il convient notamment 
d’admettre que dans de nombreuses 
régions du globe, ainsi qu’en France, 
l’exercice du métier dans un cadre 
familial ne va pas de soi. À la succes-
sion « de père en fi ls » s’ajoutent des 
formes d’éclatement et de recomposi-
tion du capital d’exploitation et du ca-
pital foncier qui dérogent en profon-
deur au mécanisme conventionnel de 
l’installation et de la succession dans 
le cadre d’une agriculture familiale. 
Au moment où la population agricole 
se rétrécie, elle ne constitue plus son 
propre vivier pour assurer sa repro-
duction. Les entreprises agricoles sont 
résolument tournées vers la mobilité 
sociale et professionnelle. Cette mobi-
lité, relevant plus de l’initiative que 
de la contrainte, est liée tout à la fois 
à l’arrivée de personnes ayant déjà 
exercé une activité antérieure hors 
agriculture et à un nombre croissant 
de départs précoces. 
L’insertion en agriculture n’est plus 
une question de sexe, d’âge ou de 
fi liation. L’identifi cation au groupe 
des agriculteurs passe et passera de 
moins en moins par la naissance et la 
famille. S’agissant de l’entrée dans le 
métier, la question de la cooptation 
ou de l’adoption est devenue aussi 
pertinente que celle de la fi liation. 
Comme dans les autres professions, 
le paradigme du métier stable, unifi é, 
dans lequel on s’engageait pour la vie 
et que le fi ls reprendrait à son tour à 
la suite du père s’applique de moins 

en moins dans le monde agricole. Ce 
constat ne signifi e pas la disparition 
des agricultures familiales mais leur 
recomposition en profondeur et leur 
coexistence avec d’autres formes d’or-
ganisation de l’agriculture. 

une ConstruCtion aux 
multiPles usages
Par ailleurs, du fait de l’individua-
lisation du travail en agriculture, 
l’entreprise familiale n’est souvent 
qu’une « entreprise-propriété » sup-
plantant « l’entreprise-exploitation ». 
Dans l’exercice du métier, la coïnci-
dence famille-entreprise fonctionne de 
moins en moins et très souvent aucun 
accord entre les membres de la famille 
ne garantit la sauvegarde et la trans-
mission de l’outil de production. Bien 
plus qu’une réalité sociale homogène, 
les agricultures familiales relèvent de 
pratiques en tous genres et de discours 
qui continuent à cristalliser de nom-
breuses contradictions idéologiques. 
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2 - Propos dévelop-
pés dans Sociologie 
des mondes agri-
coles (cf. encadré).

… 

    soCiologie des mondes agriColes 
Bertrand Hervieu et François Purseigle
Cet ouvrage s’adresse d’abord à des étudiants, qui y trouveront une his-
toire détaillée de ce qu’il est habituellement convenu d’appeler la sociologie 
rurale. La construction progressive de cette branche de l’économie politique 
est décrite à partir de résumés fort clairs des conceptions et des travaux 
qu’ont développés quelques générations de théoriciens. […] Cette aven-
ture intellectuelle est relatée avec une belle fl uidité, ce qui ne veut pas dire qu’elle aurait 
été exempte de doutes, de tâtonnements, de polémiques : l’ouvrage inventorie au contraire les 
principales aspérités qui ont permis à la sociologie rurale de régulièrement rebondir. 

François Purseigle et Bertrand Hervieu annoncent dans son titre qu’après cette mise en perspec-
tive historique, leur ouvrage parle plus spécifi quement d’agriculture et ils soulignent d’emblée 
la diversité des situations concernées. En restant à la seule échelle nationale, il est en effet 
étonnant de constater que l’effondrement du nombre des agriculteurs s’est accompagné, non 
pas d’un resserrement autour d’un noyau dur, mais au contraire de l’éclatement interne de leur 
sphère professionnelle, le creusement des écarts de revenus et de modes de vie, la diversifi ca-
tion des parcours d’installation et des formes juridiques d’activité… […] 

Les auteurs concluent leur propos en évoquant, à l’échelle mondiale, « la persistance de la question 
agricole » face au « triomphe de l’urbanité ». Mais, là aussi, l’hétérogénéité est de mise, ce qui les 
conduit à distinguer une « agriculture familiale », une « agriculture de fi rme » et une « agriculture de 
subsistance ». Au fi nal, la très grande masse d’informations qu’il rassemble et son style des plus 
abordables font que cet ouvrage devrait intéresser des lecteurs bien au-delà du seul monde univer-
sitaire. Éditions Armand Colin – collection U – série Sociologie – janvier 2013 – 318 pages – 29,40 €.
Extrait de la chronique d’Alain Chanard parue dans le TRI n°426.

ture intellectuelle est relatée avec une belle fl uidité, ce qui ne veut pas dire qu’elle aurait 
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la garance voyageuse
HIVER 2013
Plantes et villes. Dans ce riche numéro, Alain Baraton évoque « l’arbre dans 
la ville »  ; Yohan Tison admet que « la métropole lilloise ne semble pas être à 
première vue un havre de conservation pour la flore » avant de souligner qu’une 
étude plus approfondie révèle « une nature insoupçonnée » et que la ville peut 
aussi être un réservoir de biodiversité ; Guillaume Lemoine creuse ce sillon en 
estimant qu’une meilleure compréhension de l’écosystème urbain peut nous 
aider à « concevoir des villes plus vertes » ; Jean-Michel Lecron ajoute que, par 
exemple, murs, murets et murailles peuvent abriter « des trésors de biodiversité »…
La Garance voyageuse n° 104 – 48370 Saint-Germain-de-Calberte – www.garancevoyageuse.org – 7,50 € – 
abonnement un an (quatre numéros) : 28 €.

en revues
PAR ALAIN CHANARD

la recherche
FÉVRIER 2014 
Insécurités alimentaires. 
L’éditorial de ce numéro 
rappelle qu’un siècle après 
la naissance de Norman 
Borlaug, père de la « révo-
lution verte », un humain 
sur sept souffre encore 

d’une sous-nutrition chronique. « À la fin des 
années 1940, Borlaug avait prôné une moder-
nisation radicale via l’amélioration variétale, la 
mécanisation et le recours massif aux engrais et 
aux pesticides. Mais la hausse des rendements qui 
s’en était suivie a été payée au prix fort en termes 
d’environnement et d’échanges inégaux entre agri-
culteurs. Aujourd’hui, si elle devait advenir, une 
nouvelle révolution verte ne pourrait faire l’impasse 
sur la pollution des sols et des eaux , la raréfaction 
des terres arables, les rendements de l’agriculture 
familiale ou la lutte contre rouilles et ravageurs. Elle 
devrait aussi se préoccuper de la spéculation sur 
les prix agricoles et l’augmentation de la part de 
l’alimentation d’origine animale. Un défi mondial. »
Dans cette même livraison, Gilles Pison note que 
« la fécondité a beaucoup moins baissé que prévu 
en Afrique » (les prévisions des Nations unies 
ont en conséquence été revues à la hausse : en 
2100, la Terre pourrait compter 10,9 milliards 
d’êtres humains), mais Hervé Le Bras souligne 
qu’« en matière de démographie, il faut se méfier 
des analyses simplistes ».
La Recherche n° 484 – 17, route des Boulangers 
78926 Yvelines cedex 9 – www.larecherche.fr – 
6,40 € – abonnement un an (douze numéros) : 65 €.

la recherche
FÉVRIER 2014 
Insécurités alimentaires. 
L’éditorial de ce numéro 
rappelle qu’un siècle après 
la naissance de Norman 
Borlaug, père de la « 
lution verte
sur sept souffre encore 

agronomie,
environnement
& société
DÉCEMBRE 2013
Conseil et formation 
en agronomie. « Plus 
qu’une société savante, 
l’Association française 
d’agronomie (Afa) veut 
être avant tout un car-
refour interprofession-
nel, lieu d’échanges et de débats. » Elle mobilise 
pour cela « les concepts, méthodes et techniques 
de l’agronomie pour appréhender et résoudre les 
problèmes d’alimentation, d’environnement et de 
développement durable, aux différentes échelles où 
ils se posent, de la parcelle à la planète ». La revue 
qu’elle propose en libre accès illustre régulière-
ment cette démarche en présentant des articles 
scientifi ques et des études de cas, « mais aussi 
des contributions plus en prise avec un contexte 
immédiat (débats, entretiens, témoignages, points 
de vue, controverses) ».
Ainsi, sa dernière livraison inclut, entre autres, 
plusieurs exemples d’« accompagnement du 
changement en agriculture » (en viticulture, en 
riziculture ou encore « du non labour à l’agricul-
ture de conservation »), les réfl exions d’Alexis de 
Marguerye et de Jean-Marie Lusson (réseau Rad-
Civam) sur le projet Grandes cultures économes, 
l’analyse d’une « formation à la recherche-action 
pour concevoir des innovations avec les acteurs du 
monde agricole »…
Agronomie, environnement & société, 
volume 3, n°2 – téléchargeable gratuitement sur 
www.agronomie.asso.fr.

des trésors de biodiversité »…

espaces naturels
JANVIER 2014
Refuser la régression. « Ici, le siège 
d’un Parc naturel régional est dégradé 
par des agriculteurs, laissant les salariés 
sous le choc ; là, des équipements pu-
blics anti-pollution sont détruits par des 
éleveurs ; ailleurs, un Préfet ordonne 
la destruction de dizaines d’outardes 
quand un autre compare les requins à des délin-
quants. Au même moment, les langues et les plumes 
se délient sans pudeur : remettre en cause la légitimi-
té de la protection de la nature et de ses associations 
est devenu courant. » Ainsi, ce qu’elle croyait acquis 
« fond comme neige au soleil » mais « la revue pro-
fessionnelle des gestionnaires d’espaces naturels » 
ne baisse pas les bras : elle sait que le retour imbé-
cile aux modèles non durables ne peut que conduire 
aux mêmes impasses. Pour contribuer à l’émergence 
d’un contexte plus favorable, elle suggère quelques 
alliances innovantes : « Nous devons nous inspirer 
des accompagnateurs sociaux confrontés à des érup-
tions xénophobes et nous rapprocher des profession-
nels de la culture qui subissent les mêmes critiques. »
Et, dans l’immédiat, elle poursuit imperturbablement 
sa mission en parlant dans ce numéro de la mise en 
œuvre de mesures compensatoires aux atteintes à 
l’environnement, de l’évolution des plans de gestion 
des espaces naturels, de la biostatistique, du suivi 
international des oiseaux d’eau…
Espaces naturels n°45 – Aten – 2, place Viala 34060 
Montpellier cedex 2 – www.espaces-naturels.fr (les anciens 
numéros y sont consultables gratuitement) – 12 € – abon-
nement annuel (quatre numéros) : 48,50 €.

territoires
en mouvement
HIVER 2011
Politiques en mouvement. « La 
lettre de la Délégation interministérielle 
à l’aménagement du territoire et à l’at-
tractivité régionale (Datar) » résume les 
« grands principes » qui, en France, régiront la Politique 
européenne de cohésion 2014-2020. Elle présente 
par ailleurs un « focus » sur la nouvelle génération de 
contrats de plan État-régions pour la même période.
Territoires en mouvement n°3 – Datar – 8, rue de 
Penthièvre 75800 Paris cedex 08 – téléchargeable gratui-
tement sur www.datar.gouv.fr. 

quand un autre compare les requins à des délin-
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au fil des lectures
PAR ALAIN CHANARD

 le salaire de la confiance
l’aide à domicile aujourd’hui   
SOUS LA DIRECTION DE FLORENCE WEBER, 
LOÏC TRABUT ET SOLÈNE BILLAUD

Dans une France inéluctablement vieillis-
sante et où l’assurance maladie peine déjà 
à équilibrer ses comptes, la prise en charge 
des personnes dépendantes est pour le 
moins problématique. La voie du main-
tien à domicile est régulièrement mise en 
avant car elle semble être à la fois la plus 
souhaitée par les personnes concernées 
et/ou leurs familles et la moins coûteuse.
Les enquêtes qu’ont réalisées une douzaine de « jeunes 
sociologues » questionnent ce choix en montrant qu’il peut 
conduire à abuser de l’une ou l’autre de ces deux vulnéra-
bilités : celle de personnes fragiles et fréquemment isolées 
et celle de professionnels travaillant dans des conditions 
souvent diffi ciles. Cet ouvrage met surtout l’accent sur ce 
second aspect car l’apparent intérêt économique du main-
tien à domicile repose très largement sur une sous-rému-
nération des dits-professionnels, qui sont à 99 % de sexe 
féminin… Outre que les rémunérations horaires fl irtent 
avec le Smic (sauf quand elles sont largement en dessous !), 
la non-prise en compte de divers temps liés à l’exécution 
des tâches (déplacements, calibrage trop juste des interven-
tions, obligations annexes…) relève du scandale.
Une des causes de cette condition dégradée est que les 
aides à domicile ne sont généralement considérées que 
comme des femmes de ménage non qualifi ées. Enfermés 
dans cette représentation simplistes, les secteurs de la santé 
et de l’action sociale, qui régentent et contrôlent l’essentiel 
de l’aide à domicile, ne perçoivent tout simplement pas 
l’importance et les enjeux du travail relationnel que doivent 
accomplir les professionnelles en charge de personnes han-
dicapées, dépressives ou encore angoissées par la perspec-
tive d’une mort prochaine. Un tel accompagnement exige 
en fait des qualités personnelles et des compétences parti-
culières. Les études de terrain rassemblées dans cet ouvrage 
montrent que, malheureusement, notre société rechigne 
à revaloriser « le salaire de la confiance » qui rétribue les 
délicates missions des aides à domicile. Ce triste exemple 
illustre certaines ignominies de nos logiques de rémunéra-
tion ainsi que notre diffi culté collective à affronter de façon 
cohérente le vieillissement de la population.
Éditions Rue d’Ulm – collection Sciences sociales – dé-
cembre 2013 – 366 pages – 24 €.
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renforcer l’autoformation
aspects sociaux et dimensions pédagogiques 
PASCAL CYROT, CHRISTOPHE JEUNESSE ET DENIS CRISTOL

Internet a certes bousculé la donne mais, de l’autodidacte à « l’apprenant autonome », 
ceux qui se lancent dans une démarche d’autoformation cherchent encore et toujours 
à satisfaire un besoin d’appartenance sociale : celui qui apprend souhaite notamment 
accroître ses capacités à entrer en relation, à être utile aux autres… Cet ouvrage 
développe ce point de vue en en dégageant d’utiles considérations pédagogiques.

Éditions Chronique sociale – collection Pédagogie / Formation – www.chroniquesociale.com –
octobre 2013 – 218 pages – 21,50  €.

renforcer l’autoformation
aspects sociaux et dimensions pédagogiques 
PASCAL CYROT, CHRISTOPHE JEUNESSE ET DENIS CRISTOL

Internet a certes bousculé la donne mais, de l’autodidacte à « 
ceux qui se lancent dans une démarche d’autoformation cherchent encore et toujours 
à satisfaire un besoin d’appartenance sociale : celui qui apprend souhaite notamment 
accroître ses capacités à entrer en relation, à être utile aux autres… Cet ouvrage 
développe ce point de vue en en dégageant d’utiles considérations pédagogiques.

Éditions Chronique sociale

le municipalisme libertaire
la politique de l’écologie sociale  
JANET BIEHL

Publié par la très intéressante maison d’édition québecquoise Écosociété, 
cet ouvrage présente la pensée et l’action du philosophe Murray Book-
chin. Sa critique approfondie des impasses de notre système représentatif 
amena ce militant écologiste et libertaire états-unien à prôner le déve-
loppement d’une démocratie directe et participative, d’abord à l’échelle communale, puis en 
construisant progressivement une confédération de municipalités. Ses propositions trouvent leur 
source dans diverses pratiques d’autogestion citoyenne mises en œuvre dans la Grèce antique 
ou dans les villes du Moyen Âge. Murray Bookchin contribua activement à quelques traductions 
concrètes de cette approche, notamment à Burlington, la plus grande ville de l’État du Vermont. 
Éditions Écosociété – www.ecosociete.org – octobre 2013 – 206 pages – 17 €.

nous, coopérateurs
l’aventure des éleveurs 
du Pays de figeac
YVES CARIOU
Particulièrement riche en informa-
tions, illustré notamment par les 
fortes photos de Ghyslain Bondoux 
et très inventif dans sa forme, ce 
« carnet de route » invite le lec-

teur à découvrir l’histoire et les principes de la 
coopération. L’exemple des Fermes de Figeac, 
coopérative agricole du nord-est du Lot, sert de 
fi l rouge et permet d’évoquer la philosophie de 
certains modes de fonctionnement, d’évaluer 
la contribution de certaines coopératives au 
développement durable d’un territoire, de saluer 
l’effort d’innovation qui peut résulter de l’impli-
cation dans une coopérative de ses adhérents et 
de ses clients…
Des idées et des pratiques – 13-15, place Jeha-
nin 35190 Bécherel – novembre 2013 – 40 pages – 
8  € (+ 2,45  € de frais de port).

tristes campagnes
BERNARD CHARBONNEAU

Quarante après sa 
première publication, 
l’ouvrage visionnaire 
d’un des précurseurs 
de l’écologie politique 
reste pertinent dans 
sa critique d’une ur-
banisation incontrô-
lée et d’une indus-
trialisation prédatrice 
de l’environnement. « Dans un monde où la 
destruction se fait au nom de la production », 
Bernard Charbonneau, décédé en 1996, fait 
surtout référence à ce qu’il observait dans le 
Sud-Ouest, et plus particulièrement en Béarn, 
pour appeler à combattre une évolution qu’il 
jugeait catastrophique. Mais il incitait égale-
ment à « changer la vie, ici et dans le présent ».
Éditions Le Pas de côté – www.lepasdecote.
fr – juin 2013 – 248 pages – 15 €.

Quarante après sa 
première publication, 
l’ouvrage visionnaire 
d’un des précurseurs 

loppement d’une démocratie directe et participative, d’abord à l’échelle communale, puis en 
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